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MONNAIE ET TAUX DE CHANGE 


Unite monetaire : Dinar algerien (DA) 


Taux de change officiel 
(Moyenne annuelle) 

DA/$EU 

1980 = 3,8375 
1981 = 4,3158 
1982 = 4,5922 
1983 = 4,7888 
1984 = 4,9834 
1985 = 5,0278 
1986 = 4,7023 

EXERCICE BUDGET AIRE 

ler janvier - 31 decembre 



A "'·UTILISE. QU' A DES FINS OFFICIELLES 


Le present rapport a ete redige a 1a suite d'une mission qui a 
sejourn"~ en Algerie du 14 juin 1986 au 27 juin 1986. Cette mission etait 
dirigee par M. Ivan CHRISTIN (Economiste principal), assiste de 
M. Hasso MOLINEUS (Officier de pr@t principal). La redaction du rapport a ete 
faite par les differents membres de 1a mission: 1a Premiere Partie a ete 
redigee par M. CHRISTIN; la Seconde Partie a ete redigee par M•. BALLESTEROS 
(Agriculture), J.L. REIFFERS (Industrie), A.ODY (Engrais et Petrochimie), 
assiste de MM. MAKONI et DELON, B. DECAUX (Hydrocarbures), Mme. Z. LADHIBI et 
D. CRAIG (E1ectricite), R. KNIGHTON et PELLETEY (Transports), B. LAPORTE sur 
les informations recueillies par M. MERTAUGH, J.M. VERDIER, O. DE MESSIERES, 
Mme. VAUGRANTE et M. GERMANACOS (Education et Formation), A. EL TOGBY et 
M. CHRETIEN (Urbanisme et Habitat). Un chapitre additionne1 consacre au 
secteur de l'assainissement et de l'adduction d'eau et faisant suite a de 
nombreuses missions de la Banque re1ativement a ce secteur a ete redige par 
M.A. BROOMHEAD. Mme. SEMSARZADEH (assistante de recherche) a co11ationne 1es 
statistiques generales et constitue l'Annexe Statistique de 1a Troisieme 
Partie. Ce rapport a ete discute avec 1es autorites a1geriennes en mai 1987. 
Ces discussions ont entraine des mises a jour de certaines statistiques ainsi 
que certains amenagements de redactions. 

Le prfsent documenl lail robjet d'une dillu!'>ion resUeinte. et ne peut tire utilise par ~!'> 
de§linataires que dans I'eurciet de Itun lonetions ollh.:ielle5. Sa teneur ne peut tIre 
autremenl divullUft san!. ,'autorisation de la Banque Mondiale. 
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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGEP Agence Nationale de l'Eau Potable et Industrielle et de l'Assain1ssement 
(National Agency of Drink1ng and Industrial water and of Sewerage) 

APC Assemblee Popula1re Communale (Peoples Communal Assembly) 

APW Assemblee Populaire de la Wilaya (Peoples Assembly of Wilaya) 

ASMIDAL Entreprise Nationale des Engrais et des Produits Phytosanita1res
(National Company of Fertilizers and Plant Protection Chemicals) 

BAD Banque Algerienne de Developpement 1Algerian Development Bank) 

BADR Banque de 1'Agriculture et du Developpement Rural 
(Bank of Agriculture and Rural Development) 

BDL Banque de Developpement Local (Regi ,nal Development Bank) 
i 

CNEP 	 Caisse Nationale d'Epargne et de privoyance 
(National Savings Bank) , 

CACG 	 cooperatives Agricoles de comptabil~te et de Gestion 
(Agricultural cooperatives for Accounting and Management) 

I 
CAE 	 Comite Algerien de l'Energie (Alger~an Energy Commission) 

CAPCS 	 Cooperatives Agricoles pOlyvalentes l Communales de Services 
(Multi-Service Agricultural communa~ Cooperatives) 

CAS SAP 	 Cooperatives Agricoles Specialiseesl en Approvlsionnements
(Agricultural Cooperatives Speciali~ed in Input Distribution) 

i
CNAN Compagnie Nationa1e A1gerienne de Nr.vigation 

(National Company of Navigation of rlgeria) 

CNPA Centre National de Pedagogie Agricoile 
(Center for Agricultural EducatiOn)l' 

COFEL Cooperatives des Fruits et des Legu es 
(Marketing Cooperatives of Fruits ~nd Vegetables) 

COPCID Cooperatives Specialisees dans 1a donstruction, l'Irrigation et 1e Drainage
(Specialized Cooperatives for Const!ruction, Irrigation and Drainage) 

CPA (CredH Popu1aire d'A1gerie) (peoP1les Credit Bank of Algeria) 

DAD Delegation Agrico1e de Dalra (District Agricultural Service) 
I 

DAS 	 Domaines Agrico1es Socia1istes (SO~ia1ist Farms) 
I

ENAFOR Entreprise Natlona1e de Forage (St4te Enterprise for Drilling) 

EN IF' Entreprise Nationa1e de 1a petroch~mie
(State Enterprise for Petrochemicals) 

ENTP Entreprise Nationale des Travaux p1trol;ers
(State Enterprise for Oil Develo~nt) 

ENS Eco1es Normales Superieures (TeaChirs' College) 

ENSf:P Ecoles Norma1es Superieures de l'E~seignement Poly technique 
(Teachers' College for Vocational Training) 

EPLI~ Entreprises Publiques du Logement ~amilial 
(Public Enterprises for Family Hou$ing) 

I
HypnOC 	 Societe Nationale de Transports Maritimes des Hydrocarbures et 

Produits Chimiques I 

(National Company of Maritime TraniPortation of Hydrocarbons 
and Chemical Products) 

lOGe 	 Institut de Deve10ppement des Grandes Cultures 
(Development Institute for Large-stale Farming) 

IPN 	 In5t1tut Pedagog1que National (Nat~onal Pedagogical Institute) 



MAP 	 Hinlstere de l'Agriculture et de la Peche 
(Hinlstry of Agriculture and Fisheries) 

MEICP 	 Ministere de l'Energie et des Industries Chimiques et petrochimlques.
Ministry of Energy and Chemical and Petrochemical Industries) 

MHEF 	 Ministere de l'Hydraulique. de l'Environnement et des Forets 
(Ministry of Hydraulics. Environment and Forestry) 

HllD 	 Ministere de l'Industrie lourde (Ministry of Heavy Industries) 

HlI 	 Ministere des Industries legeres (Ministry of light Industries) 

MOE 	 Ministere de l'Education Nationale (Ministry of Education) 

HOHE 	 Ministere de l'Enseignement Superieur (Ministry of Higher Education) 

HOVT 	 Hinlstere de la Formation Professionnelle et du Travail 
(Ministry of Vocational Training and labor) 

MP 	 Mlnistere de la Planification (Ministry of Planning) 

HT 	 Ministere des Transports (Ministry of Transport) 

NAFTAl 	 Entreprise Nationale de Rafflnage et de Distribution de Produits Chimiques 
(National Company of Refining and Distribution of Chemical Products) 

OAIC 	 Office Algerien Interprofessionnel des Cereales (Cereals Marketing Board) 

OAMV 	 Offices d'Amenagement et de Mise en Valeur' 
(Agency for land Use and Development) 

OFlA 	 Office des Fruits et des legumes 
(Marketing Agency for Fruits and Vegetables) 

ONAB 	 Office National des Aliments du Betail 
(National Agency for Animal Feed) 

ONAMA Office National du Materiel Agricole 
(National Marketing Agency for Distribution of Agricultural 
Equipment) 

ONAPSA 	 Office National des Approvisionnements et Services Agricoles 
(National Marketing Agency for Input Distribution) 

ONLF 	 Office National du logement Familial 
(National Agency for Family Housing) 

OPGI 	 Office de Promotion et de Gestion Immobiliere 
(Agency for Housing Development and Real Estate) 

OPI 	 Offices des Perimetres trrigues (Irrigation Management Agencies) 

PIP 	 Programme d'Investissement PubliC (Public Investment Program) 

SOA 	 secteur de Developpement Agricole 
(Agricultural Development Sector) 

SEDAl 	 Societe des Eaux de l'Agglomeration d'Alger 
(Grand Algiers water Supply Company) 

SNTF 	 Societe Nationale des Transports Ferroviaires 
(National Company of Railroad Transportation) 

SONATRACH 	 Societe Nationale pour la Recherche, la Production. le Transport. la 
Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures 
(National Company for EKploration, Production, Transportation. 
ProceSSing and Marketing of Hydrocarbons) 

SONElGAZ 	 Societe Nationale de l'Electricite et du Gaz 
(National Company for Electricity and Gas) 

SUCH 	 Service de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Habitat 
(Bureau of Urbanism, Construction and Housing) 

ZUHN 	 Zones Urbaines d'Habitation Nouvelle (Urban Zones of New Housing) 
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ALGERIE: DONNEES GENERALES 

SUPERFICIE (1.000 km2); 2.381,7 POPULATIuN EN 1986: 22,6 millions 14 IU DENSITE: 9,5/km2 

(Population residente) 


CARACTERISTIOllES DEHOGRAPHIQUES (1986) 

Taux 
Taux 

brut de natalite (pour 1.000) 
brut de A'ortal ite (pour 1.000) 

41.0 
10,0 

Taux de croissance de la population 3.2 

Population urbaine (% du total) 48,0 

structure d'age (%1 0 a 14 
15 a 64 

ans 
ans 

47,0 
49,0 

65 ans et plus 3,0 

SANTE ET NUTRITION (1986) 

Population par medecin (1.000) 2,8 
Population par Itt d'h6pital (1.000) 0.4 
Apport quotidien de calories/tete 2.799 
Apport de proteines/tete (gr./jour) 72,0 

EDUCATION (1986) 

Taux d'inscription en primaire 94.0 
Taux d'inscription en secondaire I~ 47.0 

LOGEHENT ET COIjSOMMATION (1986) 

Acces a l'eau potable (% de la population) 85,0 
Acces a l'electricite (% de tous logements) 34,0 
Vehicules particuliers (pour 1.000 hab.) 15,0 

PIjB PAR TETE EN 12J9Bw6l..-.l-I.\Ld,-:_.ltU"SS..,Z""'c.!j6l'lOltO 

COHPlES NATIt:~ Millions $US - A prix et taux de Taux de croissance 
,bange. 'Qn~tant~ de. I!P! annye.l:i (la) 

En % du 
...l.2.aL ~ -1.2.8.L PIB-198S !ill l28.4 l.2.8.5 

Produit inte'ieur brut 21.612 23.868 24.704 100.0 4.0 4.5 3,5 
Ga I ns des te', mes de l' echange -2.799 -2.B07 -3.234 13.1 
Revenu inter'eur brut 24.412 26.675 27.938 113.1 2.2 4.5 4.7 

ImportatIons 7.228 7.299 6.B75 27.8 1,0 1.8 -5.7 
Exportations 4.907 5.219 5.342 21.6 -0.2 3.1 2.3 
Deficit en ressources 2.321 2.080 1.534 6.2 
Oepenses de consommation 15.235 16.611 17.037 69.0 2,6 6,9 2.6 
Investissements (y.c. stocks) 8.697 9.337 9.200 37,2 6,3 -0,6 ,1,5 
Epargne interieure 6.376 7.256 7.265 29,4 7.3 -0.5 1,0 
Epargne nationale 5.992 7.093 6.796 27,S 6.9 2,9 4.1 

PRODUCTIQN._EHPLOI ET 
PRODUCTIVITE EN 1965 vale.!.I r al!1uUe. limgl!!; V.A. gar t r availle.!o!r 
(aux pr i x 1974 I ! LlSI mi 1l -Ll.L ! '!HUll -Ll.L -1!.SL -Ll.L 

Agriculture Ie. 1.884 9,2 1.000 22.0 1.884 2.0 
Industrle 13.194 65,0 523 11,5 25.228 27,4 

Hydrocarbures 4.766 23,S 92* 2.0 51.B04 56.3 
- Autres 8.428 41.5 868 19,1 9.710 10.5 

Services 5.218 25,7 1.518 33,4 3.437 3,7 
Sans emploi It ~ ....l!...§. 

TOTAL 20.297 100.0 4.539 100.0 92.063 100,0 

FIIjANCES PUF.~ Gouvernement central 

tm I iQnS de. diOal::i la du PU! 
Ji8L ..J.2.IlL ~ 1265 !ill l!m1 l28.4 l.2.8.5 

Recettes courantes 77 ,6 87.0 102.9 106.7 37.4 37.2 39.6 36.9 
Petrol ieres 41,5 37.7 43.8 47.8 20,0 16.1 16.9 16.5 
Autres 36.1 49.3 59,1 59.0 17.4 21.0 22.7 20.4 

Depenses courantes 41.5 45.0 52.3 60.8 20.0 19,3 7.0.1 21.0 
Excedent courant 36.0 42,0 50.6 45.8 17.3 18.0 19,5 15.8 
Oepenses en capital 61,0 76.4 78.0 72.4 29.4 32.6 30.0 25.0 

Investis. du Gvt central 33.7 43.0 44.6 44.9 16.2 18,4 17.2 15.5 
Transfert en capital aux 

entreprises publiques Ig 27.3 33.4 33.4 27.5 13.2 14.3 12.9 9.5 
Emprunt exterieur (net) 111 39 18 52 

14 Estimations a la mi-annee fondee sur les resultats du recensement de 1977. • Donnee pour 1980 

IU Y compris environ 999.000 citoyens algeriens vivant a l'etranger. - nul ou negligeable 

I~ Classe d'age de 12 a 18 ans. sans objet

Ig L'estimation du PNB/tete est celIe de l'atlas de la Banque mondiale (provisoire). 

Ie. Y compns les travailleurs a temps partiel.

If Se rapporte seulement aux non employes du secteu r non agricole. 

Ig Comprel'd les deboursemenL d~ prets pour 1nvestl,;,c,"cnL, le~ dotat 1ns en fond; de roulement, 


des en':reprises et les dotal ,ons pour le re ech(: ~ ,I;!mer' des dette~ des entrepnses. 



ALGERIE - DONNEES GENERALES 

MaNNAIE. CREDII EI PRIX 

Honnaie et quasi-monnaie 
Creances sur Ie Gouvernement (nettes) 
Credit a l'economie 

Honnaie et quasi-monnaie en % du PIS 
Indice general des prix la (1974=100) 
Indice des prix de detail/u (1974=100) 

Taux annuel de variation de(s): 
l'indice general des prix 
"indice des prix de detail Iu 
Creances sur le Gouvernement (nettes) 
Credit a l'economie 

BALANCE DES PAIEHENIS 

Exportations de biens et services non-facteurs 

Importations de biens et services non-facteurs 

Deficit en ressources (deficit = -) 


Paiements d'interets (nets)

Transferts de salaires (travailleurs emigres) (nets) 

Autres paiements de facteurs (nets) 

Transferts nets 

Solde du compte courant 


Investissements directs 

Emprunts a moyen et long-terme nets 

Oeboursements 
Amortissements 

Autres flux de capitaux (nets) 


Solde general 

Reserves totales moins l'or (fin d'annee) 


EXPORTATIONS DE HARCHANDISES 


Petrole ~rut et condense 

Produits petroliers raffines et GPL 

Gaz 

Produits agricoles 

Autres produits 


Total des exportations de marchandlses 


Prets de la BIRD au 30.09.87 (US, mill 

Debourses 
Non~debourses 

937,8 
954.3 

Hontant total des prets 2.345.0 

1981 1982 1983 1984 1985 
~ (millions de dinars; fin de periode) 

109.154 137.890 165.927 194.717 223.860 
25.147 36.153 52.692 . 67.741 76.633 
88.540 112.817 132.968 156.031 174.614 

(Pourcentages ou indices) 

57,0 66,4 71,0 74.9 77.4 
220,3 229,7 244.9 260,4 280.0 
204,8 218.6 233,2 249.8 276.5 

12.2 4.3 6,6 6.3 7.5 
14.6 6.7 6.7 7.1 10.7 
76.2 43.8 45.8 28.6 13,1 
29,2 27,4 17.9 17,3 11.9 

1281 12S, 121U 12S4 1285 
(Hi 11 ions de dollars US) 

14.674 
13.590 

1.084 

14.145 
13.277 

868 

13.510 
12.548 

962 

13.448 
12.189 

1.259 

13.669 
11.614 
2.055 

-1.287 
274 
-6 
25 
91 

~1.288 

300 
-26 
-37 

-182 

1.231 
171 

7 
7 

84 

·1.343 
150 

6 
3 

75 

-1.450 
132 

4 
199 
939 

-1,4 
~75 

2.479 
2.554 

183 

~68 

-123 
2.812 
2.935 

-282 

12 
~580 

2.697 
3.276 
-276 

~14 

296 
2.949 
3.246 

132 

-2 
42 

3.299 
3.258 

-84 

-43 
3.695 

-818 
2.422 

-694 
1.880 

~540 

1.464 
1.285 
2.819 

128;1 
USS mil ...Ul. ...Ul. 

1285 
US, mil ...Ul. 

5.344 
3.084 
2.535 

37 
162 

47,9 
27,6 
22,7 
0.3 
1.5 

5.622 
2.534 
3.412 

48 
245 

47,4 
21 ,4 
28,8 
0,4 
2.0 

4.810 
2.920 
2.167 

S6 
196 

47.4 
28,8 
21 ,4 
0.6 
1,9 

11. 162 100,0 11.861 100,0 10.149 100,0 

DEITE EXTERIEURE ay 31. 1,,86 Ic (USS mil) 

En-cours total, y.c. non-deboursee 20.884 
En-cours total de dette deboursee 14.777 

IAUK gU S,B~IC, ~, LA O,TTE 12.11.1 12M lill l28j 

En % des exportations de biens 32.8 33.7 33,1 63.9 
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RESUME 

1. La PllUlification macroeconoIIligue. 

1. l' economie a1gerienne es t orien tee e t conunandee par un sys teme de 
p1anif ication centrale (aujourd' hui sur une base quinquenna1e). lui meme 
demultiplie par des plans deg10balises et annualises. Elle se si tue 
aujourd'hui dans 1a tranche superieure des pays a revenu intermediaire avec un 
PNB par tete de 2l.10 US$ (1984). Les efforts du pays ant porte principa1ement 
en direction de 1a constitution d 'un important secteur industrie1 (y compris 
1es hydrocarbures et 1a construction, ce1ui-ci represente 53% du Produit 
interieur brut en 1984 contre 34% en 1965) avec un accent particu1ier mis sur 
1es industries manufacturieres qui ont progresse, en moyenne, de 17.8% par an 
durant 1a decennie 1973-1984: progression rapide qui s'est cependant 
appliquee a une base de depart modeste. L'industrialisation active s 'est 
d'autre part faite au detriment de l'agricu1ture dont 1a part dans 1e PIB est 
passee de 15% (1965) a 6% (1984), creant de serleux prob1emes 
d'approvisionnement a1imentaires et notanunent une dependance critique aux 
importations de produi ts a1imentaires. La population croissant a un rythme 
moyen annue1 de 3.2%, surmonter cet te dependance va devenir un des soucis 
majeurs des autorites a1geriennes. 

2. Les moyens de cette strategie ont 1argement ete fournis, depuis 1974, 
par l'exp1oitation et l'exportation d'hydrocarbures (petro1e brut, et surtout 
gaz pour 1eque1 1e pays dispose de 4% des reserves mondia1es prouvees, 1e 
cinquieme rang au monde, 1esquelles reserves ont ete exp10itees a 17% 
seulement). L'A1gerie stest ainsi reve1ee dependante a hauteur de 98% de ses 
exportations d 'hydrocarbures pour s' assurer des ressources en devises lui 
permett.mt d'atteindre ses objectifs finals d'integration nationa1e par 1e 
moyen t.ransi toire (ou juge tel) de l' achat a l' etranger des equipements, 
produits intermediaires, etc ... que l'industrie locale n'est pas encore en 
etat de produire. E11e a toutefois deve10ppe une po1itique adroite de 
diversi ication de ses productions et exportations d'hydrocarbures 
(condensats, produits raffines, gaz, a cote du brut) 1 'affranchissant pour 
partie des sujetions inherentes a 1a monoproduction. 

3. Le premier Plan quinquennal (1980-1984) visait des objectifs 
ambitieux: une croissance de 1a Production interieure brute de 7.1% par an, un 
taux d'investissement de 48.6% du PIB. Ces objectifs n'ont ete que 
partiellement atteints puisque 1a PIB ne stest accrue que de 4.3% par an en 
termes reels et que 1e taux d'investissement s'est etab1i a 38%. Pour 
l'essentiel ces moindres performances par rapport aux objectifs (encore 
qu' elles ne soient pas du tout negligeables en termes absolus) ant ete 1e 
resultat de deux series de facteurs conjuges: (a) un retournement de tendance 
sur le marche des hydrocarbures qui a necessite, une fois constate 1e danger 
d'un derapage peri11eux de 1a dette exterieure (16 milliards de $US en 1981), 
de comprimer des importations indispensables a la conservation d'un rythme de 
croisiere e1eve pour 1e secteur industriel; (b) 1a persistance de prob1emes 
de productivite dans l'appareil de production. Dans 1e meme temps 1es 
autorit~s a1geriennes ont pris conscience du caractere 1imitatif de certaines 
conditions de fonctionnement de l'economie et ont entrepris d'y apporter 
remede (restructuration des entreprises industrielles, remode1age du paysage 
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des unites de production agrico1es et des circuits de distribution des 
produits agrico1es. etc ..• ). Pendant cet te periode enf in, et surtout apres 
1981 (seu1e annee de desendettement du Tresor vis a vis de 1a Banque 
Centrale), 1e deficit global du Tresor n'a pu etre vraiment contenu (11.8% du 
PIB pour les trois dernieres annees du Plan), imp1iquant une emission 
monetaire excessive par rapport a l'evo1ution du PIB, et laissant persister 
une inflation apparente d'environ 7% par an. II convient neanmoins de mettre 
l' accent sur la strategie lucide des autori tes algeriennes en matiere de dette 
exterieure, au cours de cette periode: agissant a contre-courant d'une 
tendance mondiale desastreuse, el1es ont au contraire soigneusement comprime 
au mlnlmum leurs engagements exterieurs, preservant ainsi leur independance 
financiere ainsi qu'une precieuse reputation de solvabilite. 

4. En matiere d'emploi, de productivite du travail et de salaires 
distribues, Ie Premier Plan quinquenna1 se proposait (i) de faire front a 
une croissance anticipee de 4.8% par an de la population active en faisant 
progresser de 8.7% l'emploi non agricole; (ii) d'enrayer l'exode rural et de 
rajeunir la population active agricole; (iii) d'ame1iorer Ie caractere de 
stimulant economique des salaires en liant plus fortement ces derniers a la 
productivite. Avec une population active en progression un peu ralentie par 
rapport aux previsions, les Autori tes Algeriennes ont ete capables de f aire 
croitre l'emploi non agricole a un rythme annuel de 6.1%, laissant toutefois 
subsister une expansion du chomage d 'environ 2% par an. Les administrations 
ont absorbe Ie tiers environ des nouveaux emplois, alors que d'autres secteurs 
(construction, transports) sont restes sensiblement en retrait des objectifs. 
La periode du Plan s'est deroulee en sorte que l'emploi industriel a reussi a 
remplir environ 88% des objectifs fixes. 11 n'apparait pas que les objectifs 
en matiere d'emp1oi agricole aient ete atteints avec un taux de succes 
significatif. Dans la plupart des secteurs, l'accroissement des salaires par 
tete est demeure proche des progres de productivite, a l'exception des 
administrations ou l'evolution plutot negative de la productivite apparente 
par tete s'est accompagnee d'une progression positive du pouvoir d'achat des 
salaires par tete. 

5. Le second Plan quinquennal (1985-1989) fut €labore dans un contexte 
global d'incertitude economique accrue. Les objectifs du Plan ont donc ete 
fixes a des niveaux moins ambitieux: un taux de croissance de la PIB de 6.6% 
par an et un taux d' investissement de 40% de la PIB. Qualitativement 1es 
autorites entendaient egalement redonner plus d'importance relative au secteur 
agricole (y compris 1 'hydraulique) de maniere a reduire progressivement 1a 
dependance alimentaire, recentrer Ie role de l'Etat vers Ie developpement des 
infrastructures, obtenir un r,:!ndement economique meilleur de 1 'appareil de 
production de valeur ajoutee materielle de far;on a alleger Ie niveau des 
interventions financieres de l'Etat dans Ie secteur. Sur les 5 ans du Plan, 
un equilibre global du Budget (atteint par dess,upp1us importants en fin de 
Plan) aurai t dG. permet t re de reduire les .';t~ensions inflationnis tes. 
L'effondrement des cours des hydrocarbures constq~ a la charniere des annees 
1985-1986 devait bou1everser radicalement les perspectives planifiees: la 
chute de 40% au moins des prix uni taires sur 1es marches internat ionaux 
(equivalente, toutes chases ega1es par ailleut'~, a une reduction des 
exportations d'environ 5 milliards de $US) ne pouvait avoir d'autre effet que 
d'entrainer des reactions en chaine sur l'equilibre macroeconomique algerien, 
impliquant une compression draconienne des importations, une revision a la 
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baisse des investissements, et au bout du compte un affaiblissement substantiel 
de la croissance economique. Au debut de l' ete 1986, Ie Gouvernement algerien 
devait prendre les importantes mesures de reequilibrage necessitees par les 
circonst,ances, sans cependant entreprendre un reexamen du second Plan lui meme. 

6. Sous ces nouveaux auspices, I' evolution economique potentielle 
s'annonce assez difficile: a court terme, la croissance du PIB reel (aux prix 
constants de 1984) a ete pratiquement stoppee en 1986 tandis que 
l'investissement se reduisait de 25% et les importations de 27.6%. 
L' equili bre budgetaire, fort compromis, n' a pu se passer d 'un recours a 
d'importantes avances de la Banque Centrale (23.5 milliards de DA contre 
1 millia,rd seulement en 1985). Ceci a contribua a exacerber les tendances 
inflatic1nnistes, Ie taux d'inflation se situant desormais au dela de 10% par 
an. Les tensions sur les equilibres externes ont pu etre provisoirement 
contenUE:S du fait des bons resultats agricoles de 1986, des stockages 
anterietlrement realises et de la pratique des contingentements directs. A 
moyen Lerme cependant, d'apres les estimations de la Banque Mondiale, 
l'instrument central de pilotage du Plan (Ie programme d'investissement) 
devrait connaitre des inflexions majeures: en dinars constants de 1984, Ie 
total df's investissements du Plan ne devrait pas exceder 330 milliards (sur un 
total prev\l de 550 milliards), suite a une deceleration des investissements 
effectHs qui pourraient etre de 65 milliards en 1989 (annee finale du Plan), 
soit, pc:our cette annee, quelques 22% du PIB. 

7. A long terme, l'objectif visant a remettre l'economie sur un sentier 
d' expansion stable de haut niveau imp1ique une reflexion fondamentale sur les 
conditions de la croissance a1gerienne. Le present rapport souligne ainsi que 
les forces endogEmes de croissance ont manifeste nne nette tendance a 
s' affaiblir, tendance regressive largement occu1 tee par 1es facilites 
financii'!res permises par la mise a profit de la rente petroliere. De nombreux 
indices permettent d 'estimer que Ie processus industriel souffre toujours de 
deficiences, tant sur Ie plan technologique (possibilites de diversification, 
ruptures de charge, maintenance) que sur Ie plan economique (connaissance et 
maitrise des couts) ou financier (importance des deficits d'exploitation). 
Par aUleurs, Ie secteur manque de stimulants adequats pour elever son 
efficience. D'importants progres restent a realiser en matiere agricole pour 
mobiliser les hommes, accroitre les surfaces cultivables et desserrer la 
contrainte de I' eau. La Planif ication elle-meme n' a pas encore renonce a des 
pratiques bureaucratiques au profit de taches centrales de calcul economiques. 

8. Toute croissance a long terme subs tantielle es t, au surplus, 
conditionnee par Ie depassement de facteurs critiques: au premier rang, 
l'expansion demographique algerienne (+ 3.2% par an en moyenne) constitue un 
handicap qui impose un rythme d' expansion economique minimum excessif; au 
second rang, l'absence de diversification des exportations qui fait courir a 
l' economie un risque economique permanent et genere des comportements trop 
cristallises sur la maximisation de la rente miniere et donc insuffisamment 
adaptatifs; en troisieme lieu, Ie systeme de prix (prix des biens et services, 
prix du. capital, prix relatifs des monnaies) ne parait pas remplir sa fonction 
d' alloc,ation des res sources rares. Sur ces trois points, des prises de 
conscience se font jour, mais auront-elles Ie temps de se convertir en 
decisiolls visant a resoudre des problemes urgents? 
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9. C' est dans cette perspective que Ie rapport se place pour esquisser 
deux scenarios d' evolution a long terme de I' economie algerienne. Chacun 
d'eux suppose que les prix des hydrocarbures demeureront dans l'intervalle des 
18-19 $US Ie baril jusqu' au debut des annees 1990, au moins. Un premier 
scenario repose sur l'hypothese que 1es autorites mettront en oeuvre, dans 1e 
proche avenir, un ensemble de mesures d' ajustement visant a retablir les 
equi1ibres macroeconomiques (poursuite de 1a reduction des importations, 
reorientation et reV1S1on du programme d'investissement). Sans autres 
dispositions paralle1es, l'economie que pourra guere retrouver un rythme de 
croissance compatible avec 1a contrainte demographique avant 1994, et se 
reca1era (vers 1995) sur un sentier d 'expansion moderee d 'environ 4% par an. 
Un second scenario explore 1 'hypothese d'une adjonction, aux mesures 
d'ajustement precedentes, d'un dispositif cata1ysant Ie ca1cu1 economique 
rationnel: taux d'interets positifs, prix fonction des couts de production et 
indicatifs des raretes relatives, taux de change ajuste, (voir ci-apres Ie 
paragraphe 18.1) ainsi que des mesures sectorie11es d'accompagnement (voir Ie 
paragraphe 18.2). Dans ces condi tions, 1e dynamisme de l' economie surpasse 
ce1ui du scenario precedent des 1990, apres une periode d'adaptatioTI 
necessaire, et retab1it 1 'economie sur un trajectoire de croissance soutenue 
de 5 ou 6% par an vers 1995. 

2. Plans et Programmes Sectoriels. 

10. L'ana1yse du secteur agrico1e s'appuye sur 1e constat d'une dependance 
a1imentaire representant (en 1980) 1es 2/3 de 1a consommation tota1e. Le 
premier plan quinquenna1 a entrepris, en vue d'accroitre notab1ement 1a 
production, une reorganisation du secteur socia1iste, une reforme du 
dispositif d'aide au secteur prive, une revision des modes d'intervention des 
organismes de service, de recherche etc... La constitution des DAS (Domaines 
Agrico1es Socia1istes), dotes d'un mei11eur encadrement, apures de leurs 
dettes, a constitue un progres certain; 1e secteur prive qui dispose de 60% 
des terres cultivees a eu un acces facilite aux facteurs de production. 
G1oba1ement, 1e differentiel de prix entre input et ouput s'est elargi, 
ouvrant des perspectives d'une profitabi1ite accrue, cependant que 
l'investissement demeurait fort en dessous de l'objectif p1anifie. Le 
deuxieme plan quinquenna1 a ensuite centre 1es efforts sur l'extension des 
terres cu1tivab1es, 1e desserrement de 1a contrainte de l'eau et 1a recherche 
de solutions assurant 1a viabi1ite economique et technique des entreprises du 
secteur. 11 est diffici1e de faire 1e depart entre ce qui est du aux bonnes 
conditions climatiques et ce qui est du aux efforts p1anifies, dans 1es 
resu1tats enregristres en 1985 et 1986. Toutefois, i1 apparait que 1e 
dispositif mis en place, auquel s 'adjoint un programme ambitieux de 
suppression de 1a jachere et un ensemble de projets de deve10ppement de 
l'irrigation, mis en oeuvre avec perseverance, pourrait contribuer a terme a 
resoudre une partie du 1ancinant prob1eme al imentaire ( un autre element de 
solution etant, d 'evidence , une reduction du rythme de croissance de 1a 
population) • 

11. Inconstab1ement, 1e ~ecteur industrie1 a ete Ie "fer de lance" du 
deve10ppement de 1 'Algerie. 11 a atteint un stade de maturite technique qui 
se revele au travers d'un ensemble d'indicateurs significatifs (ameliorations 
des taux d'utilisation des capacites de production (T.U.C.P.), reduction des 
taux de dependance, etc.). Les unites de production ont ete ramenees a des 
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dimensions mieux gerables aux termes du programme de restructuration 
industrielle entrepris des 1982. Toutefois, les performances economiques 
enregistrees apparaissent encore eloignees de niveaux satisfaisants puisque 
globalement, apres subventions, les decouverts bancaires des entreprises sous 
tutelle des deux Ministeres de l' Industrie, approchaient en 1984 quelques 20 
milliards de Dinars. Derriere ce constat d' ensemble se profilent toutefois 
d'importantes disparites (disparites dans les TUCP du secteur des industries 
legeres ou des activites telles que les cimenteries, la menuiserie, les 
conserveries de legumes se trouvent en situation perilleuse) ou des fragilites 
de structure (sensibilite de quelques industries lourdes aux incidents 
techniques, taux de rebuts importants etc .• ). Ce s~cteur devra donc regler 
des problemes specifiques (textile, cimenteries •••• ~ developper dans certaines 
branches un esprit d 'emulation, et plus genera1enlent susciter de nouveaux 
gains de productivite. 

12. Inegales aussi sont les performances du secteur de la production 
d 'engrais et de la petrochimie: lorsque certaines uni tes (Arzew I, Arzew I I, 
Annaba) souffrent de dysfonctionnements majeurs, d' autres ope rent de maniere 
tres satisfaisante. La creation de 1 'ASMIDAL ou de l'ENIP constituent sans 
doute tine solution organisationnelle indispensable mais insuffisante a 
resoudre les problemes du secteur. Ceux-ci s'expriment en termes 
technologiques (choix des techniques), de gestion (planification, supervision, 
comptabilite). Ainsi, malgre l'ampleur des investissements passes (quelques 
2 milliards de $US en termes cumules), les niveaux de production et 
d 'utilisation des capacites de production, demeurent trop souvent au dessous 
des norme& internationales. 

13. Au coeur du developpement economique de 1 'Algerie, Ie secteur des 
hydrocarbures est frappe de plein fouet par la crise. La production des 
petroles brut s' est stabilisee a 34.3 millions de T en 1985 (loin du niveau 
record de 1978 :54.2 MT), consequence de nombreux facteurs (strategie de 
conservation, demande internationale, quotas de 1 'OPEP); la production des 
condensats (non soumise aux quotas de l'OPEP) s'est accrue tres fortement (de 
4.3 a 14 MT entre 1980 et 1984); la production de GPL a ete multipliee par 
trois (0.968 MT a 3.2 MT entre 1980 et 1985) et devrait encore s'accroitre 
notablement. La production brute de gaz naturel a plus que double (de 
43.4 milliards M3 a 90.7 milliards M3 

, de 1980 a 1985), faisant passer la 
product::i.on nette de 15 a 35 milliards de M3; la production de GNL a 
pratiquE!ment double (atteignant 17.6 lOIJM3 en 1985); enfin Ie volume de 
produitsl raffines est passe de 10.4 (980) a 21.9 millions de T (l985). Sur 
les emplois traditionnels de ces productions a 1 'exportation s 'est 
progressivement surajoutee une demande interieure en forte progression: pour 
un total de ressources d'environ 80 millions de TEP (toutes sources 
confondues) les emplois interieurs representent aujourd' hui Ie quart et les 
emplois a l'exportation les 75% restant. Les exportations se sont elles-memes 
mieux r![!parties entre les differents produits, diversification reductrice des 
risques. L'Europe demeure Ie meilleur debouche potentiel pour Ie gaz algerien 
en depit de la vive concurrence de la Norvege et de l'URSS. 49 milliards de 
DA ont ete investis pendant Ie ler plan quinquennal et ?Q.8 'liilliards de DA 
sont prl~vus pour Ie 2eme plan. Toutefois, en raison de la chute des prix 
enregist:ree en 1986, l'investisseur principal du se~teur (SONATRACH) pourrait 
etre amEme a reVlser son programme d' investissment (3~. mill tards de DA prevus 
pour 1985-1989). 
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14. S'agissant de l'approvisionnement domestique en gaz et e1ectricite, 1e 
rapport rappelle 1es objectifs assignes au secteur: generalisation de 1a 
disponibili te, substitution croissante du gaz, utilisation croissante de gaz, 
economie d'energie. Les moyens de cette po1itique passent essentie11ement par 
une politique d'ajustement gradue1 des prix re1atifs. Au de1a des prob1emes 
techniques (distribution de 1a consommation entre 1es formes de tension, 
distribution de 1a consommation du gaz nature1 entre 1es usagers, types de 
production d 'e1ectricite, transport et distribution), 1e rapport souligne que 
1a question de 1a tarification a fait un progres notable lorsqu' il fut decide 
d' instituer une tarification au cout marginal, que l' organisation du secteur 
s'est ame1ioree a 1a suite de 1a restructuration decidee en 1982. Cependant, 
l' achevement de 1a restructuration de SONELGAZ, en termes financiers, (prevu 
pour 1987) reste soumis a des imperatifs stricts de rentabi1ite. En 
particu1ier, une reevaluation de 1a structure et du niveau des tarifs devrait 
permettre a l' entreprise de disposer des fonds d' inves tissement necessaires 
pour repondre techno1ogiquement a une demande en forte progression, notamment 
dans 1es zones rura1es qu' il etait prevu d' e1ectrifier pendant 1e 2eme plan 
quinquenna1. Des reports partie1s d' investissements (Marsat, Skikda, Alger 
Ouest) pourraient etre envisages conjointement ad' autres economies 
d'investissement sur 1es nouvelles 1ignes de transport ou pour de nouveaux 
postes. 

15. Dans 1e secteur des transports, apres 1a phase d'expansion anterieure, 
1 'accent semble devoir desormais etre mis sur 1 'amelioration de 1a 
productivite, 1e renforcement de l'efficacite pour reduire 1a necessite de 
nouveaux investissements majeurs d'infrastructure. Dans cette perspective, 1a 
maintenance et 1a rehabilitation prendront 1e pas sur 1es operations 
d'equipement a neuf et 1es entreprises de transport seront ana1ysees du point 
de vue de leurs performances financieres. Sur 1es 39 milliards de DA prevus 
pour 1a periode 1980-1984 en matiere d' investissements, 1e secteur a realise 
un total effectif de 31 milliards, 1argement concentre sur 1es infrastructures 
routieres (54% du total) et 1es moyens ferroviaires (20%). Le Plan 1985-1989 
prevoyait d'accroitre 1es interventions a hauteur de 54 milliards de DA, mais 
il est peu probable, au vue de 1a conjoncture financiere actuelle que 1e 
secteur puisse investir beaucoup plus que 42 milliards de DA, programme 
prioritaire ou l'infrastructure routiere representerait un peu plus de 40% du 
total et 1es chemins de fer environ 25%. L'accent, dans ce programme 
prioritaire, serait mis sur 1a remise en etat de l'infrastructure actuelle, en 
particulier pour 1es chemins de fer, et sur 1a modernisation des ports. Les 
coupes qui serait faites dans 1e programme 1e seraient principa1ement dans 1a 
mise en place d 'une nouvelle infrastructure ferroviaire, y compris 1e metro 
d' Alger, dans 1a construction de routes locales et dans 1e renouve11ement de 
1a capaci te de camionnage. La construction de nouvelles lignes de chemin de 
fer serait limitee aux projets en cours, dont l'execution serait plus 1ente 
que prevUe De meme, 1e ca1endrier des travaux de construction du nouveau port 
de Djen Djen, dans l'est du pays, qui ont commence en 1985, sera probablement 
revu, eu egard a la reduction probable du trafic portuaire au cours des cinq 
prochaines annees. 
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16. Dans Ie secteur de 1 'education et de la formation, Ie rapport rappelle 
que les autorites Algeriennes ont appuye leur action sur la conviction 
qu'aucun developpement economique significatif ne pourrait etre acquis sans un 
systeme efficace d'enseignement et de formation. Elles ont donc consenti des 
efforts financiers exceptionnels (environ 7% du PIB) pour assurer l'avenir de 
la nation par l' enseignement. Ces efforts ont ete d' autant plus 
indispensables qu' il fallait repondre a une pression demographique intense et 
a un besoin non moins intense de main-d 'oeuvre qualifiee. Cette conjonction 
de facteurs a conduit I' Algerie a reorganiser la structure de I' enseignement 
(creation d 'un enseignement fondamental de 9 ans et creations des 
"technicums"), a reviser la structure des programmes en faveur des disciplines 
scientifiques ou technologiques, et a renforcer la formation des enseignants. 
Le Plan 1985-1989 s 'est ainsi trouve pouvoir etre formule dans un contexte 
renove et etre en mesure de viser des objectifs rationnels de formation 
technique et professionnelle, avec des couts administratifs reduits. 11 
prevoit un total d'investissements autorises de 45 milliards de DA qui 
necessiteront un renforcement appreciable des personnels pour devenir 
investissement effectif. Pres de 50% des investissements sont concentres sur 
Ie Ministere de l'Education, 22% sur Ie Ministere de l'Enseignement superieure 
et 28% ::iUr Ie Ministere de la Formation Professionnelle. Il est cependant 
probable que Ie programme doive etre reechelonne. 

17. Le chapitre consacre au secteu!:~~~l'urb~nisme et de l'h<l:bita! fait 
ressortir qu'il est un de ceux ou la pression de la demande sociale est 
particulierement vive, et ou cette demande (sous tendue par des besoins tres 
intenses qui se manifestent par des taux d'occupation de logements tres eleves 
et critiques) est mal satisfaite par l'offre, en depit des efforts des 
autorites. Les principaux problemes du secteur s'analysent en termes de 
planification urbaine (impliquant notamment des decisions difficiles en 
matiere j'affectation des sols entre usages agricoles et terrains a batir), en 
terme d'allocation des terrains a batir entre les differents types de 
promoteurs en fonction de l'efficacite economique des entreprises de 
construction, ainsi peut-etre qu'en termes de financement. Autrement dit, a 
cote de contraintes physiques a desserrer (disponibilites en terrains, 
allocatiJn des terrains, disponibilites de materiaux de construction, etc .•. ) 
existent des handicaps economiques (cout de la construction, organisation du 
secteur, etc ••• ) qui doivent absolument etre surmontes. II est ainsi peu 
probable que Ie secteur puisse atteindre Ie niveau d' investissement de 86.5 
milliards de DA stipule dans Ie 2eme plan. 

18. L'approvisionnement en eau potable et les systemes_ d'evacuation des 
eaux us€!es font I' objet du dernier chapi tre du rapport. Celui-ci evalue les 
res sources annuelles (16.8 milliards de m3), rappelle leurs difficultes 
d'exploitation (qualite des eaux, infiltrations etc ... ), et procede a 
l'estimation des besoins annuels (environ 3.4 milliards de M3 en 1981). Une 
planif ication rigoureuse du secteur s I impose pour economiser les ressources. 
Cette planification qui se fait sous l'egide du Ministere de l'Hydraulique. de 
I' Environnement et des Forets (MHEF), est rendue operationnelle par 
1 'existence et l'activite d 'entreprises regionales autonomes dont l'objet est 
d' alimenter la population en eau potable. La Banque Mondiale a apporte son 
appui actif a cette organisation du secteur. Le niveau de service actuel en 
eau potable, dans les centres urbains a malheureusement regresse en depit 
d'efforts enormes, la population ayant cru plus vite que le niveau de service 
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lui-meme. Le reseau d I assainissement necessite lui aussi que des efforts 
importants soient consentis pour eviter des pollutions majeures. L I effort 
global d'investissement en faveur du secteur, qui s'est notablement accelere 
(41 milliards pour Ie plan 1985-1989, contre 23 milliards pour Ie plan 
1980-1989), est centre sur les zones urbaines d'Alger, Oran et Constantine. 
Ce programme, etant donne sa haute priorite, ne devrait pas subir 
d' amputations conS~Cutives aux contraintes financieres actuelles. 11 demeure 
cependant faible dans son volet "assainissement", pourtant crucial pour l'etat 
sanitaire de la population. 

3. Les Recommandations du rapport. 

19. Les analyses faites au sein du rapport conduisent a deux grandes 
series de recommandations: 

19.1 Dans l'ordre macroeconomique, Ie rapport suggere notamment: 

a) 	 d' alleger les procedures de planification et de gestion de 
l'economie de leurs pesanteurs administratives et de leur 
substituer des procedures faisant plus de place au calcul 
economique et aux incitations financieres. 

b) 	 de poursuivre avec perseverance Ie programme de reequilibrage 
economique entrepris SOllS l'urgence de la conjoncture en 1986. 

c) 	 d'assortir ce programme (condition necessaire mais non suffisante 
d'un retour a un sentier de croissance satisfaisant) d'une 
reconsideration du ~st~me des prix. Dans cette perspective: 

(i) les prix des biens et des services devraient etre en 
correspondance etroite avec les conditions economiques de 
la production et sensibles aux tensions entre l'offre et la 
demande. La politique de "verite des prix" deja amorcee, 
doit s 'appuyer sur des analyses plus profondes et 
poursuivre dans la voie d'une reduction du regime des 
subventions. 

(ii) les taux d' interet devraient, de meme, mieux 
representer des couts d 'usage alternatifs des capitaux, et 
s 'etablir a des niveaux reel_~ pos itifs . 11 convien t donc 
d 'eliminer 1 'illusion d 'une "gratuite" quelconque des 
capitaux monetaires et financiers, lesquels comme toutes 
autres ressources, sont des biens rares. 

(iii) Une reflexion de fond sur Ie prix relatif de la 
monnaie algerienne vis a vis des autres devises (taux de 
change) seatble egalement s' imposer t tant pour tenir compte 
de la nouvelle situation mondiale que pour retablir les 
calculs economiques sur des bases rationnelles plus saines 
(on rappelle lci Ie poids que jouent les importations dans 
Ie processus economique algerien.). 

Cette reconsideration du systeme de prix est, dans l'esprit du 
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rapport, la cle d' une efficience economique amelioree dont Ie pays a 
Ie plus grand besoin. 

19.2 	 Ces recommandations ont, par ailleurs, leurs prolongements et 
equivalences, dans l'ordre sectoriel, voire microeconomique. 

a) Dans tous les secteurs de production (industrie, agriculture, 
petrochimie, construction, transports, energie domestique) 1a 
responsabi1isation des entreprises, l'elimination des subventions 
et/ou des decouverts non rembourses, 1a necessite de degager des 
marges nettes d'autofinancement de maniere decentralisee, militent en 
faveur de l'etablissement d 'un systeme de prix propre a assurer une 
allocation rationnelle des ressources. Pour etablir ces prix, 
1 'institution et Ie deve10ppement de comptabilites analytiques 
correctes sont des prerequis sans 1esque1s la connaissance des couts 
resterait approximative. 

b) Dans les memes secteurs, Ie rapport recommande qu' avant 
d'entreprendre systematiquement de nouveaux investissements 
d'expansion, soient identifiees et reso1ues 1es difficultes graves 
existantes. Que ces difficu1tes soient de nature technologique 
(unites de production d' ammoniaque, usines de phosphates, 
cimenteries), economiques (textiles, bois) ou financieres (ensemb1e-":" 
des entreprises presentant des decouverts bancaires excessifs ou dans 
l'impossibilite de rembourser leurs dettes) il importe de disposer 
d,une base assainie avant d'accumuler de nouveaux equipements, faute 
de quoi l' integration nationale pourrait bien presenter des lacunes 
locales prejudiciab1es au fonctionnement de l'ensemb1e. 

c) Dans Ie secteur industriel, des decisions liees a l'organisation 
economique du secteur (ouverture a des PMI sur certains segments de 
l' industrie legere, amenagement amont-ava1 de la filiere pour 
l'e1ectronique) ou a 1 'organisation technique (plans de charge, 
disponibilites en pieces de rechange, maintenance dans 1 'industrie 
lourde) devront etre prises. 

d) L'analyse du secteur education et formation conduit a estimer qu'il 
est souhaitable de ne pas ra1entir: 

(i) 1e programme de formation des formateurs de l'enseignement 
professionnel; (ii) 1e programme de centres de formation 
professionnelle; (iii) 1e programme de formation des professeurs du 
secondaire; (iv) Ie renforcement de l'IPN et des centres de 
formation des cadres superieurs et du personnel regional du 
Ministere de l'Education. 

e) 	 Pour les hydrocarbures enfin, secteur qui demeure determinant 
pour l'avenir, Ie rapport insiste: 
-sur la necessite de maintenir un rythme d'exploration adequat 
-sur l'imperatif d'un optimisation de 1a production de gaz 
-sur l'importance de 1a rehabilitation du reseau ancien de 
pipelines 
-sur 1 'analyse a faire des performances des compagnies qui 
assurent 1es services techno1ogiques ou 1es services d'ingenierie 
du secteur. 
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CHAPITRE I - LA PLANIFICATION ALGERIENNE : UNE RETROSPECTIVE 


A. Introduction: considerations preliminaires sur Ie systeme 
economigue algerien et Ia planification en Algerie 

1.01 Le systeme economique algerien est difficilement comprehensible en 
dehors d'une reference systematique a ses sources nationa1es et ideo1ogiques. 
Celles-ci font d' ailleurs l' objet d 'un rappel constant dans 1es textes de base 
qui definissent les choix fondamentaux de societe de l'Algerie 1/, et en 
particulier dans la "Charte Nationa1e" dont 1a derniere formulation date de 
janvier 1986. Ce dernier texte, notamment, etablit des liens sans ambiguite 
entre l'adhesion aux valeurs de l'Islam, l'option pour Ie Socialisme comme 
"systeme de realisation du developpement pour garantir une repartition 
equitable des richesses" et Ie choix de la planification comme "instrument de 
direction et de democratisation de l'economie et comme un moyen de repartition 
equitable des fruits et des charges du developpement". 

1.02 Si Ie systeme economique algerien s'affirme comme socialiste, ce 
choix entend s'enraciner au sein d'une realite nationale ne procedant d'aucune 
"metaphysique materialiste" et ne se rattachant a "aucun concept etranger a 
l'histoire intellectuelle, sociale et spirituelle du peuple algerien". Le 
socialisme algerien se propose ainsi d'atteindre trois objectifs fondamentaux 
lesquels modelent a la fois 1e profil structure1 de l'economie a1gerienne et 
Ie style des comportements economiques courant. Ces trois objectifs sont: 

i) 	 la consolidation de l'independance nationa1e. AU-dela de 1a creation 
d'un "Etat souverain", de 1a delimitation "d'un territoire debarrasse 
de toute occupation etrangere", cet objectif vise l'e1imination ou 
tout au moins la minimisation de tous interets economiques etrangers 
susceptibles de ressusciter des comportements de type 
"colonialiste". I1 s' etend cependant tres loin au sein des 
structures du systeme economique, puisqu'il concerne tout aussi bien: .. 


l'independance financiere a partir de laquelle sont definis des 
principes de: limitation des apports de technologies exterieures 
aux projets ou sous-projets pour 1esque1s les technologies 
nationa1e s'averent insuffisantes, d'integration maximale des 
techniques de production nationales disponibles de preference aux 
techniques etrangeres concurrentes et/ou competitives, de 
maximisation des transferts de technologies etrangeres, de 
substitution aux importations. L'independance financiere 
implique egalement une maitrise absolue de l'endettement 
exterieur. 

Ces textes sont: La Proclamation du ler Novembre, la Charte de 1a 
SOlJmmam, Ie Programme de Tripoli, la Charte d'A1ger, la Proclamation du 19 
juin 1965, 1a Charte Nationale de 1976, la Constitution de 1976, 1a Charte 
Nationale de 1986. 
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Ie monopole de I' Etat sur Ie commerce exterieur qui se tradui t 
aussi bien par I' attribution a certaines entreprises publiques 
d'um monopole d'achat a l'etranger, que par la definition d'un 
Programme General d'Importation (PGI), assorti d'un systeme 
d'Autorisations Globales d'Importations (AGI), ou encore par 
l'attribution a une administration centrale sectorielle (Ie 
Ministere de l'Energie) des decisions essentielles concernant les 
exportations d'hydrocarbures. 

Remarquons ici qu'une frontiere floue existe entre "independance 
nationale" et visees autarciques et que souvent les decisions de 
poli tique economique algerienne traversent la frontiere sans avoir 
conscience des consequences; 

ii) 	 la socialisation des moyens de production-V. Celle-ci se traduit 
essentiellement par la constitution d'un secteur public de l'economie 
couvrant les activi tes agricoles, minieres, indus trielles, bancaires 
et fiduciaires, et de transports. Le secteur public represente 
quelques 70% du total de la valeur ajoutee brute des secteurs 
produc t ifs; 

iii) 	la "promotion de I' homme et Ie libre epanouissement de sa 
personnalite". Ces objectifs ethiques rec;oivent neanmoins un contenu 
concret et economiquement intelligible dans la mesure ou i1 s' agi t, 
premierement, de considerer Ie travail comme Ie "facteur fondamental 
de la production et de 1 'accumulation" tout en affirmant les 
principes de l'egalite des sexes, de la remuneration du travail 
tenant compte des talents et des meri tes personnels; deuxiemement, 
d' assurer aux citoyens un niveau de consommation "correspondant aux 
normes d 'une qualite de vie superieure" meme pour ceux qui ne sont 
pas en situation de travailler. 

1.03 La planification enfin s'inscrit dans la logique du theme 
socialiste. Elle est, d'emblee, moins con~ue comme une "technique de 
prevision et de programmation" et plus envisagee comme un ins trument visant a 
realiser les objectifs du socialisme. C'est dire qu'elle a avant tout un 
caractere politique (elle est "l'expression et la mise en oeuvre d'une 
politique (par la Direction politique)"). Dans ce contexte, elle vise 
neanmoins a atteindre, par des moyens specifiques, des objectifs 
d 'accumulation et de croissance; elle organise normalement une utilisation 
optimale des res sources disponibles, requiert une gestion economique nationale 
efficace, et doit s 'assortir de sanctions, positives ou negatives. Elle ne 
peut avoir aucun autre caractere qu'imperatif et doit en toute logique 
s'appliquer a tous les processus de l'activite economique nationale, exigeant 
ainsi une discipline sociale et collective de haut niveau. 11 faut d'ores et 
deja faire observer que les dirigeants algeriens ne sont pas loin d'obtenir 
cette discipline de leurs concitoyens; en effet, les differents mots d'ordres 
("compter sur soi", Ie rappel a "l'austerite", l'appel au sacrifice des 

aussi comme moyen d 'une "abolition de 1 'exploitation de l'homme 
par l'homme". 
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consommations actuelles pour preserver le' futur et l' independance nationale, 
etc •.• ) font generalement l' objet d' une adhesion qui permet aux autorites de 
regler de difficiles questions d' ajustement macroeconomique sans soulever de 
trop grave crise sociale ou politique. 

1.04 Meme replacee dans un cadre de doctrine du developpement, la 
planification n' en demeure pas moins un instrument de gestion de l' economie. 
De ce point de vue, la Charte de 1986 rappelle utilement (i) que la 
planification "appelle egalement a l'utilisation de techniques et d'approches 
scientifiqueslL , en conformite avec 1 'evolution des techniques de 
planification et des systemes de gestion dans le monde", (ii) que la meme 
planification doit en permanence veiller "au respect par les entreprises 
economiques des imperatifs de la croissance economique, de la reduction des 
couts'V , de l' amelioration de la qualite et de l' adaptation de la production 
aux besoins", (iii) que son action enfin "ne doit pas se reduire a 
l' inscription des projets et a l' inventaire des investissements"l/, mais a 
developper aussi des instruments adaptes de choix et de maturation des projets. 

1.05 La planification algerienne possede tout d'abord un arriere plan 
theorique qui est une theorie du developpement economique doublement 
argumentee par: 

Le modele de "FELDMAN-MAHALANOBIS"l/ qui, s'appuyant sur des taux 
d'investissement tres eleves dans les secteurs de production de biens 
de production (industrie lourde, pour simplifier), est suppose 
engendrer une premiere phase de croissance ralentie avec de forts 
sacrifices en matiere de consommation, puis les bases d'une industrie 
ayant ete etablies, une seconde phase de croissance plus rapide 
alimentant une consommation amelioree qualitativement et 
quantitativement grace a l' installation d 'une industrie legere 
absorbant desormais une fraction croissante de l'investissement; 

la theorie des "industries industrialisantes"1/ suivant laquelle 
les industries dans lesquelles il convient d'investir au debut du 

C'est nous qui soul ces aspects importants sur lequel nous 
reviendrons par la suite dans ce rapport. 

'1:1 I1 s'agit en fait d'une synthese implicite de deux contributions: celle 
de l'economiste sovietique FELDMAN qui est une version modernisee du 
schema marxiste de la reproduction elargie du capital; une distinction 
centrale y est faite entre les activites de production des moyens de 
production et celles de production de biens de consommation, d 'ou derive 
la separation institutionnelle entre activites de l'industrie lourde et 
activites de l'industrie legere. La seconde contribution est celie de 
l'economiste Indien MAHALANOBIS qui, sur des bases analogues, deduit 
differents sentiers d 'expansion economique a long terme en fonction des 
t.aux d' investissement sectoriels. 

3/ Dont 1 'une des inspirations se trouve exprimee dans 1 'analyse faite par 
A. O. HIRSCHMAN des effets de liaison et d' entrainement, reperables dans 
une matrice input-output, qui se produisent a l' occasion de processus de 
croissance desequilibres. 
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processus de developpement sont celles qui engendreront Ie maximum 
d'effets de propagation dans la structure industrielle decrite 
concretement par une matrice input-output. Ainsi~ une economie en 
voie de developpement, caracterisee initialement par une matrice des 
echanges inter-industriels peu riche~ verra-t-elle cette matrice se 
remplir plus rapidement par un choix judicieux des industries ou l'on 
investira. Ces deux considerations initiales expliquent egalement Ie 
caractere volontariste initial de la planification algerienne ainsi 
que la permanence d'un taux d'accumulation eleve. Elles expliquent 
aussi Ie soin que mettent les planificateurs algeriens a construire 
un tableau d'echange inter-industriels qui devient, par la suite, un 
outil technique central du Plan. 

1.06 Techniquement en effet~ la planification macroeconomique s 'elabore 
sur un modele de comptabilite nationale bati aut~ur d 'un tableau d 'echanges 
inter-industriels. 

i) 	 Plus precisement, la planification macroeconomique algerienne repose 
sur l'utilisation d'un modele statiquel / ouvert de LEONTlEF. 

Ii) 	 L'evaluation de 1 'avenir economique consiste ensuite essentiellement 
en une projection de l'offre (des possibilites de production permises 
par l'appareil de production) sur un horizon de 5 ans, compte tenu 

(a) 	des capacites de production potentielles introduites par les 
investissements nouveaux realises dans les secteurs productifs; 

(b) 	des besoins en inputs (de toutes natures) qui devront (pourront) 
etre importes dans Ie cadre du PGl. 

Ce cadre d'analyse implique que l'on n'approvisionnne la demande 
finale de consommation que s'il reste que 1 que chose pour la 
satisfaire, une fois approvisionnees les entreprises en input 
courants et en inputs en capital~ et qu'au surplus l'on n'exporte (en 
dehors du cas des hydrocarbures) que s'i1 reste un surplus exportable 
une fois satisfaites toutes les demandes (intermediaires ou finales) 
internes. Cette approche, que l'on peut qualifier de "residuelle", 
eclaire partiellement Ie fait que les exportations hors-hydrocarbures 
n 'ont pas ete 1 'objet d 'une attention strategique decisive dans Ie 
passe. 

1.07 A cote, mais non separement, de cette approche prospective globale 
sur 5 ans, se developpent d 'autres series de travaux de planification, et 
notamment: 

i) 	 d 'une part~ des plans d 'entreprises comportant des fixations 
d'objectifs de production lies aux projets d'investissement. 
Normalement, ces plans doivent: respecter des contraintes definies au 

11 	 Cette precision a ici une grande importance operationnelle. 
'!:.I 	 Rappelons, pour raccourcir, qu'il existe dans ce cadre analytique une 

correspondance bi-univoque "branches-produits". 
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niveau du ministere de tutelle; etre formules au sein de l'entreprise 
en prevoyant une "pre-hierarchisation" des projets d' investissement; 
remonter au ministere de tutelle qui, apres discussion, procedera aux 
arbitrages eventuels; puis revenir au Ministere du Plan afin de 
verifier la compatibilite des plans sectoriels avec Ie Plan 
macroeconomique et en vue de preparer les documents de travail 
techniques a transmettre aux groupes interministeriels charges 
d'arreter les arbitrages finals; ce n'est qu'apres ces differentes 
phases que sont prises les dernieres decisions par les instances 
politiques. Cette procedure (assez lourde) a fonctionne tant bien 
que mal jusqu' a la restructuration des entreprises. Depuis lors, 
avec la multiplication des entreprises, les ylans des entreprises ne 
remontent plus jusqu' au Ministere du Plan.!.. Un serieux probleme 
de coordination est donc pose du point de vue de la gestion 
macroeconomique prospective. 

iO 	 D'autre part, un Plan annuel1/, jusqu'ici centre sur un objectif de 
modulation du montant et/ou de l'opportunite du lancement des 
investissements en fonction notamment de la conjoncture petroliere. 
Le coeur du Plan annuel peut aisement se localiser au sein du Budget, 
mais Ie Plan annuel Ie deborde sensiblement. Le caractere 
operationnel et imperatif du Plan annuel devrai t encore s' accuser 
dans les annees a venir puisque (i) Ie second Plan quinquennal 
0985-89) prevoit d' en faire un "instrument reel de l' evaluation des 
performances du systeme economique et social" et de lui conferer un 
"caractere operationnel et engageant affirme"; (ii) des 1987, Ie Plan 
annuel se verra diversifie par l' introduction d 'un volet de "plan 
financier annuel" destine a introduire la contrainte financiere1/ 
dans la programmation des investissements. 

1.08 Une fois Ie Plan macroeconomique defini, les projets recenses, 
coordonnes et rendus compatibles, tant entre eux qu'avec les criteres 
politiques qui les orientent, apres verification de la conformite du Rapport 
General du Plan avec les resolutions du parti du FLN, apres debat a 
l'Assemblee Populaire Nationale et adoption par cette derniere, Ie Plan prend 
la forme d 'une loi et est promulgue en tant que tel. On comprend ici qu' i1 
s'agit d'une procedure lourde destinee a assurer la solidite politique du Plan 
mais qui a, d' autre part, l' inconvenient d' en faire un document rigide et 
irreversible. 

1.09 Le Plan algerien est, rappelons Ie, un instrument-cle dans la gestion 
macroE::conomique de 1 'Algerie, dans la definition operationnelle de sa 
stratE'!gie ainsi que dans la formulation de sa politique. I1 importe donc de 

1 	 On peut d' lleurs s' interroger sur la valeur qualitative de ces plans 
sachant la faiblesse general isee de la diffusion de systemes de 
comptabilite analytique au sein des entreprises. 
Dont l'institution remonte au Plan 1970-1973. 
Contrainte totalement absente jusqu'a cette date. Au contraire, i1 
e:idstait une obligation de financement s' imposant aux intermediaires 
financiers concernes une fols la decision arretee par Ie Plan general. 
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juger son efficacite instrumentale. En tant qu'ensemble de techniques de 
prev1sion, il comporte certaines faiblesses et se revele peu adapte au 
pilotage planifie de l'economie, tout en demeurant eminemment perfectible sur 
1e 1p an ' 'f' 1/SC1ent1 1que : 

(a) Sa principale faiblesse (et son inadaptation) est de reposer sur un 
modele d 'equilibre general statique, incapable d 'expliciter Ie vrai 
cheminement de l'economie, d'expliquer simultanement comment on 
pourra atteindre les objectifs et comment on pourra (grace a des 
politiques economiques appropriees) rejoindre un sentier d 'expansion 
qui m1n1m1sera l'eloignement par rapport a la trajectoire 
initialement definie. 

(b) 	 Sa perfectibilite sur Ie plan scientifique decoule d'une 
consideration essentielle a laquelle on pourra rattacher quelques 
remarques mineures. II s'agit principalement du caractere artisanal 
et segmente du modele de prev1s1on utilise. Les projections 
sectorielles font l'objet d 'une synthese "par discussions" et non pas 
d'une reconciliation et d'une analyse de coherence dans Ie cadre d'un 
modele formel approprie. II s'agit accessoirement du fait que, 
pendant des annees, les planificateurs algeriens ont sacrifie au 
my the du "noircissement" de la matrice des echanges 
inter-industriels", sans vraie consideration pour l'economicite de 
l'operation (negligence des couts), aboutissant ainsi a occulter un 
pan crucial de l'analyse economique: celui ou l'on etablit les couts 
d'opportunite, de maniere a eviter Ie gaspillage de res sources rares, 
et notammment celies en travail depense dans la construction puis la 
mise en oeuvre quotidienne des nouveaux equipements, Enfin, il 
s'agit aussi du fait de l'absence d'un vrai calcul d'affectation 
inter-temporelle des ressourcesl d'une part Ie choix (politique) en 
faveur d 'un taux d' investissement eleve (40% du PIB, dans Ie 2eme 
Plan quinquennal) ne semble pas devoir etre reconsidere avant 1988 
par les instances politiques et d'autre part, les calculs 
d'investissements n'incorporent jamais systematiquement des taux 
d' actualisation, les taux d' interet reels etant par ailleurs 
negatifs, presque toujours envisages sous leur angle de loyer de 
I' argent, tres rarement sous celui d' instrument du calcul economique 
inter-temporel. 

1.10 S'agissant enfin de I'emprise reelle du Plan sur Ie deroulement des 
evenements economiques, il semble que celle-ci soit d'intensite variable 
suivant les points de vue desquels l'observateur se place; par ordre d'emprise 
apparente decroissante, relevons que: 

1/ 	 On rappellera ici que la Charte de 1986 aussi bien que Ie Rapport General 
du 2eme Plan quinquennal insistent sur l'exigence de scientificite du Plan. 



- 7 -


Ie Plan exerce une influence determinante en matiere de partage de la 
ressource nationale (a solde exterieur equilibre), entre consomrnation 
et investissement. Comme on l'a deja signale, il s'agit d'un choix a 
caractere politique, d'autant plus facile a concretiser, en principe, 
que l'Etat planificateur dispose de l'essentiel des moyens de 
commande en la matiere: c'est lui qui finance les investissements. 
Mais i1 existe aussi des contraintes (physiques, f inancieres) qui 
engendrent, lorsqu'elles sont insuffisament prises en compte, un 
ecart entre l'objectif et la realisation. Ainsi le taux 
d'investissement effectivement enregistre pendant Ie Ie r Plan 
Quinquennal tout en restant tres fort (38.3%), conformement au choix 
qualitatif initial, s'est-il situe irremediablement au dessous de 
l'objectif vise (48.6%). 

Ie Plan exerce une influence deja plus reduite en matiere de commerce 
exterieur: pour les exportations, c'est l'equilibre international 
demande-offre d'hydrocarbures qui opere la regulation; pour les 
importations, l' execution du PGI ne depend pas uniquement des moyens 
de planification puisque la regulation depend etroitement d 'une part 
des besoins incompressibles en inputs importes et d'autre part de la 
conjoncture en matiere d'exportations. 

Enfin l'influence du Plan en matiere de regulation efficace du niveau 
de la production est problematique: comme on le verra amplement dans 
ce qui suit1/, Ie Plan semble relativement impuissant a rattraper 
les retards de croissance (en conditions normales); ceux-ci sont 
largement imputables aux performances reelles de l'appareil de 
production; a son tour, ce dernier, s' il est effectivement soumis a 
des contraintes bureaucratiques, n'est pas, dans 1 'etat actuel des 
choses, commande par un systeme operationnel de 
"stimulants-penalisations", capable d' inflechir les ecarts de 
trajectoire en matiere de production de valeur-ajoutee. 

B. Le Plan 1980-84 : performances, forces et faiblesses 

1. Le Plan initial 

1.11 Le Plan 1980-84 reprenait la plupart des exigences politiques 
generales du developpement socialiste de 1 'economie, en mettant par ailleurs 
l'accent sur: la poursuite du renforcement des relations intersectorie1les en 
parallele avec l' integration economique nationale, 1 'elimination des sources 
de desequilibre et des desequilibres constates anterieurement (developpement 
de secteurs favorises par leurs relations privilegees avec l' exterieur et 
formation lid I enclaves" economiques, bureaucratisation de I' economie, 
deve10ppement de l'inflation et des penuries, constitution de rentes de 
situation), la mise en place d'un systeme d'education correctement articule et 
unifie, la mobilisation des capacites de production et l'atteinte de niveaux 
eleves dans l'efficacite economique. 

11 Voir notamment les Tableaux 1.1 et II.3. 
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1.12 Les performances globa1es attendues de l'economie etaient fixees a un 
niveau assez e1eve (Tableau 1.1, co1.8): un taux de croissance de 1a 
production interieure brute de 7,1% par an (en va1eurs constantes de 1979) 
avec une progression de 1a consommation finale un peu plus rap ide (+8,9% par 
an) que ce11e de 1a FBCF (+7,3% par an) 1e differentie1 de taux de 
croissance etai t rendu necessaire du fai t (i) du fort taux d' accroissement 
moyen annue1 de 1a population; (ii) de 1a necessite de sou1ager un tissu 
social rendu impatient de beneficier lui aussi de 1a rente petroliere. Le 
Plan prevoyait par ailleurs une expansion moderee mais positive des 
exportations (+4.9% par an en DA constants de 1979) combinee a une 
restructuration des exportations d 'hydrocarbures (exportations plus fortes de 
gaz et de produits raffines, moins fortes de petro1es bruts), 1es exportations 
hors hydrocarbures n'etant pas considerees comme devant faire l'objet d'un 
soin plus attentif. Quant aux importations, elles devaient progresser plus 
rapidement que 1es exportations (+6% par an) face a 1a necessite de satisfaire 
une demande de consommation finale (notamment en produits a1imentaires) 
insusceptible d'etre approvisionnee par l'apparei1 de production interieure et 
surtout face a 1a necessite de pourvoir l'apparei1 de production industrie1 en 
intrants courants et en biens en capital lies aux activites prevues pour 1es 
processus de production nationaux. On notera ici que 1e desequilibre 
programme des taux de croissance respectifs des exportations et des 
importations s'app1iquent a une base de depart (1979) el1e meme desequi1ibree 
(deficit de 6,3 milliards des echanges exterieurs); par suite 1e deficit (en 
DA constants de 1979) programme pour 1984 devait necessairement se developper 
a un taux annue1 e1eve (12,2% par an) et engendrer des besoins eleves de 
financements exterieurs. L 'hypothese opposee retenue dans 1e Plan ( tlappe1 
modere au marche des capitaux") supposai t alors que les prix du gaz 
connaitraient une evolution importante et soutenue par la suite. Ce pari ne 
s'est avere qU'a moitie justifie. L'atteinte d'un niveau e1eve de production 
etait aussi suspendue aux performances sectorie11es de l'economie: une partie 
importante de 1a croissance devait resu1ter de fortes performances de 
l'Industrie (+12,5% par an en moyenne), d'une expansion des services (+lO,5% 
par an) et d'un developpernent soutenu des activites du secteur du Batirnent et 
des Travaux Publics (+10,5%); la progression reelle du secteur agricole ainsi 
que celle du secteur des hydrocarbures restant bien en dessous du taux de 
croissance moyen de la P.I.B (respectivement 4% et 0,4%)l/. 

1.13 Dans l' ensemble les realisations sont demeurees assez eloignees des 
previsions: globalement, la P.I.B. ne s'est accrue que de 4,30% par an en 
moyenne (Tableau 1.1, col. 7) a la suite d'ail1eurs d'un processus progressif 
d'acceleration de 1a croissance entre le debut du Plan et sa fin. La 
trajectoire de croissance de la PIB est d' ailleurs le resultat complexe de 
deux cheminements opposes: celui de la consommation qui n' a cesse de faire 
l' objet de freinages au cours de 1a periode du plan apres deux annees de 
remise a niveau en 1980 et 1981 et celui de l'investissement productif (FEeF) 
qui a du etre accelere notab1ement (de -2,55% en 1980 a +3,83%) en fin de 
Plan. Au lieu d'une expansion attendue des exportations, on a assiste au 

1 Le taux de croissance faib1e prevu pour la valeur ajoutee du secteur 
des hydrocarbures est le resultat d tune revision ultime du Plan visant a 

. intensifier 1a conservation d 'une resource non renouvel1able. 



Tableau I. 1 


PREVISIONS ET REALISATIONS HACROECONOHIQUES DU PREHIER PLAN QUINQUENNAL 1980-84 


(Hilliards de Dinars et X) 


I. Agn!gats 

Agregats estimes 
de l'annee de 

ba~~; ]222
1 

Agregats effectifs 
de l' annee de 

bil~~; 12Z2 
Z 

1980 
~ 

~ 

Taux de croissance moyens annue1s reels 
'ba~~ 1279l gb~~rve~ ~D fin g~ l'anDe~ 

1981 1982 1983 
-L -L -L 

4 5 2 

1984 
--L

Z 

Taux de 
croissance 

moyen Annuel 
P1lDjfj. (Jl 

8 

Avance (+) 
ou Retard (-) 

; 
2 

Production Interieure Brute 
Services rendus & les Adm. Publ. 
Produit Interieur Brut 
Consommation finale (l) 
FBCF 
Variation des stocks 
Exportations 
Importations 

111.6 
n.d. 
n.d. 
61,0 
55,S 
1.4 

38,0 
44,3 

112,9 
15,3 

128,2 
75,9 (60,S) 
50,4 
4,1 

39,9 
42.1 

1.93 
13.32 
3.79 

11 ,96 (11. 1) 
-2.55 
39,88 

-12,83 
3.48 

3.48 
9,16 
4,17 

12 ,88 (13. 2 ) 
1,37 

11,20 
-9,56 
7,34 

3,61 
7.58 
4,10 
9,53 (9.3) 
4.09 

-3.29 
-6.53 

5.18 

4.15 
6.80 
4.47 
7,43 (7.1) 
4.66 
3.71 

-4.20 
3,65 

4,30 
5,92 
4,50 
7,34 (7.2) 
3,83 
1,70 

-2.78 
3,27 

7.1 
n.d. 
n.d. 
8,9 
7.3 

n.e. 
4,9 
6,0 

-2.80 
n.d. 
n.d. 

-1,56 (-1.7) 
-3,47 

n.e. 
-7,68 
-2.73 

\0 

II. Val~~r Ajg~tee ~ar S~'teurs 

Agriculture 
Hydrocarbures 
Industries de Transformation 
Autres Industries 
BTP et TP petroliers 
Services 

Somme des Vill~urs Ajgutees
Droits et taxes sur Importations 

7,5 
36,0 
14.0 
1.8 

15,2 
27,S 

llU 
9,5 

10.8 
33,S 
12,2 
1.4 

18,1 
28,3 

ill...1 
8,6 

6.96 
-8,20 
4,20 

30.36 
4,75 
4.48 
L..il 

13 .51 

12,34 
-8.10 
7.23 

19,00 
6,20 
3,93 
.z....1Q 

20,90 

5,00 
-5.60 
7,33 

18,00 
8.58 
4.66 
L.2.8 

11,99 

2.31 
-2,84 
7,75 

13,88 
7.76 
3.99 
L!.l 

13,60 

3.59 
-2,36 
8.33 

12,50 
8.45 
4,50 
hl!!. 

12,10 

4,0 
0,4 

12,3 
12,9 
9,3 

10,5 
U 
8.1 

-0,41 
-2,76 
-3,97 
-0,40 
-0,85 
-6,00 
=!.....5..Q. 
+4,00 

Production Interieure Brute llL..§ J.lZ..,.j L..21 .L.!I L.il !...ll !...1Q. l....l ~ 

Ces taux de croissance sont des taux de croissance (exponentielle) calcules en moyenne annuelle par reference a l'annee de base du Plan 1979,
su;vant la formule: 9T = [eXT I XO}]l/T - 1 
ou 9T est le taux de croissance annuel moyen jusqu'a l'annee t. XT =valeur (en DA constants de 1979) de l'annee t 
Xo valeur de 1979 

n.d. = non disponibles (ces agregats ne sont pas calcules dans le cadre des comptes nationaux algeriens) 
n.e. = non etablis 
(1) Les valeurs entre parentheses sont conformes au concept de consommation finale du SCEA (systeme algerien). 

Sources: donnees fournies par les autorites Algeriennes (Hinistere du Plan), en juin 1986 puiS en mai 1987 (donnees revisees en baisse pour 1984). 
5380B p.l (5,3) 
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contraire a un recul, en consequence de quoi les importations ont du etre 
comprimees fort en dessous des objectifs, apres les deux annees de rattrapage 
1981 et 1982. Notons ici qu'en 1980-81, l'ecart de croissance entre les 
exportations et les importations etait tel (environ 16 points) qu' il etait 
inevitable que 1 'Algerie ne fut conduite a comb1er 1e deficit par un nouvel 
appel aux capitaux exterieurs; l'encours de dette deboursee devait cu1miner en 
1981 a pres de 16 milliards de dollars. Sectoriellement, les industries de 
transformation ont accuse un retard de croissance de 4 points annuels en 
moyenne de fin de plan; 1es services ont ega1ement progresse de maniere 
decevante, a un rythme un peu chaotique, a raison de 4,50% en moyenne annuelle 
de fin de plan, loin des 10,5% prevues; en depit de previsions moderees, les 
hydrocarbures ont me me regresse en valeur reelle de 2,36% par an. Le Plan 
n'est finalement remis sur une trajectoire acceptable que par les assez bonnes 
performances des secteurs de travaux publics (+8,45% par an en moyenne de fin 
de Plan, avec une acceb§ration notable en fin de Plan) et par 1e secteur 
agrico1e qui a assez bien maintenu son cap de croissance en depit des deux 
mediocres annees 1982 et 1983. 

2. Le programme d'investissements (Tableau I.2) 

1.14 Le taux d I investissement du premier Plan quinquennal est une fois 
encore tres ambitieux: 48,6% (FBCF/GDP). Par ai11eurs, 1e volume des 
autorisations de depenses du Plan (400,6 milliards de DA), bien superieur, 
laisse envisager qu'un taux d'investissement encore plus e1eve (56,7%) est 
possible. Encore ces calculs ne prennent-ils pas en compte 1e fait que, 
notamment, a cause de 1a duree effective de realisation des projets qui ne 
peut cadrer avec 1es cinq annees conventionne11es du Plan, le premier Plan 
quinquennal herite d'un fort volume de projets restant a realiser des epoques 
anterieures (pres de 200 milliards de DA) et 1egue au Plan suivant un montant 
non negligeable d'investissements encore a rea1iser (quelques 160 milliards de 
DA). De toute evidence 1a capacite d' absorption des secteurs semble avoir 
fait, a priori, l'objet d'analyses trop optimistes, ce qui fait que, d'emb1ee, 
le programme apparait comme sensiblement "sur-dimensionne". Sectoriellement 
1a distribution des projets (en autorisations de depecses) s'ana1yse a raison 
de 58% pour 1es secteurs de production materie11e directe (industrie, 
agriculture, transport, construction), 25% pour les secteurs sociaux de 
l'habitat (15%) et de 1a formation (10%), 9,5% pour 1es infrastructures 
economiques, et 7,5% environ pour les infrastructures socia1es et equipements 
co11ectifs. Cette distribution ref1ete assez precisement les choix po1itiques 
du Plan qui insiste par ai11eurs sur les necessites d 'une "valorisation du 
potentie1 existant". 

1.15 Les realisations du Plan ont ete nettement en retrait par rapport au 
programme: le taux d'investissement moyen (FBCF/GDP) s'est etabli a 38,3%, 
progressant de 1980 (37%) a 1983 (39,6%) pour retomber a 38,0% en 1984. Les 
depenses effectives d' investissement de la periode se sont etablies a 345 
milliards de DA courants1/, soit un recul tres sensible par rapport aux 
objectifs reels ou meme nominaux. Le seul plan 1980-84 a donc laisse un 
residu non realise d'environ 56 milliards de DA courants, a ajouter aux 

Soit 270 milliards de DA au prix de 1979. 
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160 milliards de DA de 1979 deja prevus pour etre realises au dela de la 
periode. Au total Ie Plan 1980-84 legue en heritage a son successeur un 
portefeu:llle de quelques 220 milliards de DA de projets demeures dans les 
cartonsl/. Les raisons de l'ecart sont en fait assez simples: 
premierement, en Dinars constants de 1979 les exportations ont plut6t 
regresse, impliquant une revision de l' enveloppe d' importations, a la baisse 
en termes de croissance, laquelle revision a entraine un freinage sensible des 
importations de biens d 'equipement pesant par la me me sur les realisations 
effectuees; deuxiemement, il faut tres probablement incriminer la capacite 
d'absorption des secteurs: alors meme que des equipements deja installes sont 
parfois en situation de sous-utilisation ou de mal-utilisation, l'irruption de 
nouveaux projets est venue compliquer encore la situation; ainsi des penuries 
deja constatees de personnel qualifie pour mettre en oeuvre les installations 
en place sont susceptibles de s' aggraver avec de nouveaux equipements, en 
sorte que les responsables sont obliges de renoncer aux projets correspondants. 

1.16 Les realisations sectorielles constatees en fin de Plan traduisent 
enfin un reequilibrage des priori tes initiales: la part des investissements 
dans les activites de production passe a quelques 53,3% (moins 5,5 points de 
pourcentage); ce sont surtout les industries hors-hydrocarbures qui sont 
concerne~s, et a un moindre titre les transports); la part des secteurs 
"sociaux" perd environ 1 point de pourcentage (24,5% avec une modification 
interne tres sensible: la part relative de l'habitat progresse de pres de 1 
point, celle de 1 'education-formation regresse de 1 point 1/2); l'effort 
consenti en faveur des infrastructures economiques est devenu 
proportionnellement plus lourd (11,5%, soit 2 points de plus) tandis que celui 
consacre aux infrastructures sociales et equipements collectifs s 'est 
proportionnellement amenuise de 3 points environ. Au total, l'ecart est 
demeure important entre les projets et les realisations: reevalues en termes 
constants (aux prix de 1979) les 345 milliards d' investissement qui se sont 
concretises (86% des autorisations de depenses en termes courants) se ramenent 
a 270 milliards aux prix de 1979, de telle sorte que Ie programme 
d'investissement n'a ete en realite satisfait qu'aux deux tiers; une 
restructuration sensible du programme laisse encore a penser que les decisions 
correspcndantes n'ont pas toujours attaque de front les vraies questions: Ie 
nouveau poids mis sur les infrastructures economiques montre qu'elles semblent 
bien etre une condition permissive d' autres investissements. La persistence 
d'un fort taux d'investissement dans 1 'habitat souligne l'existence d'un 
probleme incontournable lie a I' expansion demographique et aI' urbanisation, 
qui depasse certainement les possibilites de l'action planifiee 
centralement~/. La reduction du poids relatif de l' accumulation dans Ie 
secteur industriel hors hydrocarbures signale egalement la presence de 
contraintes structurelles qui sont une limite a la capacite de la 
planific:ation centrale a atteindre des objectifs trap ambitieux. 

1 En DA constants de 19 ,ceci se monte a plus de 290 milliards de DA soit 
la moitie de la valeur des programmes couverts par Ie Plan. 

'!:.I L'urgence et la pression sociale plus que 1 'analyse economique des 
plar:ificateurs expliquent 1 'accraissement du poids relatif de ces 
depenses. Voir egalement la partie du present rapport consacree a 
1 'habitat. 



Tableau 1.2 

eRDGRAMM~ G~H~BAL g'IH~~SIISSEM~HIS l!lg-l! EI SOH ACCOMeLISSEMENI 
(en milliards de DA constants de 1979» 

PROGRAMMES en % des 

Hj ]1 jArdli dll: OA Autorisation objectifs 


Reste it. de depenses en % des (des auto- A reporter En % du 
realiser Realisations realisations risations du Plan Total it. total des 
de Plan Nouveaux 1980-84 totales 1980-84) 1980-84 reporter Progranmes 
Dricidll:nt grggranmeli IJrul 1!l!g-1!4 ALI dli:li DA CglllitAlltli (1l Cgl.!2LCg].! Cgl,!-§ Cg1,l,i + Cg].! Cg],lgLCgl.3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) 

INgUSTRIE
dont hydrocarbures 

1U 
28.4 

ill...l 
49.3 

liL.l 
77.7 

ll4.....i 
63.0 

ll.l 
14,7 

ll..l!.! 
(43,206) 

ll.....i§. 
16,00 

iZ.....! 
68,6 

.5.Z...l.Ii 
19,794 

lU,!16 H...l 

AGRICULTURE 
Forets 
Agriculture 
Hydraulique.. Peche 

1l..Jl 
0,7 
6,0 

10,9 
0,2 

iL..§ .5L! 
3,3 4,0

17,9 -, "":"23,9 
19,1 30,0 

1.3 1,5 

.4L.l 
3,2 

20,0 
23,0 
0.9 

ll....1 
0,8 
3,9 
7.0 
0.6 

tt..lli 
2,673 
8,762 

17,628 
184 

1LR 
1,00 
3,23 
6.52 
0.07 

§.Lj 
81,3 
43,8· 
76,6 
20,4 

,.,. 
.l1....Ill 

527 
11 ,238 
5,372 

716 

1.ll.....lll .5.LJ. 

TRANSPORIS L.! .l.L.! l.L.I .lLJl La i....ll1 .2.....ll. !iJ i....ill Lm a...z -INFRASTRUCIUBES N 

.. .. .. 

ECONOHIOUES 
Communlcat Hors rail 
Infrastructure 

ferrov;aires 
Telecommunications 
Stockage-d1stribut1on 
Zones industrielles 

lL! 
6,8 

1.8 
1,8 
8,8 
0.7 

l6....l 
12,5 

7,1 
6,2 
9.0 
1,4 

ii...l 
19,3 

8,9 
8,0 

17.8 
2.1 

.ll..2 
12.5 

5,0 
6,0 

13 ,0 
1.4 

lLl 
6.8 

3,9 
2,0 
4,8 
0.7 

.lQ....ill
15.546 

3,131 
3,510 
7.855 

476 

.lL.lO. 
5.75 

1,15 
1,30 
2,90 
0.20 

~ 
124,4 

62,6 
58,S 
60.4 
34.0 

1....ill 
-3,046 

1.869 
2.490 
5.145 

924 

ll....ai !5....i 

HABITAT H...5. .5.Li !.2......5. §L.g 1L5. n...lli ll....2I 1.L.1 .l.1....W ~ HJ 

EDUCATION-FORMATION lL1 ~ 6L..Z ll...l ZLi ll..R.H I....l!: ~ ~ R..lli H..Jl 

INFRASTR!JtT!.IBES 
SOCIALES 
dont sante 

Ll 
3,6 

l.!..1 
6.2 

ll.J! 
9,8 

lL1 
7.0 

!...1 
2,8 

1.....ill 
4,020 

L1l 
1,49 

!l..l 
57,4 

I...HZ 
2,980 

ll...ill fi..2. 

EOUIPEHENTS COlLECTIFS z.....l .a.....2 ll....1 M L1 !...l1! ~ ~ 4lli !...ill ll....2 

ENTREPRIS~S gf;
REALISAIIOH .L.! il...2 ~ 2.L..O. U JJ....1i.!2 Lll ~ B......6.H l.LM! H....6. 

~ 19,930 6...,.65 nd nd 

TOT A L ~ 1.2.L..2 ftO......5. ~ liM 270 ,i:Z~ lQ.JL..Q ll...% 1~0.~2Z 2!g.22Z ll...Jl 

53808 p.2 (5. 
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3. 	 Les finances publiques algeriennes1/ 
entre 1980 et 1984 (Tableau 1.3) 

1.17 Celles-ci sont, en meme temps, le vecteur de decisions essentielles 
de politique economique (elles constituent le coeur du Plan annuel) et le 
reflet des tensions qui animent la conjoncture. En d'autres termes, elles ont 
vocation a constituer le noyau operationnel du Plan, tout en enregistrant les 
effets des contradictions entre l'objectif politique et la "force des choses". 

1.18 Les operations courantes de la Loi de Finances 

a) 	 Jusqu'en 1979, les ressources tirees de la fiscalite petrolif:!re ont 
ete pratiquement equivalentes a celles resultant de la fiscalite non 
petroliere, et leur progression (au moins depuis 1975) est demeuree 
relativement symetrique. A 1a sui,te du relevement des prix 
petroliers de 1979, les ressources de la fiscalite petroliE::re ont 
connu un saut systematique pour assurer 60% des recettes budgetaires 
courantes. Pendant la periode du Premier Plan, cette situation de 
depart a perdure deux annees (1980 et 1981); apres quoi, la 
progression des recettes d 'origine petroliere est allee en oscillant 
et en s' inversant: Ie jeu combine de la reduction de 1a demande 
mondia1e de produits petroliers et des baisses consecutives des prix 
de vente unitaires des hydrocarbures dans un contexte d'offre 
excedentaire ont fait reculer 1es recettes fisca1es correspondantes 
jusqu'a 37.7 milliards de DA en 1983. Le re1ai pris ensuite par les 
condensats et les differentes formes de gaz ont permis une reprise 
des rentrees fiscales sans toutefois recouvrer Ie niveau record de 
1981 (environ 51 milliards de DA). 

b) 	 1983 constitue ainsi une annee charniere: celle de 1 'etiage des 
recettes fisca1es petrolieres et cel1e ou les recettes de la 
fisca1ite ordinaire et des autres taxes reprennent 1a premiere place 
conune source de revenu budgetaire. Pendant Ie Premier Plan, ces 
dernieres se sont accrues a raison de quelques 23.5% par an, en 
consequence d'un effort soutenu du gouvernement pour ameliorer 
l'efficacite de la col1ecte. 

La tres forte progression des depenses~courantes (17.4% par an entre 
1980 et 1984 avec de fortes fluctuations dans la periode) est la 
consequence des decisions gouvernementales en matiere de satisfaction 
des besoins sociaux essentiels (sante et education) ainsi qu'en 
matiere de justice sociale: l'application du Statut General du 
Travai1leur a ainsi engendre un accroissement important de la masse 
des sa1aires distribues par les administrations publiques. 

1/ 	 On designera sous cette termino1ogie 1 'ensemble des operations du Tresor 
1eque1 gere non seu1ement 1e budget au sens strict mais aussi un complexe 
d'operations de pret et d'emprunt qui debordent le cadre budgetaire. 



Tableau 1. 3 

TABLEAU RESUME DES FINANCES PUBLIQUES 1/ ALGERIENNES PENDANT LE lER PLAN QUINQUENNAL 
(en millions de Dinars courants) 

..J..2..!!.1L 


1. OPERATIONS COURANTES 
A. 	 Recettes courantes 


a) Fiscalite ordinaire 

b) Fiscalite petroliere 

c) Autres recettes 


B. 	 Depenses courantes 

a) Depenses ordinaires 


C. 	 Solde courant (A B) 

II. OPERATIONS EN CAPITAL 
A. 	 Depenses d'investissement 

B. 	 Ressources liees aux investissements * 

C. 	 Solde des operations en capital 

III. SOLDE DES FINANCES PUBLIQUES [I, II] 

IV. FINANCEMENT 
A. 	 Emprunts exterieurs nets 

B. 	 Mobilisation de l'epargne interne 

a) Bons d'eQuipement 

b) Depots d'institutions publiQues 


(y compris coll. locales) 

C. 	 Mobilisation de ressources a vue 

D. 	 Recours au systeme bancaire 

* 11 s'agit des remboursements des prets. 
11 Voir la note 2 du paragraphe 1.16 

62. 116 
22.030 
37.658 
2.428 

27.592 
27.592 

34.524 

49.339 

922 

-48.417 

-13.893 

13.893 
-206 

6.629 
5.257 
1.372 

1.849 

5.621 

~ 

82.814 
28.176 
50.954 

3.684 

32.150 
32.150 

50.664 

54. 119 

810 

-53.309 

-2.645 

2.645 
-108 

9.208 
5.167 
4.041 

3.083 

-9.538 

....liJiL 

77.572 
31.316 
41.458 
4.798 

41.560 
41.085 

36.012 

61.050 

485 

-60.565 

-24.553 

24.553 
-111 

13.725 
6.076 
7.649 

5.123 

5.816 

~ 

87.026 
40.799 
37.711 
8.516 

45.026 
45.026 

42.000 

76.388 

573 

-75.815 

-33.815 

33.815 
39 

13.665 
6.800 
6.865 

4.604 

15.507 

~ 

102.899 
46.968 
43.841 
12.090 

52.338 
52.338 

50.561 

78.033 

3.953 

-74.080 

t-
J::-. 

-23.519 

23.519 
-18 

7.350 
8.324 

-974 

4.488 

11.699 

Sources: pour plus de details, voir le Tableau 5.1 de l'Annexe 

5380B p.3 (5,20) 
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d) 	 Le solde budgetaire courant a, par suite, enregistre les effets de 
tous les processus precedents. Culminant a un excedent 
50.6 milliards de DA en 1981, il retourne a 36 milliards en 1982. pour 
ne se reconstituer autour de son 'niveau record qu'en 1984. 

1.19 Les operations en capital 

a) 	 Elles ont progresse de 12.. n. par an entre 1980 et 1984 en termes 
nominaux, ce qui correspond a une croissance d'environ 5.91 par an en 
termes reels (apres deflation par Ie deflateur de la FBCF), expansion 
en retrait de 1.4 point sur l'evolution globale prevue pour la FBCF. 
Au sein de cette enveloppe generale, la structure des interventions 
de 1 'Etat a connu un bouleversement notable: de 1980 a 1984, les 
investissements directs (infrastructures economiques, sociales, 
administratives) ont ete multiplies par un facteur 2..5 tandis que les 
interventions indirectes (sous forme de prets accordes par Ie Tresor 
aux intermediaires financiers sectoriellement specialises: CNEP pour 
1 'Habitat, BAD pour l'Industrie, BADR pour 1 'Agriculture, PTT pour 
les Telecommunications, etc ••• ) ont stagne autour d' une moyenne de 
2.7 milliards de DA par an. Dans Ie meme temps, I' Etat n' a cesse de 
mettre de l'argent dans Ie secteur productif pour apurer les comptes 
des unites deficitaires, endettees et incapables de rembourser leurs 
dettes: 8.4 milliards de DA ont ete ainsi injectees au fin de 
reequilibrage entre 1980 et 1982.; a compter de 1983, par ailleurs, Ie 
programme general de "restructuration" des entreprises, qui 
comportait un important volet d'apurement financier des dettes des 
unites publiques de production, a implique que l'on injectat 
additionnellement 13 milliards de DA. Ces resultats appeUent une 
remarque importante: ils sont Ie signe de deficiences notoires dans 
Ie processus de financement des unites de production qui ont emprunte 
a l'Etat, via les intermediaires financiers specialises. Ainsi, a ne 
decompter que les prets cumules consentis entre 1972. et 1977 qui 
auraient normalement du venir a echeance vers 1980l /, et en 
supposant une duree moyenne de pret de 15 ans~/, sans tenir compte 
des interets (tres faibles), 1 'Etat aurait du recuperer en 
remboursements, des 1980, quelques 3.5 milliards de DA par an en 
moyenne. Non seulemen t ces sommes n' on t pas ete recuperees (les 
remboursements ont aVOlSlne 700 millions de DA par an en moyenne 
entre 1980 et 1983), mais encore l'Etat a t-il du reinjecter des 
subventions d 'equiUbre a raison de 2..8 milliards de DA par an. On 
peut alors legitimement s I interroger sur la logique des "prets" si 
ceux-ci ne font pas 1 'objet d 'un amortissement. Le Rapport sur Ie 
secteur industrie12 / souligne egalement la permanence de cette 
question ainsi que l'urgence qu'il y a a lui apporter des solutions. 
Comme on Ie verra plus loin, ces solutions doivent decouler d'une 

11 	 Ces prets sont generalement consentis avec un differe de remboursement de 
4 ans en moyenne. 

~I 	 La duree du pret est en fait comprise entre 5 et 2.0 ans. 
11 	 Voir ci-apres, Ie chapitre V. 
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reflexion essentielle portant sur la politique des prix a definir 
pour les entreprises publiques. 

b) 	 Faute d 'une reconstitution des ressources de financement, et faute 
d'autres sources d'approvisionnement, Ie solde deficitaire du Budget 
en capital a progresse de 111 par an, passant de -48,4 milliards de 
DA (1980) a -74 milliards de DA (1984). 

1.20 L'eguilibre financier du Tresor 

a) 	 A 1 'exception de l'annee 1981, marquee, comme on 1 'a vu, par un 
niveau record des recettes fiscales petrolieres qui ont permis de 
limiter a 2.6 milliards de DA l'ecart negatif de financement entre 
l'Epargne budgetaire et l'Investissement Budgetaire, 1 'economie des 
finances publiques ;algeriennes est caracterisee par la persistance 
d'un fort desequi1ibre (negatif) entre epargne et investissement. En 
valeurs cumulees de 1980 a 1984, ce sont pres de 100 milliards de 
Dinars de deficit global qui ont requis 1a mobilisation de ressources 
qui auraient du normalement etre disponibles en dehors du circuit du 
Tresor. 

b) 	 La moitie de ces besoins (50 milliards de DA en cumul sur 5 ans) a 
ete satisfaite par un recours a des ressources de la nature de 
l' epargne (emission de bons d' equipement, recuperation de surplus 
financier d'institutions publiques). Vingt milliards environ ont ete 
pre1eves sur des ressources de tresorerie proprement dites. Trente 
milliards, enfin, ont ete finances par des ressources monetaires, 
principalement par un recours aux avances de l'Institut d 'emission. 
Les modalites de la creation monetaire consecutive aux deficits du 
Tresor ont cependant varie: la conjoncture aisee de l' annee 1981 a 
permis au Tresor de se desengager vis-a-vis de la Banque centrale 
pour pres de 10 milliards de DA, c'est-a-dire pour pres de la moitie 
des creances de la Banque d'Algerie sur Ie Tresor. Cela n'a 
toutefois ete qu'un episode passager. Des 1982, Ie Tresor a repris 
ses appels au financement monetaire a raison de 10 milliards par an 
en moyenne jusqu' a la fin du Plan, relan~ant ainsi un processus 
inflationniste. Au total, Ie deficit du Tresor qui a represente 
quelques 11.81 du PIB en moyenne pour les 3 dernieres annees du Plan 
(11.81 en 1982, 14.51 en 1983, 91 en 1984) a largement fait appel a 
l'emission de signe~' monetaires qui a constitue environ 4.21 du PIB 
en moyenne annue1le (2.41 en 1983, 61 en 1983, 41 en 1984), emission 
1argement responsab1e d 'une derive des prix dont 1e rythme moyen 
annuel a ete de 6.81 pour 1a periode 1982 a 1984. 

1.21 Budget et Plan de 1980 a 1984 

a) 	 Le pari du P1an~/ visait a repartir 1es efforts d'atteinte des 
equilibres financiers internes en deux phases: la premiere phase 
(1980 et 1981) devait etre cel1e de la resorption, par le Budget de 

11 Cf. 1e Rapport General du Plan Quinquennal 1980-1984 pages 57 a 62. 
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l'Etat, des deficits courants et financiers accumules par les 
secteurs productifs, la deuxieme phase (1982 it 1984) devait etre 
celle ou, 1 'assainissement ayant ete realise, Ie secteur productif 
devait generer suffisamment de ressources d'autofinancement pour 
assurer l'accumulation de son capital et soulager d'autant les 
finances publiques. 

b) 	 Fortement concentrees sur Ie secteur industriel, les efforts 
d'assainissement de l'Etat n'ont pu se concretiser suivant Ie 
calendrier prevu, et n'ont, de toute evidence, pas atteints non plus 
leurs objectifs au terme du Premier Plan quinquennal. En effet .1/, 

en fin de Plan, l'ensemble de l'appareil de production industrielle 
presentait une situation de tresorerie cumulee negative de quelques 
26 milliards de DA (8.7 milliards. pour l'industrie lourde, 
17,3 milliards pour l'industrie legere~; quand aux capacites de prise 
en charge de leurs investissements paI'z dash flow" nets (tres faibles 
pour les industries legeres ou Ie cash flow net n'etait que de 579 
millions de DA, soit 11 ,5 % des amortissements et provisions, plus 
fragiles encore pour les industries lourdes : environ 190 millions 
de DA soit moins de 7 %des investissements et provisions). 

c) 	 II est indispensable de tirer une conclusion partielle de cette 
exper1ence l'objectif de restructuration financiere, louable en 
soi, ne pouvait etre couronne de succes rapide que si lIon avait 
modifie en meme temps les conditions dans lesquelles s'effectuent les 
calculs microeconomiques, et notamment, les modalites de fixation des 
prix: en dehors d'une consideration profonde de cette question, les 
responsables d t entreprises pub 1 iques n' ont d' autonomie que formelle, 
contraints de toutes parts, par des normes d' approvis ionnemen t en 
inputs, par des normes de distribution, par des normes d'emploi et ne 
disposant d'aucune "evaluation objectivement determinee" de leur 
rentabilite. 

4. Moonaie. credit et prix au COUl'S du Premier plan quinqueonal 

1.22 Avec des conditions de rentabilite interne ameliorees, les unites de 
production auraient du, pendant la periode du Plan, en appeler plus moderement 
au credit accorde par Ie secteur monetaire et financier. Encore faut-il 
analyser ce secteur avec la plus grande pruden~e, sachant que la plupart des 
intermediaires du fonds de roulement des eQ?treprises) que des "caisses" 
executant des operations pour Ie compte du ~Tresor, en particulier, Ie 
transfert vers les unites de production de fonds pour l'investissement, comme 
Ie montre d'ailleurs Ie tableau I.4 ci-apres. 

a) 	 La phase d' accumulation d' avoirs exterieurs nets a pris fin en 1981 
avec Ie retournement de la conjoncture sur les marches des 

11 Voir ci-apres Ie chapitre consacre au secteur industriel. 
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hydrocarbures. Par suite, 1es engagements exterieurs a long terme 
des intermediaires financiers autres que 1e Tresor qui avaient pu 
etre stabilises a un montant constant (environ 13,5 milliards de DA) 
jusqu'en 1981 ont dfr supp1eer a 1a defaillance de 1 'accumulation de 
reserves de change (reduits de 21 % par an entre 1981 et 1984) et 
s'accroitre au rythme de pres de 16 % par an durant 1a meme periode. 

b) 	 Norma1ement, 1es credits a l'economie auraient du croitre a une 
vitesse sensib1ement ega1e a celle des fonds publics affectes1/ qui 
constituent 1a principa1e ressource de financement du systeme. Dans 
1 'ensemble c 'est un processus desequi1ibre que 1 'on a pu observer: 
a10rs que 1es fonds publics affectes progressaient en moyenne 
annuelle de 16,5 % environ, 1es credits a l' economie se sont accrus 
au rythme annue1 de 18,5 %, soit une derive annuelle de 2 points de 
pourcentage. Le fait que l' ecart se soit sensib1ement creuse (3,3 
points de pourcentage) en fin de plan est symptomatique des 
difficu1tes rencontrees par 1es secteurs de production a eviter 1e 
recours au credit par une mei11eure gestion et une production 
suffisante de "cash-flow". 

c) 	 Tout aussi symptomatique est 1e comportement de 1 'Etat : 1a vitesse 
de son approvisionnement en fonds pretab1es au systeme (au rythme 
moyen annue1 de 16,5 % mais suivant une dece1aration notable : 22,5 % 
en 1980 et 10,9 % en 1984) a ete systematiquement inferieure au 
rythme de progression de ses encours de pnHevement sur 1e systeme 
(22,4 % par an en moyenne). Au total, l'encours de passif de l'Etat 
qui representait 29,8 % de sa mise en fonds pretab1es en 1979 est 
passe a 38 % en 1984. L'Etat a donc recycle a son profit une 
fraction croissante de ressources generees par 1e systeme financier. 
Sous que11e forme ? 

d) 	 De toute evidence 1a creation monetaire est rentree pour une part 
importante dans cette generation de ressources 1e taux de 
croissance de 1a masse monetaire (M1) a ete tres e1eve (20,1 % par an 
en moyenne), soit tres sensib1ement plus que 1e PIB nominal qui s'est 
accru de 15,3 % par an pendant Ie Premier plan). Certes, les apports 
d'epargne au systeme financier ont ete assez importants (une 
croissance moyenne annuelle des encours de 21,5 % par an), mais i1s 
ont ete tres fortement concentres sur 1es premieres annees du Plan 
(taux de croissance de 34,8 % en 1980, de 21,4 % en 1981 et de 24,5 % 
en 1982), 1 'expansion de l'epargne etant tres sensib1ement ra1entie 
en 1983 (+14,3 %) et en 1984 (+14,2 %). Ainsi, en fin de plan, c'est 
bien l'expansion monetaire qui finit par approvisionner 1e systeme de 
f inancemen t • 

1.23 Le fait que la p1upart des tendances que manifeste Ie secteur 
financier depassent 1es tendances enregistrees au niveau de l'economie reelle 
denote l'existence de profondes tensions internes non entierement reso1ues par 
Ie plan. L I excedent de production de signes monetaires par rapport a 1a 

Il s' agit des ts inscrits au budget en capital de l'Etat. 



Tableau 1.4 


ALGERIE: SITUATION HONETAIRE ET FINANCIERE SIMPLIFIEE 


Encours de Fin d'Annee FLUX ANNUELS 
(en millions deCAl (en millions de PA et en % de Drogression des encours) 

1979 1980 illl 1982 li81 ~ ll1!2 1lli illZ. J.n1 J..9! 

Avoirs exterieurs nets 12.358 16.500 18.818 13.959 11 .432 9.311 4.142 
(33.52) 

2.318 
(14,05 ) 

-4.859 
(-25,82) 

-2.527 
(-18,10) 

-2.121 
(-18,55) 

Creances sur 1 'Etat 1/ 34.730 44.892 40.376 54.628 78.079 95.474 10.162 
(29,26) 

-4.516 
(-10,06) 

14.252 
(35,30) 

23.451 
(42,93) 

17.395 
(22,28) 

Credits a l'economie 2/ 175.634 211 .548 259.541 315.026 359.379 410.355 35.914 
(20,45) 

47.993 
(22,69) 

55.485 
(21 ,38) 

44.353 
(14,08) 

50.976 
(14,18) 

ACTIF :0 PASSIF 222.722 272.940 318.735 383.613 448.890 515.140 50.218 
(22,55) 

45.795 
(16,78) 

64.878 
(20,35) 

65.277 
(17,02) 

66.250 
(14,76) .... 

\/j 

Monnaie 72.208 84.434 97.922 125.300 152.756 180.433 12.226 
( 16,93) 

13.488 
( 15,97) 

27.378 
(27,96) 

27.456 
(21,91) 

27.677 
( 18,12) 

Quasi Monnaie 3/ 15.553 20.967 25.379 31.598 36.125 41.249 5.414 
(34.81 ) 

4.412 
(21,40 ) 

6.219 
(24,50) 

4.527 
(14,33) 

5.124 
(14,18) 

Engagements exterieurs a LT 4/ 13.483 13.649 13.265 14.386 15.209 20.471 166 
(1,23) 

-384 
(-2,81) 

1 . 121 
(8,45) 

823 
(5,72) 

5.262 
(34,60) 

Fonds publics affectes 5/ 116.410 142.651 172 .426 200.563 229.061 253.969 26.241 
(22,54) 

29.775 
(20,87) 

28.137 
(16,32) 

28.498 
(14,21) 

24.908 
( 10,87) 

Divers passif nets 5.068 11.239 9.743 11.766 15.739 19.018 6.171 
(121,76) 

-1.496 
(-13.31) 

2.023 
(20,76) 

3.973 
(33,77) 

3.279 
(20,38) 

11 	 y compris les creances de 1a BAD et de 1a CNEP. 
U 	 y compris les prets de la BAC et de la CNEP. 
11 	 y compris les depots d'epargne aupres de 1a CNEP. 
11 	 Y compris ceux de la BAD. Cette rubriQue ne comporte pas ~ les engagements exterieurs a moyen et long terme, mais seulement ceux impliquant des 

intermediaires financiers autres Que le Tresor. 
~I 	 Y compris les fonds affectes a la BAD et a la CNEP. 

Sources: donnees fournies par les autorites algeriennes. 

5380B p.4 (5,3) 
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creation de valeur ajoutee nominale (excedent d 'environ 5 points de 
pourcentage en moyenne pour Ie Quatrieme Plan) doit etre au surplus replace 
dans Ie contexte de prix administres que connait Ie pays. Par suite la derive 
inflationniste, sans aucun doute contenue par Ie regime des prix administres, 
n 'es t qu' imparfai tement refletee par l' evolution des prix·V. 11 en resul te 
necessairement des defauts dans les calculs economiques dans toute la mesure 
ou, precisement, 1es prix sont auss i des ins truments du ca1cu1 economique; 
ainsi doit-on accuei11ir avec precaution l'indice des prix a la consommation: 

Tableau 1.5 

Algerie - Indice des prix a la consommation 


1980 1981 1982 1983 1984 

Indice general (1969 = 100) 239,9 274,9 293,3 313,0 337,1 
Taux d ' evo1ution annuel 9,5 14,6 6,7 6,7 7,7 

Sources: Donnees fournies par les autorites algeriennes. 

Des remarques analogues doivent etre presentees pour les taux d'interet: 
fixes a de bas niveaux, et, en tout etat de cause a des niveaux bien 
inferieurs aux taux d' inflation affiches (cf. Ie Tableaux des taux d' interet 
de l'Annexe), les taux d'interet algeriens, con~us comme loyer de l'argent, ne 
peuvent jouer leur role d'instrument du calcul economique, en particulier en 
matiere d' allocation de ressources ou Us devraient servir a dissuader les 
unites economiques de pratiquer des gestions deficitaires trop facilement 
resolues par un recours au credit, et les inciter au contraire a produire des 
excedents d'exploitation. 

5. Balance des paiements et dette exterieure 

1. 24 La balance des paiements algerienne es t carac terisee par un f acteur 
dominant: les exportations d 'hydrocarbures qui representent statistiquement 
quelques 98'1. du total des exportations (Tableau 1. 6). Le Plan 1980-85 a ete 
construit sur 1a base du maintien de cette preponderance ("la part des autres 
produits reste margina1e"·P). Il s'agit d'une option lourde de 
consequences: dans 1a mesure ou e1le pourrait etre jugee necessaire2 /, la 

1/ On doit ajouter a cela 1e fait que 1es indices de prix publies en Algerie 
sont assez loin de correspondre a une verite statistique fiab1e: on ne 
dispose d' indices de prix a 1a consommation que re1atif s a 1a communaute 
urbaine d'Alger. Au surplus 1a base 100 = 1969 est, d'evidence, perimee, 
tout au moins en ce qui concerne l'evo1ution des prix pour 1a periode du 
Premier Plan. 

2/ Rapport General du Plan, op.cit, p. 54. 
~/ A1ternativement: ou e11e s'avererait indispensable. 
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penetration d'un pays que1conque (donc de l'A1gerie) sur des marches 
d'exportation hors hydrocarbures est une entreprise de tres longue ha1eine (au 
moins une decennie), dont 1es premices devraient par consequent etre stipu1es 
au moins deux quinquennats a l'avance. Le silence du Premier Plan quinquenna1 
a cet egard engage donc 1e profU du Plan suivant. N' ayant pas choisi une 
diversification globa1e de ses exportations, 1e Plan algerien a neanmoins 
entrepris de tab1er sur une diversification des exportations d 'hydrocarbures 
sous-tendue par une strategie d'economie de ces ressources non 
renouve1ab1es l /. Pour l'essentie1 cette deuxieme option de 1a strategie 
a1gerienne s'est averee judicieuse et profitable: l'avenir incertain du prix 
du petro1e brut algerien pouvait etre 1argement compense par un deve10ppement 
des ventes d'autres hydrocarbures. Ainsi sur 1a base 100 en 1980, 1es volumes 
exportes de brut et de condensats (1' expansion de ces derniers amortissant 
d' autre part tres sensib1ement 1a reduction tres forte des exportations des 
bruts seu1s) s'etab1issaient a l'indice 71 en 1984; sur 1a meme base, 1es 
exportations de produits raffines parvenaient a l'indice 210, celles de gaz 
(de toute nature) etaient mu1tip1iees par 3. Au total, l'impu1sion donnee aux 
exportations de produits raffines et de gaz (dans une moindre mesure de 
condensats) devait amortir 1a plus grande partie des baisses des prix 
unitaires et permettre a l'A1gerie de sauvegarder, en fin de plan, l'essentie1 
de ses recettes d'exportation. Les prix du brut (en mettant a part 1e pic de 
1981) devaient en effet se reduire de 181, 1es prix des produits raffines 
devaient, eux, se contracter de 101; quant aux prix du gaz, 1argement stimu1es 
par 1a strategie oligopo1istique de l'A1gerie sur 1e marche europeen qui 

1/ 	 La strategie a1gerienne d 'exploration et de production des hydrocarbures 
comporte en effet deux aspects principaux: conservation des ressources et 
diversification des productions. En raison de l'absence de nouvelles 
decouvertes importantes et de 1a baisse du ratio reserves/production, 1es 
autorites a1geriennes ont decide, a 1a fin des annees soixante dix, de 
fermer certains puits et de reduire 1a production. Cette decision etait 
rendue plus facile par 1a forte hausse du prix du petro1e intervenue a ce 
moment. 11 en est resu1te une baisse de 1a production de petro1e brut de 
47 millions de tonnes en 1980 a 34 millions de tonnes en 1985. Par 
aU1eurs, des efforts importants pour 1a conservation des gisements ont 
ete faits: reduction du volume des gaz bril1es par 1es torcheres (de 10 
milliards de m3 en 1980, a 6 milliards en 1985) et importants 
investissements pour 1e recyc1age du gaz. A 1a po1itique de conservation 
des gisements s'est ajoutee ce11e de 1a diversification des produits. La 
production de produits raffines s 'est accrue de 11 millions de tonnes en 
1980 a 22 millions de tonnes en 1985. Les quantites de condensats 
extraits du gaz nature1 destines a l'exportation sont passees de 4 
millions de tonnes en 1980 a 14 millions de tonnes en 1985. De meme, 1a 
production des GPL (propane, butane) extraits du gaz a augmente: 0,8 
mU lion de tonnes en 1980 et 2,7 millions de tonnes en 1985. Enfin, 1e 
ga.!: nature1 (net) produit en Algerie, a plus que double: 15 milliards de 
m3 en 1980 et 35 milliards en 1985. L'accroisement de production de ces 
nouveaux produits s 'est traduit par une augmentation du volume global des 
exportations d'hydrocarbures de 52 millions de tonnes d'equiva1ent petro1e 
en 1980 a 63 millions de tonnes en 1985, et ce ma1gre une baisse des 
exportations de petro1e brut (39 millions de tonnes en 1980 et 14 en 1985). 



Tableau 1.6 

ALGERIE: COMMERCE EXTERIEUR DE HARCHANOISES 
(en millions de Oa et en pourcentages) 

1989 til 19§1 til 1982 (i) 1983 ( ; ) 1984 (1) 

1. 	 EXPORTATIONS 

1.1 	 Hydrocarbures 59.021 (98,S) 56.223 (98) 51.612 (98) 52.561 (98,3) 57.646 (97,S) 
~ en % du total des hydrocarbures = ( 100) (100) (100) (100) (100). Gaz naturel (6,9) (7,8) (14,0) (23,1) (21,9) 


Petrole brut (68,S) (53,0) (23,0) (23,1) (25.3) 

Condensats (la, 1) ( 19,8) (23,9) (25,7) (23,3)
., Produits raffines (14,5 ) (19,4) (39,1) (28,1) (29,5) 


1.2 	 Produits alimentaires 461,7 ( 0,8) 532,2 (0,9) 328,8 (0,6) 181 , 1 (0,3) 239,4 (0.4) 

1.3 	 Autres Droduits 470,1 (0.7) 629,3 ( 1 , 1) 758.7 (1,4) 715,0 ( 1.4) 1.221.1 (2.1) 

TOTAL EXPORTATIONS 59.952.8 57.383,5 52.699,5 53.457,0 59.106,5 N 
N 

SOlOE HARCHANOISES 19.433,9 8.746,9 3.387.9 3.675,4 7.849.3 
TOTAL IMPORTATIONS 40.518.9 48.636,6 49.311.6 49.781.6 51.257.2 

2. 	 IMPORTATIONS 

2.1 	 Biens alimentaires 7.641.1 ( 18.9) 9.101,1 (118,7) 9.829.5 (18,8) 9.703.2 (19.5) 8.815.0 (17.2) 

2.2 	 Autr~s bi~ns d~ '20Sommati20 6.851,3 (16,9) 7.266.6 (14.9) 9. 102.1 (18.5) 8.056.4 (16.2) 7.241.9 (14. I) 

2.3 	 Biens intermediaires 13.342.3 (32.9) 16.369.5 (34,7) 13.974.5 (29,4) 16.290.4 (32.7) 19.562.9 (38.2) 

2.4 	 BienLd' eauiJ)ement 12.679.2 (31.3) 15.890,4 (32,2) 16.405.5 (33,3) 15.371.6 (31,6) 15.637,4 (30,S) 

(i) En % du total des exportations (= 100) ou des importations (= 100). 
Sources: donnees fournies par les autorites algeriennes. 

5380B p. 5 (5.3) 
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allait leur permettre, en 1982, de s'elever de 22% par rapport 3 1980, ils 
devaient revenir en 1984 3 un niveau proche de celui de l'annee initiale du 
Plan. Ainsi Ie niveau Meve des exportations totales cons tate en 1980 (60 
milliards de DA) a-t'il pu etre pratiquement preserve au terme du quinquennat 
(59 milliards de DA). 

1.25 Le Plan prevoyait des niveaux d' importations suspendus aux 
performances de l'appareil de production, tant dans Ie domaine de la 
satisfaction des besoins finals (importations de biens alimentaires et 
d' autres biens de consommation) , que dans celui de I' approvisionnement du 
systeme economique en facteurs de production courants et en capital. Le 
rythme de croissance de 6% l' an pour les importations a ete respecte sans 
difficu1te apparente, sachant que 1e pays pratique en 1a matiere un systeme de 
rationnement quantitatif direct, defini dans un Programme General 
d'Importations (PGI) avec un levier operationne1 consistant en des 
Autorisations G10bales d' Imporations (AGI). Pendant 1a periode examinee, 1a 
structure des importations ne s 'est guere modifiee: en moyenne 35% 
d'importations de consommation finale (dont 19% d' importations alimentaires) 
et 65% d I importations 3 finalite industrielle (dont 34% d' importations de 
biens ,l'equipement). Aucune marge de manoeuvre n'existe au plan des 
importat ions alimentaires, au moins 3 court terme, et en dehors de 
circonstances climatiques exceptionnellement bonnes: dans 1a periode 1980-84 
et en c(msequence de choix anterieures lourds d 'heredite, Ie systeme productif 
agricole algerien est encore hors d'etat d'assurer l'autosuffisance 
a1imenteire d'equi1ibrel / que recele 1e potentiel national. Les 
importations d'autres biens de consommation sont une soupape de securite 
visant i~l. reduire 1es tensions socia1es que pourrait engendrer 1a penurie de 
biens finals resultant des retards de l' appareil de production national. 
Quant aux importations proprement industrielles, elles sont la resultante de 
trois considerations non necessairement convergentes: la strategie de 
substitutions aux importations, l'efficacite technique et economique£/ de 
l'industrie nationale, 1es contraintes de rarete abso1ue 3 moyen et long 
terme2 /. En mettant 3 part 1a troisieme consideration, 1a reussite du 
progranune d' importations relativement aux deux premieres peut etre appreciee 
par Ie rapport des importations d' inputs (courants et/ou en capital) 3 la 
valeur ajoutee des secteurs industrie1s hors hydrocarbures; encore qu'il 
faille en relativiser les conclusions dans 1a mesure au l'objectif final 
d'autonomie n'est pas necessairement economiquement optimal s'il aboutit 3 
faire produire nationalement des produits qu' i1 serait plus economique (3 
moyen et long terme) d'importer. Quoi qu'il en soit, les resu1tats du calcul 
font apparaitre deux phases: une premiere sous-periode 1980-82 ou Ie ratio 
global (Tableau 1.7) s'est stabilise autour de 74% c'est 3 dire 3 un niveau 

!I C'est 3 dire par rapport 3 un systeme de prix definissant un usage optimal 
des facteurs de production. 

21 I1 s'agit de l'aptitude de l'industrie nationale 3 produire 3 un moindre 
cout les produits habitue1lement importes. 

31 	 Par exemp1e les disponibilites en bois etant tres reduites en Algerie par 
rapport aux besoins, il est douteux qU'3 moyen terme l'on puisse trouver 
un substitut efficace 3 ce produit qui devra etre importe pour longtemps 
encore. 
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relativement eleve en raison de l' abondance plutot grande de ressources en 
devises; une deuxieme sous-periode 1983-84 au cours de laquelle Ie ratio 
global s'est stabilise aux environs de 53,31. La reduction brutale de ce 
ratio s 'explique en partie par la necessite de reduire les importations face 
aux incertitudes du marche petrolier, ainsi que par une meilleure substitution 
aux importations. Toutefois, 18 encore, des comportements d'anticipation ont 
tres probablement joue, les unites importatrices s'etant empressees de stocker 
des produits d' importation des Ie debut du Plan pour se premunir c~ntre tout 
rationnement ulterieur. 

Tableau I. 7 

1980 1981 1982 1983 1984 
-~~-

Valeur ajoutee des secteurs 
industriels hors hydrocarbures = 
VAi 36.171 41.543 48.993 57.492 68.212 

Ratio Im~ortations intermediaires 
VAi 36,4 39,4 33,6 28,3 28,7 

Ratio Im~ortation en Ca~ital 
VAi 34,9 38,3 39,5 26,7 22,9 

Ratio global 71 ,3 77,7 73,1 55,0 51,6 

Sources: D' les Tableaux 1.1 et 1.6 

1.26 La balance commerciale algerienne a par consequent enregistre un 
surplus pour Ie commerce de marchandises equivalent 8 18,5 milliards de $US 
(Tableau 1.8) pendant la periode du Premier Plan. Ce surplus a ete plus 
qu' absorbe par Ie deficit de la balance des services (un total de US$ 19,7 
milliards) engendre a raison de 40% de son montant par la necessite de servir 
les interets d'une dette exterieure qui avait culmine a 16,3 milliards de 
dollars en 1980 (encours de dette deboursee) et a raison de 60% par les autres 
services (notamment les services de transport qui ont pu etre sensiblement 
resorbes en fin de plan a la suite de la mise en oeuvre de la flotte 
algerienne de transport de GNL). Le retrecissement, tres sensible en fin de 
plan, du solde des transferts pr1ves sans contrepartie, du fait de la 
reduction des remises des travailleurs algeriens emigres, a reduit 8 presque 
rien (138 millions de $US) Ie solde courant global pour la periode du Plan. 
Le solde des mouvements de capitaux, encore positif en 1980-81 (1,3 milliards 
de dollars), est demeure negatif (-1,7 milliards de dollars) pendant les trois 
dernieres annees du Plan en conformite avec l'objectif gouvernemental de 
reduire tres sensiblement l'encours de dette exterieure, objectif qui a 
necessite que les remboursements de dette soient superieurs aux apports de 
capitaux frais. Par suite, et au total, Ie premier plan quinquennal a 
enregistre une deterioration notoire du solde global de la Balance des 
Paiements qui est passe d'un surplus de 1,6 milliards de dollars 8 un deficit 
de 1,9 milliards de dollars, laissant finalement un solde de -300 millions de 
dollars. 
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1. 27 L' Algerie a donc pu ramener l' encours de sa det te deboursee a moyen 
et long terme de 16,3 milliards de dollars en 1980 a 12,1 milliards de dollars 
en 1984 dans un contexte d'amenuisement du solde commercial et plus 
genera1ement du solde courant. La conjugaison de la reduction des recettes 
d 'exportation et d 'un accroissement sensible du service de 1a dette ont fait 
que 1e ratio de service de 1a dette qui s'etablissait a 22,6t. en 1980 s'est 
accru au niveau de 32,4t. en 1984. Reduire aussi sensiblement 1 'encours de 
dette a ega1ement necessite de pre1ever sur 1es reserves: de 3,9 milliards de 
dollars ce11es-ci sont tombees a 1,5 milliards, soit 2 mois d'importations. 

Tableau 1.8 


ALGERIE: BALANCE DES PAIEHENTS 1/ SIHPLIFIEE 

DETTE EXTERIEURE, RESERVES DE CHANGE 


(en millions de $US) 


I. 	 BALANCE DES PAIEHENTS 

1 • 	 Balance courante 
1.1 	 Harchandises 4.056 4.028 3.621 3.226 3.557 
1.2 	 Services -4.151 -4.297 -4.171 -3.483 -3.625 

(dont interet de la dette) (-1.551) (-1. 765) ( -1 .641 ) ( 1.410) (-1.516) 
1.3 	 Solde des Biens et Services -95 -269 -550 -257 -68 
1.4 	 Transferts nets 337 358 367 173 142 
1.5 	 Solde courant 242 89 -183 -84 74 

2. 	 Balance en capital 
2.1 	 Investissement directs nets 320 -1 -65 -13 14 
2.2 	 Capitaux offictels nets 614 138 -637 -613 -323 
2.3 	 Flux monetaires nets -14 115 54 246 128 
2.4 	 Divers nets 219 -100 -270 5 -232 
2.5 	 Solde en capital 1.139 152 -918 -375 -441 

3. Solde General (1.5 t 2.5) 	 1. 381 241 -1.101 -459 -367 

II. 	 DETTE EXTERIEURE 

1. Engagements Exterieurs Totaux 28.266 24.913 23.060 20.816 19.260 
1.1 	 Court Terme 2.325 2.307 2.751 1.957 1.759 
1.2 	 Hoyen et long terme 25.941 22.606 20.309 18.859 17.501 

2. 	 Encours de Dette Deboursee 18.623 17.612 16.704 14.942 13.811 
2.1 	 Court Terme 2.325 2.307 2.751 1.957 1.759 
2.2 	 Moyen et long terme 16.298 15.305 13.953 12.985 12.052 

III. 	 RESERVES DE CHANGE (or exclu) 

:2.1 	 Hontant brut (fin d'annee) 3.850 3.744 2.424 1.920 1. 531 
2.2 	 Variation des reserves 1.222 -106 -1.320 -504 -389 
2.3 	 Reserves en mois d'importations 4,8 4,4 2,9 2,4 2,0 

(1) 	 Pour ne pas alourdir la lecture du tableau, les postes d'ajustement, qui permettent de reconcilier 
statist;quement les differents flux, n'ont pas ete reproduits. 

Sources: 	Donnees fournles par les autorites algerlennes, converties en $US conformement aux taux de 
change publles dans ·Statistiques Flnancieres Internationales· (FHI). 

5380B 	 p. 6 7,7) 
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6. 	 Evolutions de l'emploi et des revenus 
pendant Ie Premier plan guinquennal 

1. 28 Le document de reference du Plan estimait que la population active 
devait croitre d'environ 4.8% par an~/ avec: une tendance accrue a la 
participation feminine (demarrant d 'un niveau faible), des perspectives de 
reinsertion de la population algerienne emigree et des effets complexes en 
provenance de la population jeune (l'al1ongement de la scolarisation retardant 
l' entree sur le marche du travail, mais 1a politique d' apprentissage pouvant 
l'accelerer). En matiere d'emploi non agricole, l'analyse des planificateurs 
s 'etait etablie sur 1e constat d 'un taux d 'emploi initial satisfaisant avec 
cependant la reconnaissance de serieux desequilibres inter et intra-sectoriels 
s'agissant des qualifications. Ils faisaient egalement observer que la 
relation entre les salaires distribues et 1es resultats degages etait de 
faible intensite, ce qui necessiterait d'entreprendre, aux fins de correction, 
d'importantes actions de rationalisation. Suivant les previsions algeriennes 
l'emploi non agricole aurait du progresser de quelques 8.7% par an en moyenne 
pour atteindre un niveau de 3.5 millions de personnes occupees en 1984. Au 
sein de cette evolution globale, le secteur de la construction aurait du 
enregistrer un taux d'expansion annue1le moyenne de 11.8% (avec 300.000 
emplois crees surtout dans des PME), l'industrie une croissance moyenne 
annuelle de l'emploi de 7% (concommitante d'importants accroissements de 
productivite), l'emploi dans le secteur des transports aurait du progresser de 
105.000 unites (soit au rythme moyen annuel de 12.2%). Le Plan entendait par 
ailleurs redonner "la place legitime qui lui revient" au secteur des services 
et du commerce, afin qu'il puisse absorber quelques 305.000 emplois (une 
croissance moyenne annuelle de 8%); quant a l' administration, surtout grace 
aux emplois crees dans le sous secteur enseignement et formation et a ceux 
induits par le developpement des collectivites locales, elle aurait du creer 
280.000 emplois nouveaux (une croissance moyenne annuelle de 7.7% permettant 
egalement de s' appuyer sur des progres de productivite). La situation de 
l'emploi agricole et ses perspectives etaient decrites avec plus de prudence. 
Les planificateurs etaient en effet confrontes a 1a double necessite d'enrayer 
un exode rural generateur de press ions sur le developpement urbain et surtout 
de rajeunir une population active agricole. Les planificateurs n'ont pas fixe 
d'objectif quantitatif precis pour ce secteur. 

1.29 Le tableau qui suit (Tableau 1.9) permet de mesurer a quel point les 
autorites algeriennes ont ete en mesure de conduire une politique d 'emploi 
conforme aux objectifs du Plan. Avec une croissance de 1a population active 
totale moindre qu' anticipee (en retrait d' environ 1%) sans doute liee au 
succes du maintien des jeunes generations a l' interieur du systeme 
d'education-formation, 1es autorites algeriennes ont accru l'emploi hors 
agriculture de 706 mille postes de travail, soit une croissance moyenne 
annuelle de 6.1% (elle est inferieure de 2.6% aux previsions, de telle sorte 
que le chomage hors agriculture a tout de meme progresse a raison de 2.1% par 
an). La quasi stabilisation de 1a population active agrico1e (-0.2% par an) 
est entree pour partie dans l' expansion moindre que prevue des effectifs 
employes non agrico1es. 

)j 	No tons , au passage, que l'A1gerie presente un taux d'activite (Pop. 
active/Pop. tota1e) d'environ 20%, assez faible relativement aux pays 
V01S1ns (Maroc: 29%, Tunisie: 30%) ou a ceux de PNB et de regime 
economique comparable (Yougoslavie: 39%). 
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Tableau 1.9: Population Active et Emploi 
(en mi11iers et %) 

Taux de croissance 
moyen annuel des 

Variation effectifs 
1979 1984 1984/79 reels Plan Ecart (%) 

Population active tota1e 3612 4374 +762 +3.9 4.8 0.9 
Population active agricole 969 960 -9 -0.2 n.d. n.d. 
Population active non agricole 2643 3414 +771 +5.3 n.d. n.d. 
- Emploi non agricole 2049 2755 +706 +6.1 8.7 2.6 

* Industrie 401 495 +94 +4.3 7.0 2.7 
* Construction 437 654 +217 +8.4 11.8 3.4 
* Transports 126 166 +40 +5.7 12.2 6.5 
* Commerce et Services 470 595 +125 +4.8 8.0 3.2 
* Administrations 615 845 +230 +6.6 7.7 1.1 
Chomage hors agriculture 594 659 +65 +2.1 n.d. n.d. 

Sources: 	 Rapport General du Plan quinquennal 1980-1984 et 
Donnees communiquees par les Autorites Algeriennes. 

L'emploi non agrico1e qui s'est donc deploye a raison de 6.1% par an s'est 
accompagne de sensibles desequilibres sectoriels. Ce sont, en moyenne, 1es 
emplois de fonctionnaires et assimiles qui sont restes au plus pres des taux 
de croissance-objectif affiches (l'ecart n'est que d'environ 1%), ce qui tend 
a indiquer que la maitrise effective de l'emploi n'est reelle que sur Ie 
secteur etroitement controle par 1 'administration. Par opposition les 
secteurs du commerce et des services (a forte densite d 'operateurs prives) 
comme CE!UX de la construction (a forte densite de PME) sont demeures eloignes 
des objectifs ambitieux affiches par 1es autorites. L'industrie et 1es 
transports n'ont apporte qu'une faib1e contribution (133.000 emp10is au total) 
a 1a resorption du sous emploi. D'apres les donnees statistiques disponibles, 
il n'apparait pas que Ie double dilemme de la structure de la force de travail 
dans l'agriculture ait pu etre sensiblement modifie pendant Ie Premier Plan 
Quinquennal: rien n' indique un renversement durable de la tendance a son 
viei1lissement, et, quoique faib1e, 1 'exode rural n'en a pas moins continue it 
se pourEiuivre. 

1.30 Compte tenu de ces evolutions de l'emp1oi, il n'apparait pas que les 
indices de productivite apparente du travail aient evolue dans un sens 
systematiquement favorable (Tableau 1.10). Malgre d' amples fluctuations 
positives (+12% en 1980) ou negatives (-7% en 1982) dans 1a valeur ajoutee 
agricole, qui obscurcissent l'interpretation des resul tats, il semble que la 
valeur ajoutee par tete se soit plutot accrue de 1. 3% par an pendant 1e 
Premier Plan Quinquennal. Ceci tendrai t a prouver, en rapprochement avec 1a 
politique de liberalisation des prix entreprise depuis 1980 dans Ie secteur, 
que les paysans a1geriens sont prets a fournir un effort productif accru pour 
peu que leur travail soit mieux remunere grace, notammen t, aux prix a 1a 
production. G1obalement, Ie secteur industriel a vu sa' productivite apparente 
par tnwai11eur plutot decliner, mais ceci est surtout du it l'evolution 
defavor<ible de la valeur ajoutee reelle du secteur des hydrocarbures (lequel 
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Tableau 1.10: Indices d'evo1ution de 1a valeur ajoutee
At 	 ' 1 1/par 	te e en termes ree s 

(a) 	base 100 = 1979; (b) base 100 = annee precedente 

Taux de 
croissance 
moyen annue1 
de 1a valeur 
ajoutee ree11e 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 par tete 

Agricu1 ture A/ (a) 100 118.9 127.0 116.4 110.6 102.6 1.34 
(b) 100 118.9 106.8 91. 7 95.0 96.7 

Industrie 
.. Ensemble hors (a) 100 90.2 83.5 84.4 88.7 88.6 -2.4 

construction (b) 100 90.2 92.5 101.1 105.1 99.9 

.. 	Hors hydrocarbures ~/ (a) 100 96.8 100.0 108.3 108.4 116.8 3.15 
avec construction (b) 100 96.8 103.2 108.3 100.1 107.7 

.. 	Construction ~/ (a) 100 97.6 97.8 101.3 95.5 99.8 0.00 
(b) 100 97.6 100.2 103.6 94.2 104.5 

Transports et Services (a) 100 100.1 97.9 97.4 95.9 94.0 -1.2 
(b) 100 100.1 97.8 99.5 98.5 98.1 

Administrations (a) 100 105.6 104.0 101.8 100.4 96.6 -0.7 
(b) 100 105.6 99.1 97.3 98.6 96.2 

!I 	D'apres les donnees des Tableaux 1.2 (population active), 11.1 et 11.3 
(comptes nationaux), et II.S (deflateurs) de l'Annexe. Donnees de base 
communiquees par 1es autorites algeriennes. 

'1:.1 	 Du fait de 1 'influence decisive des conditions climatiques sur 1a 
formation de 1a valeur ajoutee agrico1e, 1es resu1tats de cette 1igne ont 
ete interpretes avec prudence. 
Les ca1cu1s de cette ligne ont ete effectues en prenant comme def1ateurs 
1es indices de prix a 1a production industrie11e, pub1ies a titre 
provisoire dans "Statistiques", No.9, Alger, O.NS, Decembre 1985, pp. 85 
a 87. 

41 	 Les def1ateurs retenus ici sont ceux de l'Annexe a ce rapport. 
r 

compte pour environ 381. de 1a valeur ajoutee industrie11e tota1e). Hors 
hydrocarbures (et y compris 1a construction), 1a productivite ree11e apparente 
du travail de l' industrie se serai t accrue a raison de 3.21. par an, avec 
d'importantes dispari tes a l' interieur du secteur conune en temoigne 
l'evo1ution specifique du secteur de 1a construction ou la valeur ajoutee 
ree11e par tete a connu un taux de croissance moyen nul. Dans 1es secteurs 
tertiaires des transports et des aut res services, 1e taux de croissance de la 
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valeur ajoutee par tete a ete plutot negatif, et l'on peut en deduire 
l'existence d'un excedent relatif de la force de travail pour l'obtention d'un 
niveau acceptable de valeur ajoutee. Enfin, la valeur ajoutee par tete par 
les administrations s'est, e11e aussi, reduite de presque 1'% par an; les 
progres de productivite attendus par les planificateurs dans ce secteur ne se 
sont pas realises. 

1.31 Normalement, l'evolution des salaires reels ne saurait s'ecarter 
durablement et suivant une amplitude large des progres de productivite 
reelle. Le Tableau I.11 revele 8 cet egard des tendances contrastees. Dans 
Ie secteur agricole, les salaries (63'% environ de la population active du 
secteur) ont vu leurs salaires reels se deteriorer d 'environ 1.5'% par an, 
tandis que les agriculteurs independants (environ 30'% de la population active 
du secteur) ant vu leurs revenus progresser de pres de 5.7'% par an en valeur 
reel Ie. En moyenne, les revenus agricoles auraient donc connu une progression 
reel Ie moyenne de 0.7'% par an, valeur bien faible pour servir d'attracteur aux 
jeunes generations, sauf s' il est question d 'attirer de jeunes agriculteurs 
independants. Dans ce cas, les parametres d'evolution de la valeur ajoutee et 
des revenus recelent un potentiel d'attraction favorable qu'il serait 
dommageable de negliger. Dans Ie secteur non agricole, les revenus reels 
globaux (salariaux et non salariaux) se sont accrus d'environ 5.9'% en 
moyenne. Avec un taux de croissance de l'emploi d'environ 5'% (hors 
adminis trations) cela signifie que les revenus par tete ant gagne environ 1 
point de pouvoir d'achat, ce qui laisse apparaitre, au moins globalement (en 
mettant 8 part les hydrocarbures), une certain symetrie avec les progres de la 
productivite apparente du travail. Par contre, les fonctionnaires ant gagne 
par tete environ 0.6'% de pouvoir d' achat additionnel, alors meme que leur 
productivite reelle regressait (-0.7'%). Il y a eu 18 un facteur preoccupant 
qui devrait inviter 8 une reflexion correctrice ulterieure. 



Tableau 1.11: Evolution des Revenus en 
(en millions de DA et en %) 

Algerie 

1979 1/ 1979 2/ 1980 1981 1982 1983 1984 

Taux de 
croissance 
planifie 

Taux de 
croissance 
enregistre 

Deflateur 
(1979=100) 

Taux de 
croissance 
reel 

R~~ner~tiQn des S~l~ri~s 
Agricole 
Non agricole 
Administration 

40.5 
2.5 

25.0 
13.0 

46.1 
5.1 

28.0 
13.0 

57.1 
5.3 

35.1 
16.7 

65.8 
6.4 

39.7 
19.7 

76.1 
6.6 

46.0 
23.5 

86.8 
6.8 

53.4 
26.6 

93.3 
7.3 

57.6 
28.4 

~ 
3.7 

10.9 
9.0 

15. 1 
7.4 

15.5 
16.9 

154 
154 
154 
154 

hl 
-1.5 
6.0 
7.2 

Revenus nQn Salari~Ux 
Agricole 
Non agricole 

18.0 
5.5 

12.5 

21.5 
6.1 

15.4 

25.0 
7.6 

17.4 

29.7 
9.8 

19.9 

1ZA 
9.9 

22.6 

ll.....l 
10.9 
23.2 

1.Z..Ji 
12.4 
25.4 

1J 
4.9 
8.0 

11.9 
15.2 
10.5 

154 
154 
154 

l...J. 
5.7 
1.4 

Transferts .!lJi L!1 .l.lLJl. 12.3 13.9 14.3 16.4 l2.....Q 15.7 154 ~ 

Revenu brut des Hen. 
Prelevements obligato 

67.3 
n.d. 

75.5 
10.8 

92.1 
12. 1 

107.8 
14.2 

122.5 
16.9 
~ 

19.0 
147.5 
20.7 

~ 
n.d. 

14.3 
13.9 

154 
154 

1.....2 w 
a 

Revenu disponible n.d. 64.7 80.0 93.6 .l...QL..2 .lJ..§....l. 126.8 n.d. 14.4 154 

11 
'lJ 

Valeurs initiales stipulees dans le document du Plan. 
Valeurs effectivement enregistrees. 

~: Hinistere du Plan 
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CHAPITRE II - LE DEUXffiME PLAN QUINQUENNAL 1985-89 

A. Description du programme initial 

1. Les objectifs de depart 

2.01 Elabore dans un contexte global d' incertitude economique accusee, le 
second plan quinquennal devai t voir son economie generale bouleversee par la 
chute, soudaine et de grande amplitude, des prix des hydrocarbures durant le 
premier semestre de 1986. Pourtant les hypotheses de ce Plan etaient 
demeurees assez prudentes, de meme que ses objectifs fixes a des niveaux de 
croissance un peu en retrait de ceux du premier Plan. L'encadrement 
hypo the tique du Plan supposait en effet un "environnement international 
diffic:i.le", des recettes provenant des ventes d' hydrocarbures aleatoires et 
"sujettes a de fortes fluctuations du fait des incertitudes qui pesent tant 
sur l'l~volution des prix et de la demande mondiale de gaz et de petrole que 
sur celle du cours du dollar". Pour les planificateurs 1 tune des consequences 
ilID1Jediates de cette prise de conscience devait etre l' impossibilite pour 
l'Etat "de prendre en charge le financement quasi-total du developpement". 
Les objectifs principaux du Plan devaient alors se presenter cOlID1Je suit: 

(i) 	 Le maintien de la dette exterieure a un niveau acceptable et le po ids 
du service de la dette reduit. 

(ii) 	 Une reduction generalisee des couts lies aux investissements ainsi 
qu'au fonctionnement de l'appareil de production. 

(iii) 	 Une repartition plus equilibree des "charges de developpement entre 
l'Etat et les autres agents economiques (entreprises et menages)". 

(iv) 	 Une redefinition des priorites en matiere de progralID1Jes d'action et 
notamment: 

(a) 	 une priorite absolue au developpement de l' agriculture (trop 
longtemps delaissee) et de l'hydraulique (facteur determinant, 
en Algerie, des progres de productivite en agriculture); 

(b) 	 un rep1i de l'Etat vers sa mission de developpement des 
infrastructures economiques et socia1es (reequilibrage des modes 
de transport, renforcement des capaci tes de stockage et 
distribution, satisfaction de l'e1evation du niveau culture1 et 
des lois irs de 1a jeunesse l/, effort poursUlvl en matiere 
d'habitat, effort en matiere d'education et de formation); 

(c) 	 un recentrage des projets industriels vers des activites de 
moyenne dimension en particu1ier: 

lIOn doit rappeler que 25% de 1a population tota1e est d I age compris entre 
10 et 19 ans revo1us, 40% est d'age compris entre 5 et 19 ans revo1us et 
43% a mains de 20 ans. 

http:diffic:i.le
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sur le plan technologique en privilegiant les activites 
industrie11es de transformation, en vue d' intensifier les 
echanges intersectoriels, et de poursuivre la substitution 
aux importations; 

sur le plan fonctionnel en promouvant la decentralisation, 
la regionalisation et la sous-traitance, de man1ere a 
orienter les investissements vers la valorisation du 
potentiel de production, a accroitre le recours a 
l'autofinancement et a utiliser de maniere plus efficace Ie 
potentiel d'entreprises privees. 

2. Le programme d'investissement du Deuxieme plan 

2.02 La reconversion du ler au 2eme Plan quinquennal s'analyse assez bien 
au travers de la reevaluation des reports du ler au 2eme quinquennal 
(Tableau 11.1, colla 3). Les priorites implicites ou explicites du nouveau 
Plan y apparaissent clairement: les planificateurs ont procede a un courageux 
travail d 'elagage en reduisant de 68'1 (-111,6 milliards de DA en 1984) le 
"reste a realiser" du 1er Plan pour l'industrie, ce secteur etant 1e plus 
touche par 1a revision; revision a la baisse tres sensible egalement pour 1es 
entreprises de construction (-58'1) et les transports (-53'1); rationalisation ~ 
priori plus surprenante pour les depenses d 'education-formation (-45'1) ou 
cependant les planificateurs ont pris conscience de la necessite de recalibrer 
des projets couteux afin de reduire, in fine, 1es depenses recurrentes. Moins 
lourdes sont les revisions d 'encours du portefeuille de projets concernant 
l'agriculture (-21'1 seu1ement) ou l'habitat (-15'1). Enfin, et conformement 
aux priorites affichees, 1es reV1S1ons concernant les infrastructures 
economiques se sont faites a la hausse (+3,5'1), de meme que ce11e touchant aux 
infrastructures sociales (+9'1), tandis que les equipements collectifs 
recevaient une poussee considerable (+152'1). 

2.03 On retrouve, dans l'ensemble, la meme hierarchie de priorites dans 
les enve10ppes affectees t au titre du plan 1985-89. aux differents secteurs: 
un retrait tres sensible des interventions dans 1e secteur industriel: 32'1 de 
l'ensemble des depenses planifiees du 2eme Plan (contre 39'1 dans Ie cadre des 
enve10ppes du 1er Plan et 36'1 dans Ie cadre des realisations de ce meme Plan); 
portion proportionnellement plus reduite egalement pour les entreprises de 
realisation (3,5'1 de I' enve10ppe globale du 2eme Plan c~ntre 5'1 de ce11e du 
ler plan et 4,2'1 des realisations du 1er Plan) et Ie secteur des transports 
(2,7'1 de l'enve1oppe globa1e, en retrait 0,5 point de pourcentage sur 1a part 
affectee au 1er Plan); meme recul relatif pour l'education-formation qui ne 
recueille plus que 8,2'1 des depenses d'investissements p1anifiees (10,5'1 de 
l'enve1oppe prevue du 1er Plan, 8,5'1 de l'enveloppe de realisations). Par 
contre 1e poids relatif de l' agriculture s' intensifie (passant de 11 ,8'1 des 
projets prevus, et 10,8'1 des projets realises a 14,3'1 du total p1anifie pour 
le 2eme Plan), de meme que ce1ui de l'habitat (qui progresse de 0,7 point a 
15,7'1). Enfin, on notera 1 'amelioration de 1a position des infrastructures 
economiques (11,2'1 des projets du 2eme Plan contre 9,5'1 de ceux du premier 
Plan) et surtout celle des equipements co11ectifs qui avec 51,7 milliards de 
dotations voient leur part passer de 2,4'1 (ler Plan) a 9,4'1 (2eme Plan). 



Tableau II. 1 
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Cf Tableau 1.2. Col. 10. Les valeurs de ce tableau ont ete reconverties en OA de 1984 pour obtenir les chiffres de la col. 1 ci-dessus. 
Donnees cormuniquees par les autorites algeriennes (consommatlons de credits). Les 71.3 milliards de 1984 correspondent is 78.4 milliards de 1985 ••*. Previsions des autorites algeriennes contenues dans la Loi de Finances pour 1986 (non compris diverses operations de financement)(col. 9); et 
apres la Loi de Finances rectif;cative (col. 10). 
O'apres des donnees cormuniqueeS en mal 1987 par les autorites algeriennes. Previsions de la Banque Hondiale. (Le total represente environ 

Sources: donnees fournies par les autorites algeriennes. 80 milliards de OA courants).
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2.04 II apparait en consequence que les options centrales du Governement, 
se traduisent bien dans les hierarchies statistiques revelees, tant au niveau 
des revisions d'encours de projets assurant la transition d'un Plan au 
suivant, qu'au niveau des enveloppes financieres allouees pour Ie Plan 
courant. En particulier, la ligne de separation es t devenue beaucoup plus 
nette entre les activites qui doivent faire prioritairement 1 'objet d 'une 
action directe de l'Etat, (infrastructures economiques, equipements 
collectifs) ou qui sont Ie sujet d'une priorite strategique (agriculture) et 
les activites ou les operateurs economiques (entreprises, menages) sont 
ardemment invites 8 se prendre en charge eux-memes pour assurer l'accumulation 
du capital. Dans ce dernier cas, l'Etat, 8 cote d'une intervention financiere 
encore notable, mais en voie de reduction, doit creer les conditions de cette 
prise en charge plus autonome. 

3. L'evoiution macroeconomigue attendue 

2.05 Les conditions exogenes de fonctionnement de 1 'economie algerienne 
jointes aux conditions endogenes definies par Ie programme d' inves tissements 
conditionnent ainsi la trajectoire des principales grandeurs macroeconomiques 
qui constituent 1 'ossature centrale du Plan. Les planificateurs algeriens 
ont, dans ces conditions, anticipe une croissance de la PIB globale de 6,6% 
par an [8 quoi correspond un taux de croissance de la PIB hors hydrocarbures 
de 7,5% par an]. Cette evolution prevue est sous-tendue, en dehors des 
adjonctions aux equipements existants, par l'attente d'une "mobilisation 
accrue des capacites de production existantes", par les effets des programmes 
de restructuration et d' assainissement du secteur public, et par une plus 
grande mobilisation des hommes autour du projet de developpement. La 
dynamique d'ensemble est, par ailleurs, Ie resultat complexe, d'un jeu 
d'evolutions sectorielles, animees par des impulsions specifiques: 

(a) 	 1 'evolution de la valeur ajoutee du secteur agricole doit aV01S1ner 
4,5% par an, soit un taux de croissance soutenu en comparaison des 
performances historiques du secteur. Ce resultat devrait etre obtenu 
en consequence des efforts acerus consentis pour desserrer 1a 
contrainte majeure des disponibilites en eau, done en terres 
cu1tivables efficaeement, ainsi que par des transformations 
organisationnelles du secteur visant 8 une meilleure mobilisation des 
res sources humaines et des equipements. 

(b) 	 la croissance du secteur des hydrocarbures devrait etre limitee 8 
quelques 4% en raison de la faiblesse du marche mondial. 

Ces deux secteurs mis 8 part, puisqu' ils evoluent en deC;8 de la 
vitesse moyenne d'ensemble (et quoiqu'ils representent 8 eux deux 40% 
du total de la valeur ajoutee), tous les autre secteurs doivent 
croitre 8 un rythme superieur. 

(c) 	 Ie taux de croissance de l' ensemble des autres secteurs producteurs 
de valeur ajoutee materielles devait s 'etablir 8 8,8 % par an, soit 
en decomposant: 
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(i) 	 9% de croissance annuelle pour les industries de transformation 
(sous l'hypothese d'une utilisation a 85% des capacites de 
production installees, d'elargissement des capacites de 
production lorsque celles-ci sont insuffisantes, de gains de 
productivite importants et d'une meilleure adaptation de l'offre 
a la demande). 

(ii) 	 10% par an de croissance pour le sec teur "eau et energie" , 
stimu1e par l'evolution de 1a demande et impliquant de gros 
efforts dans l'adduction d'eau et dans l'e1ectrification du pays. 

(iii) 	 8,7% par an de croissance pour les secteurs du batiment et des 
travaux publics, induits par 1 'ensemble des programmes 
d'equipements. 

(d) 	 Le secteur des services (23,6% du total de la PIB et 26% de la valeur 
ajoutee tota1e) devait s I accroitre a un rythme de 7,2% par an, en 
resultat de la pression de 1a demande finale et intermediaire. 

2.06 Avec un taux d I inves t issement touj ours tres e leve (40% de 1a PIB) 
resultant du poids du programme d'investissement, 1a vitesse de l'accumu1ation 
(FBCF + formation de stocks) etait con<;ue comme devant rester soutenue (7,3% 
par an) et en tous cas superieure a celle de la PIB. Le jeu combine de la 
faiblE!sse de l' evolution des exportations (+5,3% par an) et de la necessaire 
compression des importations (au maximum +6% par an) engendre finalement une 
evolution n§siduelle de la consommation reduite a un taux de croissance de 
5,9% annuellement. Encore, l' evolution de 1a ccnsommation globale doit elle 
etre differente pour 1e secteur pr1ve et 1es administrations. Si 1a 
consommation de ces dernieres est prevue comme devant progresser a un taux 
acceli~re (+7,5% par an, a raison d 'un espoir d 'amelioration de l'efficacite 
des services fournis), 1a consommation privee ne doit evoluer qu'a un taux 
plus ralenti encore (quelques 5,7% annuellement). Compte tenu d'un taux de 
croissance de la population toujours eleve (3,2% par an), cela 1aisse 
neanmoins encore une marge appreciable d'accroissement de la consommation (et 
donc «iu niveau de vie par tete), conforme a l'un des grands objectifs du Plan. 

4. 	 Les equilihres financiers de l'economie 

2.07 Faute de documents ana1ytiques statistiques precis ~/ 1es 
equilibres financiers aSSOC1es au 2eme Plan ne peuvent etre decrits, a priori, 
que de maniere qualitative. 

(a) 	 Sur 1e plan interieur 1e budget courant etait estime comme devant 
progresser a raison de 6,5% par an. Ceci aurait fait parvenir 1es 
depenses courantes a quelques 71,7 milliards de DA constants a 
l'horizon 1989. La stabilisation prevue des recettes fiscales 
assises sur 1es hydrocarbures pouvant se traduire comme equivalent a 

1/ 	 Comme par exemple un Tableau d'operations financieres ou un compte 
financier conso1ide de l ' economie. 
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quelques 48 milliards de DA constants en 1989, la necessite d 'un 
accroissement de la pression fiscale ordinaire, reconnue par les 
planificateurs1/, a conduit it estimer it quelques 88 milliards de DA 
les prelevements correspondants de fin de Plan. Avec des 
hypotheses~/ d'une evolution normale des autres ressources 
courantes, on parvient it un total de recettes courantes d'environ 155 
milliards de DA constants pour 1989 (Tableau 11.2). Au total, 
l'excedent budgetaire courant se serait situe it pres de 83 milliards 
de DA constants it l'horizon 1989. En reprenant les composants 
adequats du programme d'investissement et en les transposant comme il 
convient en termes de budget d'investissement, on parvient it un total 
d'environ 80 milliards de DA constants. Le solde global du budget se 
serait alors eleve it un montant positif de pres de 13 milliards de DA 
constants en fin de Plan. L' interpolation de ces "evolutions 
d'horizon" requiert, de toute evidence, un ajustement progressif 
puisque la situation initiale de 1984 est une situation de deficit 
budgetaire global de 20 milliards de DA. Par suite, pour l'ensemble 
du Plan 1985-1989, il semble bien que le Budget ne puisse se solder 
par autre chose qu'un equilibre global (Tableau 11.2). 

(b) 	 les autres financements interieurs, et notamment ceux relatifs aux 
investissements des unites de production auraient du impliquer la 
necessi te pour les entreprises "d' accroitre leur efficaci te 
economique et financiere et de degager progressivement un cash flow 
au moins egal it leur fonds d'amortissement afin de financer une bonne 
partie de leurs investissements"l/. L 'hypothese faite it propos des 
menages suivant laquelle ils investiraient quelques 25 milliards dans 
la construction, laissant ainsi un surplus d'epargne de 30 milliards, 
mobilisables par les intermediaires financiers et notamment par le 
Tresor en vue de financer des prets d'investissement productif, 
visait essentiellement it reduire les pressions inflationnistes 
resultant des ecarts differentiels offre-demande effectifs~/. 

(c) 	 les financements exterieurs sont presentes de maniere encore plus 
laconique. Les recet tes exterieures supposees ont ete envisagees it 
partir d'une stabilisation (aux environs de 28/30 dollars par baril) 
du prix unitaire nominal des hydrocarbures de reference pour les 
premieres annees du Plan, puis en fin de Plan par un ajustement de ce 
prix nominal au taux d' inflation. La valeur des importations a ete 
indexee sur des prix it l'importation s'accroissant de 4 it 5 pourcent 

!I Cette pression fiscale, evaluee it 25% de la PIB hors hydrocarbures en 1984 
[en realite it cette date elle etait de pres de 28% pour des raisons 
conjoncturelles], aurait du passer it 271 en fin de Plan. 

21 Hypotheses de la Banque Mondiale, non contenues dans le Plan. 
31 Ibid. p.138 
~I 	 On ne doit pas oublier, cependant, qu'il existe d'autres racines de 

l'inflation, en particulier celles resultant d'une absence de maitrise des 
couts, ou celles resultant des financements monetaires des deficits 
budgetaires. 
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Tableau 11.2 

Algerie: Plan des Finances Pub1iques Resume 1/ 


(en milliards de DA de 1984) 


1985 1986 1987 1988 1989 

Recettes courantes 115 123 131 143 155 
Depenses courantes 56 59 63 67 72 
Solde courant 59 64 68 76 83 
Depenses en capital 70 75 80 80 80 
Recettes en capital 0 5 10 10 10 
Solde en capital -70 -70 -70 -70 -70 
Solde budgetaire -11 -6 -2 6 13 

par an. 11 aurait du en resu1ter un excedent de 22 milliards 
(constants) de 1a balance des biens et services conforte par 
11 milliards additionne1s de surplus des autres postes de 1a balance 
courante, soit au total 33 milliards de DA (constants) pour 1e solde 
courant. I1 est impossible de deduire plus d' informations utiles 
re1ativement aux composantes de 1a balance en capital, de 1a lecture 
du Plan. L'equi1ibre de 1a Balance des paiements reste donc 
problema tique . 

B. Le Deuxieme plan 1985-1989 et sa confrontation aune realite adverse 

1. 	 L'effondrement du marche p¢trolier 

2.08 Au mois d'octobre 1985, 1 'Arabie Saoudite, principal producteur 
mondial de petro1e, decidait, en vue de regagner ..v 1a part de marche jadis 
conquise par l'OPEP, d'adopter 1e principe du "netback" comme critere de 
determination du prix du petro1e 1/. Sur des marches finals caracterises 
par une forte concurrence et en presence d'un excedent notoire de l'offre, 1es 
prix devaient rapidement et bruta1ement chuter. D'un niveau moyen courant de 
28 US$ par bari1 en 1985, 1e prix unitaire devait tomber a quelques 13 US$ par 
bari1 (en va1eurs "netback", 1e prix du marche "spot" lui, pouvant parfois se 
situer beaucoup plus bas: 10 US$ par bari1 ou me me moins encore). A 1a fin de 
1985. apres bien des controverses au sein de l' Organisation des producteurs, 
1a p1upart d'entre eux (sinon tous) s'etaient a1ignes sur 1e critere du 

!/ 	Ce Tableau, qui ne figure nu11e part dans 1e Rapport du Plan est une 
tentative pour mettre sous forme coherente 1es indications donnes de 
maniere eparse dans 1e Plan. 

2/ 	 Part du marche perdue depuis lors du fait de l' arrivee de nombre de 
producteurs hors OPEP, entres sur un marche de prix e1eves susceptible de 
generer des profits substantie1s. 

3/ 	 SUlvant ce principe, 1e prix du petro1e s'etab1it en fonction du prix du 
marche (vente au consommateur final) des produits finals, apres remontee 
vers 1e producteur de brut, processus au cours duque1 sont repris tous 1es 
e11~ments du cout. 
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"netback", 1e principe du prix "officie1 tI n' etant a10rs plus operationne1. 
Des 1e rnois de f evrier 1986, l' Algerie s I alignait sur ce critere pour ses 
ventes de condensat puis progressivement pour ses ventes de brut.~/ La 
contagion devai t necessairement s' e tendre aux prix des autres hydrocarbures, 
lies d 'une maniere (indexation) ou d tune autre (concurrence) aux prix du 
brut. Au total, l'A1gerie qui vendait ses hydrocarbures au prix moyen 
equivalent a 28 US$ 1e bari1 de petro1e fin 1985, etait reduite ales negocier 
au prix moyen equivalent a 16-17 US$ 1e bari1 de petro1e a 1a fin du premier 
semestre 1986,1/ soit environ 40% de diminution en six mois . .1/ De toute 
evidence un mouvement de cette amplitude devait bou1everser du fond en comb1e 
l'agencement du Deuxieme Plan Quinquenna1 puisque l'economie a1gerienne depend 
a 98% de ses ventes d'hydrocarbures pour s'assurer des recettes en devises, et 
de 40% des memes ventes pour assurer des recettes budgetaires courantes 
permettant de generer un surplus disponib1e pour l'investissement. Une 
reVl.Sl.on. sinon du Deuxieme Plan Quinquenna1,1/ du moins des moda1ites de 
son derou1ement s'imposait. Des 1e mois de juin 1986, 1e Gouvernement 
algerien decidait, dans 1e cadre d 'une Loi de Finances Rectificative,§'" un 
ensemble de mesures d'ajustement destinees a reconstruire des equi1ibres 
desormais compromis. Des mesures 1atera1es etaient ega1ement prises pour 
completer 1e dispositif de 1a Loi de Finances Rectificative. C'est donc sous 
ce nouvel ec1airage2 / qu'i1 convient d'ana1yser desormais l ' evo1ution de 
l'economie p1anifiee a1gerienne depuis 1985. 

Cf. Petroleum Economist, Mars 1986, Vol. L III no. 3, p.109 
Ibid. Octobre 1986, Vol. L III no. 10, p.393 
Le prix du GNL algerien est passe d 'environ 3.81 US$ par million de BTU 
d'equiva1ent gaz nature1 en 1985 a 2.32 US$ a 1a fin du premier semestre 
1986, soit une chute de 33% en un semestre. 

~/ 	 La baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures concerne aussi bien 
1es produits petroliers que 1e gaz car, pour ce dernier, 1a SONATRACH 
s'est resoluea reviser a 1a baisse 1es prix prevus initia1ement dans 1es 
contrats a long terme s ignes avec 1a France, l' Espagne, l' Italie et la 
Belgique. La baisse des prix du petrole brut et du fuel, ainsi que le 
ralentissement de 1a consommation de gaz en Europe et la concurrence du 
gaz sovietique ont rendu inevitable cette diminution. La baisse des 
recettes d'exportation affecte non seulement la SONATRACH, mais aussi 1es 
autres secteurs de l' economie consommateurs de devises. La baisse des 
prix a entraine une diminution des ressources financieres de 1a 
SONATRACH. Avec une baisse de ses profits bruts d' au moins 50%, 1e 
maintien d'un taux d'imposition de 85% et un "cash flow" en forte 
reduction, 1a SONATRACH peut de plus en plus diffici1ement faire face a 
des besoins de financement toujours e1eves. 

2/ 	 Cette revision est pour 1e moment exc1ue, suivant 1es autorites 
a1geriennes.

§J 	 Le detail des mesure relatives a cette Loi de Finances complementaire 
figure en Annexe. 

7/ 	 Qui doit etre precise en rappelant qu' en decembre 1986, 1es membres de 
l'OPEP se sont accordes sur les principes d'une limitation de 1a 
production et d'un retour a un systeme de prix affiches. 

http:reVl.Sl.on
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2. Le programme d'investissements : nne revision necessaire 

2.09 Connne on va 1e voir, 1es annees 1985 et 1986 forment un excellent 
1aboratoire experimental pour juger des po ids respectifs des trois impulsions 
qui gouvernent 1e mouvement des investissements en Algerie. Ces trois 
impulsions sont respectivement: 1e vo1ontarisme (qui s' exprime essentie11ement 
dans 1e Plan quinquennal), le relativisme (qui trouve principa1ement a 
s'exprimer a l'occasion du plan annuel, innnanquablement confronte a des 
contraintes) et l'empirisme qui fait ressortir (par les statistiques des 
realisations) ce qui a ete effectivement praticable. D'un point de vue 
technique, au surplus, l'analyse du derou1ement du progrannne d'Investissement 
peut etre faite soit en niveau, soit en taux, les deux procedes 
d'investigation apportant des indications complementaires. L'analyse en 
niveaux a ete fai te en ca1culant 1a valeur moyenne des investissements pour 
l'annee mediane du Plan (550 milliards de DAIS, centres sur 1987 = 110 
milliards de DA) et en distribuant ces valeurs medianes sur 1985 et 1986 en 
utilisant uniformement le taux de croissance p1anifie annuel de 7.5% pour 1es 
investissements. Les valeurs ainsi calcu1ees, denonnnees pour les besoins de 
la cause "Plan annue1 theorique" peuvent alors etre utilement utilisees pour 
eva1uer (i) la modulation apportee par le Plan annuel effectif a la 
programmation des investissements, et (H) 1e degre de realisation des 
investissements effectifs annue1s par rapport a 1a trajectoire theorique 
p1anifi€e. Sous ces divers eclairages (Tableau 11.1 bis), on peut ainsi 
observer que 1e progrannne pour 1985 avait ouvert 88 milliards de DA de credits 
(en valeur constante de 1984; en valeur nomina1e, le Plan annue1 1985 se 
montait a 96.7 milliards de DA), soit environ 6% de moins en va1eurs reelles 
que le niveau du Plan annuel theorique, et que seulement 81% (en valeurs 
reelles) de ces credits ont ete utilises. Ainsi la premiere annee du Plan 
quinquenna1, qui aura satisfait a hauteur de 81% au Plan annuel effectif, 
n'aura realise que 1es 3/4 du "Plan theorique annuel" , et ce, avec des ecarts 
sectoriE:1s sensibles et heterogEmes. Les performances peuvent etre 
distribuees en deux groupes: 1e premier regroupe 1es secteurs d' investissement 
tres directement controles par l' Etat (Infrastructures economiques, Habitat, 
Education-Formation, Infrastructures socia1es, Equipements collectifs) ou le 
taux de realisation du "Plan annuel theorique" est proche ou superieur a 75%; 
le second groupe reunit les autres secteurs avec un taux de realisation 
sensiblement inferieur a 60%, l'industrie, en particulier, manifestant 
d'evidentes difficultes d'absorption. L'ana1yse en termes de taux (partie B 
du Tableau 11.1 bis) permet d' avoir une analyse plus fine et distribue en 
trois groupes 1es performances: 1e premier groupe rassemb1e 1es secteurs ou 1e 
taux de realisation du Plan est proche de ou superieur a 90% (infrastructures 
economiques, Education-Formation, Infrastructures sociales, Equipements 
collectHs); a l'exception de l'habitat qui revele quelques difficultes, ce 
sont les memes secteurs de tete que dans le premier groupe precedent, ce qui 
confirme que ces secteurs forment veri tablement le "coeur" actif de 
l'instrument privilegie de politique economique que sont les investissements; 
1e second groupe reunit 1 'habitat et 1 'agriculture. secteurs sensib1es avec un 
taux dE: realisation de plus de 80%; 1es secteurs de l'industrie (plan 
theorique realise aux 3/4), des transports et des moyens de realisation (60%) 
f~rment le troisieme groupe. Pour ces derniers, 1 'ecart enregistre des la 
premiere annee du Plan est tel qu' il est peu vraisemblable qu I i1 puisse etre 
comble ulterieurement. 11 faut tirer connne le~on experimentale de cette 
premiere annee de planification Ie fait que Ie contro1e effect if des 



Tableau II.l bis 

LES INVESTISSEMENTS PLANIFIES EN 1985 ET 1986 


Plan annuel Realis. Taux de ~lao aooul] Realisat. Taux de 
1215 effect. real. du Initial Revise Theorique effectives real. du 

1984 1/ reelles plan effectif effectif reel1es plan annuel 
Effect. 2/ Theor.3/ 19854 / annuel 19865 / 19866/ 19863/ 19861/ revise 

% 	 % 
A. 	 NIV~AUX DE REALISATICN (milliards de DA) 

Industrie (constants 1984) 19.1 25.1 29.9 15.4 61.0 25.0 22.4 32.1 15.5 69.0 
Agriculture 7.75 9.1 13.6 7.6 83.0 10.4 8.3 14.6 8.3 94.0 
Transports 2.2 2.4 2.6 1.4 58.0 2.4 2.1 2.8 1.3 62.0 
Infrastructures Economiques 10.3 12.0 10.6 9.7 81.0 10.7 8.6 11. 3 8.3 96.0 
Habitat 12.2 10.0 14.8 10.7 107.0 9.1 7.9 16.0 5.9 75.0 
Education Formation 7.6 8.0 7.7 6.9 86.0 8.3 6.2 8.3 7.4 119.0 
Infrastructures Sociales 2.8 3.3 3.1 2.4 72.0 4.4 3.3 3.3 3.9 118.0 
Equipements collectifs (y.c. PCD/PMU) 14.95 15.5 8.9 15.3 99.0 15.6 11.6 9.6 13.5 116.0 
Moyens de realisation 2.9 2.6 3.3 1.9 73.0 2.5 2.1 3.5 1.4 67.0 

TOTAL 	 79.8 88.0 71.3 81.0 88.3 72.5 101.5 65.5 90.0 

Taux de Taux de 
Tranche 85 Realis. Realis. realisa. Tranche 86 Realis. Realis. realisat. 

du Plan nominale reel1e reel fin du Plan nominale reel1e reel fin 
%1/ 85-89 de 19858 / de 19858 / 1985 85-89 de 1986 de 19868 / 1986 

% 	 % 
~. 	 TAUX ET I~DICES DE CROISSANCE 

Industrie 8.6 100 108.6 88.5 80.6 74.2 117.9 97.9 81.2 68.9 J:'-
Agri culture 22.3 100 122.3 108.3 98.1 80.2 149.6 130.3 107.1 71.5 0 

Transports 6.0 100 106.0 68.2 63.6 60.0 112.4 77.3 59.1 52.6 
Infrastructures Economiques 2.3 100 102.3 103.9 94.2 92.1 104.7 98.1 80.6 77.0 
Habitat 7.9 100 107.9 96.8 87.7 81.3 116.4 59.0 48.4 41.6 
Education Formation 1.5 100 101.5 100.0 90.8 89.5 102.7 118.4 97.4 94.8 
Infrastructures Sociales -3.7 100 96.3 87.0 85.7 89.0 92.7 171.4 139.3 150.3 
Equipements collectifs (y.c. PCD/PMU) -13.6 100 86.4 108.0 102.3 118.4 74.6 109.7 90.3 121.0 
Moyens de realisation 8.0 100 108.0 71.3 65.5 60.6 116.6 62.1 48.3 41.4 

TOTAL 	 100 107.5 98.2 89.3 83. 115.6 100.0 82.1 56.7 

11 Donnees communiqUeeS par les autorites algeriennes. (Consommations de credits pour les niveaux de 1984). 

~I Donnees communiqueeS par les autorites algeriennes. (On a conyerti les valeurs courantes en Yaleurs constantes de 1984). 

31 Cal cuI de la BanQue mondiale d'apres les donnees du Rapport general du 2ema plan quinquennal , p.135.

41 Donnees communiqueeS par les autorites algeriennes, ramenees en DA constants de 1984 (consommations de credits 

- d'investissements). 

~I Source: Loi de Finances pour 1986. J.O. de la RepubliQue Algerienne. 28 decembre 1985, pp. 1343 seQu. (yaleurs recalculees 


en DA constants de 1984). 
21 D'apres les donnees fournies par les autorites algeriennes pour la Loi de Finances rectificatiye. (Recalculees en DA de 

1984). 
11 O'apres des donnees communiquees en mai 1987 par les autorites algeriennes. Estimations de la Banque mondiale en DA de 1984. 
IV Par comparaison avec les investissements de 1984, ramenes a 1a nonme 100. 

5380B p. 25 (5,3) 
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investissements s'exerce principalement sur les activites qui sont directement 
sous l'emprise de l'Etat; les autres activites sont sujettes a des contraintes 
reelles trop fortes pour que les investissements puissent s 'y effectuer avec 
l'intensite desiree. Le Plan annuel 1986 prevoyait initialement quelques 88.3 
milliards de DA constants (valeur calculee sur les 106.9 milliards de DA de 
1986 inscrits au Plan annuel) qui ont ete ramenes par la force des choses a 
12.5 milliards de DA constants de 1984, soit une derive de pres de 301. (en 
termes reels) par rapport a la trajectoire theorique donne par les 101.5 
milliards de DA. Les evenements de 1986 ont conduit ainsi a une serieuse 
reconsideration du programme d' investissements, et il est fort peu probable 
que les realisations effectives depassent 65.5 milliards de DA (constants de 
1984), soit 351. en dessous de la trajectoire en termes de niveaux, et plus de 
401. en dessous en termes de taux. 

2.10 Les principes qui ont prevalu pour la revision du programme 
d'investissements peuvent se resumer a trois grandes considerations: 

(i) une consideration de fait: les programmes en cours d'edification 
doivent etre menes a terme; les programmes non encore engages 
seront realises a une date ulterieure. 

(ii) 	une consideration budgetaire: face a la deterioration brutale 
des ressources budgetaires, il est devenu imperatif de comprimer 
fortement les depenses, y compris les depenses d' equipement; 
ainsi les depenses d'equipement propre (celles qui incombent 
directement aux administrations, notamment pour les 
infrastructures) sont reduites de 16 milliards de DA courants 
revenant de 61 milliards de DA de 1986 (prevision budgetaire 
initiale) a 45 milliards de DA de 1986. Converties en DA de 
1984, ces sommes representent approximativement 40 milliards de 
DA pour les investissements directs. Les autorisations de 
financement des investissements planifies des entreprises du 
secteur public (comprenant les prets budgetaires plus les 
concours bancaires et les emprunts exterieurs, plus les 
autofinancements) reculent de 52.5 milliards de DA (de 1986) a 
47.5 milliards de DA (de 1986). Etabli en valeurs de 1984 ce 
dernier chiffre represente un montant d' autorisations de 
financement~/ de 41.5 milliards. Compte tenu d'autres 
contraintes, toujours persistantes, (difficultes d'absorption 
des credits, contraintes de disponibilite physique des 
equipements, contraintes en devises ••. ) la mobilisation de ces 
credits ne devrait pas exceder environ 34 milliards de DA (en 
valeurs de 1984). 

(iii) 	 Une consideration politique: a aucun moment il n'a ete question 
de remettre en cause la hierarchie des priorites definies pour 
Ie Deuxieme Plan Quinquennal~/. Les autorites algeriennes 
mettent cependant l'accent sur Ie fait que: 

C'est 
Voir ci-dessus 

dire un plafond pour l'investissement effectif. 
au paragraphe 2.01. 
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- l'agriculture reste un secteur d'investissement prioritaire ou 
les 	contraintes macroeconomiques ne doivent avoir que des effets 
limites. 
- dans Ie secteur industriel, devront etre privilegiees toutes 
les 	activites d'investissement permettant: 

(1) 	d'obtenir tres rapidement une rentabilite accrue 
(2) 	de desserrer des goulets d'etranglement 
(3) 	d'economiser des devises 

Dans Ie domaine des hydrocarbures des mesures d'adaptation se 
sont imposees: 

(a) une 10i sur les hydrocarbures a ete votee dans Ie but 
d'attirer a nouveau en Algerie les compagnies etrangeres; 
(b) les investissements du secteur des hydrocarbures, 
classes dans la categorie des secteurs prioritaires, ont 
ete main tenus au niveau originellement prevu par Ie Plan 
1985-1989; et 
(c) le Gouvernement a donne priorite a la production 
d 'hydrocarbures pour maintenir les recettes d 'exportation 
vi tales pour la satisfaction des besoins en devises de 
l'economie a court et a moyen terme. Et ceci, meme si la 
necessite de diversifier les exportations pour reduire la 
dependance a l'egard du petrole, est reconnue et 
encouragee, bien que les effets ne puissent se faire 
vraiment sentir qu'a long terme~/. 

1:.1 	 (i) Le gouvernement a promulgue une 10i en aout 1986 pour encourager la 
recherche et l' exploration par les compagnies etrangeres. Ce11es ci en 
effet ne produisent plus, en Algerie qu 0.3 millions de T en 1985 (sur un 
total de 34.3) contre 10 milions en 1980 (sur un total de 47 millions de T 
de petro1e brut). 11 faudrait connaitre leurs reactions, tant a 1 'egard 
des nouvelles incitations fisca1es (12,5 a 16,25% pour 1es investissements 
dans des zones encore inexp10rees, au lieu de 20% pre1eves habitue11ement 
au titre de royalties, et 65 a 75% au lieu de 85% au titre de l'impot sur 
1es resultats) qu'a l'egard des zones geographiques ou e11es sont incitees 
a operer. Surtout, 1a question se posera de 1a mei11eure approche pour 
retab1ir 1es conditions propices au retour des compagnies etrangeres. 
(ii) Le gouvernement a decide de maintenir 1es investissements au niveau 
de 8 mi 11 iards de dinars en 1987 (environ 1,7 milliard de do 11ars E. U. ). 
Ceci alors que dans d'autres secteurs les investissements ont ete reduits 
de 40% ou plus. Les pouvoirs publics sont enclins a estimer que, pour 
maintenir des recettes d' exportations vi tales pour Ie pays, les 
investissements doivent etre preserves, sinon accrus. Le probleme es t 
ce1ui du financement de ces investissements. La chute des res sources de 
la SONATRACH amene ce11e-ci a rechercher des financements exterieurs. 
(iii) Le gouvernement maintient ses objectifs de production 
d'hydrocarbures pour conserver 1es recettes d'exportation mais aussi pour 
satisfaire les besoins d 'un marche interieur en forte croissance. En 
raison des contraintes financieres accrues et de la multiplicite des types 
d 'hydrocarbures susceptibles d' etre produits en Algerie, un modele 
d'optimisation doit etre recherche. II convient en effet d'identifier les 
activites les plus rentables economiquement et permettant d' at teindre 1e 
niveau de production Ie plus eleve au moindre couto 
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3. Les nouvelles tendances macroeconomiques 

2.11 Ce11es ci vont se deteriorer fortement en consequence des pertes de 
recettes (Tableau 11.3). 

(a) 	 L'annee 1985 s'etait deja presentee sous des auspices ambigus: 
d I excellents resultats ont ete enregistres pour 1 I activite agricole, 
facilites par une conjoncture climatique tres favorable et permettant 
d 'obtenir un taux de croissance remarquable de la valeur ajoutee 
(+27%); des resultats encourageants ont ete acquis pour les 
industries de transformation (+8% de croissance de la valeur 
ajoutee). Par contre Ie secteur des hydrocarbures (dont Ie poids est 
important dans la valeur ajoutee globale) ne s'est accru qu'au rythme 
de 3%, Ie secteur de l'eau et de l'energie a plutot regresse, Ie 
secteur du batiment et des travaux publics (17% de la PIB) n'a 
progresse que de 4.7% et les services (Ie quart de la PIB) n'ont cru 
plus vite que 0.4%. Au total la Production Interieure brute a eu un 
taux de croissance moyen annuel reel de 5.3%, ce qui est une 
performance moyenne (en perspective historique) mais en retard de 1.3 
points de pourcentage sur l'objectif annuel moyen. Les evolutions 
relatives des agregats de la demande finale sont egalement Ie reflet 
de tensions: si la consommation progresse sensiblement plus vite 
(+5.9%) que la PIB (5.3%) il faut en trouver des raisons dans 
l'abondance de produits alimentaires et dans une mesure moindre dans 
la vivacite de la consommation des administrations. Par contre la 
quasi-stagnation des investissements (-1%) reflete des processus plus 
complexes: un mouvement de degonflement significatif des stocks a ete 
entrepris (d 'une amplitude d 'environ 57%) tandis que la formation 
brute de capital fixe ne progresse que de 2.41 du fait d 'un effort 
soutenu de formation de capital par les administrations, les secteurs 
economiques aux poids relatifs les plus forts n I ayant revele que de 
mediocres capacites d'absorption. 

(b) 	 Les evenements de 1986 v~nt precipiter les tendances. La chute des 
prix des hydrocarbures n'ameliorera que tres faiblement la croissance 
en volume des exportations. Par contre son amplitude va impliquer 
des tres fortes reductions dans Ie programme d I importations. 
Correlativement la moindre disponibilite en ressources doit aussi 
provoquer, a la suite de la revision, dans Ie cadre de la Loi de 
Finances complementaire, du programme annuel d'investissement, une 
tres forte reduction de l'accumulation en capital fixe et en stocks. 
L I austerite budgetaire appliquee aux depenses courantes ainsi que 
l'austerite economique imposee tres probablement a la population 
reduiront sensiblement Ie taux de croissance de la consommation 
finale. Au total, (Tableau 11.3 col.3): 



Agregats Valeurs a Taux de Taux de Avance (+) 
effectifs de prix constants croissance croissance moyen ou Retard (-) 
l' annee de !:I!: 1~1l4 planifie aDDI.!!:l a ]a fin %, par rapport a 
bas~: 1284 (al ~ ~ ]2115-119 '~l

1 2 3 4 
19116* (%) l'objectif du Plan 

5 6 

2,6 -4,0 

0,7 n.d. 

2,3 n.d. 

3,7 -2,2 


-14,0 	 -21,3 

3,7 	 -1.6 .j:'o 
.j:'o-17.4 	 -23,S 

15.5 11,0 

-1.6 -5,6 


3,3 	 -5,5 

2.0 -6,7 

2,8 -4,4 

L1. .=1.....2 

1,5 	 -5,4 

1.....2 	 ~ 

I. 	 Agregats 

Production Interieure Brute 
Services rendus & les Adm. Publ. 
Produit Interieur Brut 
Consommation finale 
FBCF 

Variation des stocks 
Exportations
Importations 

II. 	Valeur Ajoutee Dar Secteurs 

Agri culture 
Hydrocarbures 
Industries de Transformation 
Mines & Carrieres 
Eau Energie
BTP et TP petroliers
Services 

Somrne des Valeurs Ajoutees 
Droits et taxes sur Importations 

Production Interleure Brute 

Tableau 11.3 

PREVISIONS MACROECONOMIQUES DU DEUXIEME PLAN QUINQUENNAL 1985-89 

ET ETAT DE PROGRESSION DU PLAN A LA FIN DE 1986 


(Milliards de Dinars constants et %) 


225,3 
34,S 

259,8 
159,1 
87,3 

7,3 
67,7 
61.6 

19.5 
62,0 
26,6 
0.7 
2.7 

38.4 
52.1 

ill..& 
23.3 

llL.1 

237.2 
36,2 

273,4 
168.5 
89,4 

4,2 
69,3 
58,0 

24.7 
64,0 
28.7 
0,8 
2,5 

40,2 
52.3 

ll.Ll. 
24.0 

rrz...z. 

237,0 
35,0 

272,0 
171,2 

70,0 

72,8 
42.0 

26,0 
60.0 

32,0 

40,0 
55,0 

ll1....O. 
24,0 

.llZ...J! 

6,6 
n.d. 
n.d. 

5,9 


7,3 

5,3 

6,1 


4.5 

4,0 

9,0 

6.6 	) 8.84 

10.0 
8.7 

7,2 

U 
6,9 

U 

(a) 	Ces valeurs sont les valeurs effectivement enregistres. Elles peuvent differer sensiblement de celles qui ont servi de 
base statistique a 1 'elaboration du Plan et QUi n'etaient alors Que des estimations. 

* Estimations provisoires. 
n.d. non disponibles (ces agregats ne sont pas calcules dans le cadre des comptes nationaux algeriens) 

Sources: 	 donnees fournies par les autorites algeriennes et estimations de la BanQue Mondiale C*). 
Pour plus de details, voir le Tableau ( ) de l'Annexe 

5380B p.8 (5.15) 
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(i) 	 sur 1a seu1e annee 1986, 1a PIB ne devrait pas progresser; 
1a consonuna t ion finale ne connaissant qu 'un taux de 
croissance de 1.6% en valeur ree11e de 1984l /. 

l'investissement (FBCF et Formation de stocks) devrait 
regresser de pres de 25% et 1es importations etre reduites 
de 27.61 environ (tous pourcentages exprimes en evolutions 
a prix constants de 1984); 

(ii) 	sur 1es deux premieres annees du Plan (Tableau 11.3 co1.S) 
et en faisant 1a comparaison avec 1es objectifs planifies, 
la croissance economique va accuser des retards tres 
sensib1es (Tableau 11.3 col. 6): 1e Produit interieur brut 
sera en retard de 4 points de croissance, 1a consommation 
aura perdu 2 points et 1a consommation par tete rentrera 
desormais dans une zone de regression. L'investissement 
reculera de plus du cinquieme de sa valeur de depart et les 
importations perdront 24 point de pourcentage de 
croissance, suite aux operations de reequilibrage 
macroeconomiques. 

4. 	 Les autres equilibres 

2.12 L'egui1ibre des Finances Publigues est. comme on l'a vu, a reviser en 
profonde~ur. et a reamenager sur au moins deux annees. Les previsions en 1a 
matiere figurent dans 1e Tableau 11.4 ci-apres. 

(i) 	 Pour 1986, 1a perte enregistreeY de pres de 26 milliards de 
DA courants en recettes tirees de la fisca1ite petroliere n'a pu 
etre que partie11ement compensee par un effort accru de 
perception d'autres recettes. Le dispositif de la Loi de 
Finances comp1ementaire a permis de percevoir quelques 5.7 
milliards additionnels en recettes ordinaires et 3 milliards 
additionne1s en autres recettes par rapport a 1985. L'expansion 
non contenue des depenses courantes (+18.5% en valeurs 
nominales) a ruine l'effort de compression des soldes debiteurs 
des comptes speciaux. Le surplus courant s'est alors reduit de 
moitie environ par rapport a l'annee anterieure. les 23.6 
milliards de DA correspondants constituent desormais un montant 
tres insuffisant pour poursuivre 1e programme initial 
d'Investissements. Les depenses d'investissement direct de 
l' Etat ont ete reduites aux environs de 41. 3 milliards (3.7 
milliards de moins que 1e p1afond prevu par 1a Loi). soit moins 
qu'en 1985. Les credits d'investissement finances par 1e Tresor 
ont ete limites a 25.4 milliards de DA (une contraction de 
moitie par rapport a 1a Loi de Finances initiale). G10balement. 
1e budget en capital s'est solde a hauteur de 59 milliards, soit 
10 milliards de mains qu'en 1985. Fina1ement. le deficit total 

];/ 	 C'est dire aussi qu I i1 y aura eu une reduction de 1a consonunation reelle 
par tete. 

'!:/ 	 En fin d I exercice 1986. D'apres des donnees communiquees en mai 1987 par 
les autorites a1geriennes. 
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TABLEAU II.4 

RESUME DES FINANCES PUBLIQUES ALGERIENNES 


PENDANT LE DEUXIEME PLAN QUINQUENNAL 

(en millions de Dinars courants) 


1987*" 

I. OPERATIONS COURANTES 
A. 	 Recettes courantes 106.668 90.629 96.000 

a) Fiscalite ordinaire 47.753 53.425 58.000 
b) Fiscalite petroliere 46.787 21.439 22.000 
c) Autres recettes 12.128 15.765 16.000 
d) Soldes crediteurs 

des comptes speciaux 

B. 	 Depenses courantes 60.832 67.056 63.000 
a) Depenses ordinaires 53.748 63.690 63.000 
b) Soldes debiteurs des 

comptes speciaux 	 7.084 3.366 

C. 	 Solde courant (A - B) 45.836 23.573 33.000 

II. OPERATIONS EN CAPITAL 
A. 	 Depenses d';nvestissement 72.328 66.732 75.000 

B. 	 Ressources liees aux investissements 2.725 7.770 10.000 

C. 	 Solde des operations en capital 69.603 58.962 65.000 

III. SOLDE DES FINANCES PUBLIQUES [I. II] -23.767 -35.389 -32.000 

IV. FINANCEMENT 	 23.767 35.389 32.000 
A. 	 Emprunts exterieurs nets 52 93 

B. 	 Mobilisation de l'epargne interieure 14.935 9.308 10.000 

C. 	 Mobilisation de ressources a vue 4.978 2.392 2.000 

D. 	 Recours au systeme bancaire 3.802 23.596 20.000 

D'apres des donnees recueillies en mal 1987" 
"* 	 Previsions 

Sources: 	Donnees fournies par les autorites algeriennes (Ministere des 
Finances). 

5380B p.9 (7,20) 
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(de 35.3 milliards de DA) sera lui, en expansion de 11.6 
milliards (+49%), dans une conjoncture autrement plus difficile 
que celIe de 1985. L'un des objectifs du gouvernement algerien 
etant, d'autre part, de stabiliser a son niveau actuel (13.6 
milliards de US$) l'encours de dette exterieure debourseel /, 
aucune ressource exterieure ne peut etre prevue pour financer Ie 
deficit d'autant qu'il est imperatif d'honorer les echeances de 
pret. Deja fortement sollicitee en 1985, l'epargne interieure 
n'a pu couvrir, selon toute vraisemblance, que 9.3 milliards de 
DA (en particulier parce que les aut res institutions publiques 
ont du elles aussi faire face a la contraction de leurs 
surplus). La mobilisation de ressources a vue est provenue (a 
hauteur de 2.4 milliards de DA) uniquement des cheques postaux, 
les autre ressources de tresorerie ne pouvant etre mises en 
peril. Par suite l'essentiel du financement du deficit a ete un 
financement monetaire assure a plus de 95% par des avances de la 
Banque centrale (23.5 milliards de DA). Ainsi, en 1986, Ie 
deficit budgetaire a represente environ 10% du PIB et Ie seul 
financement monetaire de la Banque centrale, environ 8% du PIB. 
Dans une economie ou l'inflation rampante est incrustee, ceci 
n' a pas contribue a soulager les tensions inflationnistes, au 
contraire1/. Bien plus, alors que la tendance dans la plupart 
des pays avec lesquels I' Algerie commerce, est une tendance de 
baisse du taux d' inflation (aux environs de 2% par an) t la 
tendance ascendante de hausse du taux d' inflation en Algerie 
devient tres preoccupante: l'inferiorite concurrentielle des 
prix relatifs algeriens va avoir tendance as' aggraver, creant 
de nouveaux handicaps a la diversification des exportations hors 
hydrocarbures t et contribuant, si un reajustement monetaire 
global n 'est pas envisage, a fausser encore un peu plus les 
conditions du calcul economique. 

(ii) 	On ne peut guere esperer que Ie mouvement puisse s' inverser 
puissamment en 1987. Un nouvel effort dans Ie domaine de la 
fiscalite ordinaire va amener la pression fiscale a une 
intensi te proche du maximum tolerable. Pendant ce temps, les 
aut res ressources ne progresseront que nominalement. En 
supposant egalement une progression nominale des depenses 
courantes, Ie surplus courant n'atteindrait que 33 milliards de 
DA, soit une amelioration de 4% par rapport a 1986 en valeurs 
constantes de l' annee anterieure, au mieux. Compte tenu des 
informations disponibles les plus recentes (ler semestre 1987), 
Ie solde des operations en capital pour 1987 devrait avoisiner 
les 65 milliards de DA sous Ie double effet d'une compression 
des prets du Tresor a 30 milliards de DA (alors que la Loi de 
Finances a d 'ores et deja prevu en la matiere un montant de 44 
milliards de DA) et d'un effort accru de recouvrement des 

11 Voir ci-apres les paragraphes 2.14 (IV) et 3.32. 
2:..1 Sur la periode novembre 1985-novembre 1986, l'indice des prix a la 

cOflsommation s'est accru de 14.4%. 
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creances liees a l'investissement; les depenses d'investissement 
a caractere dMinitif (45 milliards) seront vraisemblablement 
epuisees en totalite. Au total Ie solde global des Finances 
Publiques afficherait un deficit de 32 milliards de DA. Le 
Financement de ce deficit impliquerait une fois encore un appel 
de grande ampleur au financement monetaire par Ie systeme 
bancaire (20 milliards de DA). En 1987, les Finances Publiques 
algeriennes devraient donc encore avoir un effet propulseur 
determinant sur l'inflation. 

2.13 L'equilibre monetaire et financier global (Tableau II.S) du debut du 
Plan revele des tendances contrastees: la reconstitution des avoirs 
exterieurs nets a hauteur de pres de 15 milliards de DA figure 
incontestablement parmi les signes positifs1/ et procure a 1 'economie une 
soupape de securite au moins temporaire. L'expansion des creances sur l'Etat, 
quoiqu'encore appreciable (+14.9%) est nettement freinee par rapport aux 
tendances anterieures, tandis que l'augmentation des credits a l'economie est 
revenue a un taux raisonnable d 'un peu plus de 11%, a peu pres identique a 
celui de la progression des ressources affectees par Ie Tresor. Ainsi, 
1 'expansion monetaire stricto sensu (Ml) semble-t-elle se ralentir 
sensiblement (+12.1%), la plupart des apports nouveaux au systeme de 
financement allant se reconstituer en depots a terme et en depots d 'epargne 
(une progression tout a fait remarquable de 30%). Par ailleurs, Ie systeme 
financier a ete capable de s'assurer de pres de 10 milliards de DA de plus de 
ressources exterieures. 

2.14 Cette situation en voie de redressement a ete quelque peu modifiee en 
1986 et ne pourra etre assainie en 1987 qu'au prix de serieux efforts 
d' ajustement. Le desequilibre des paiements exterieurs en 1986 ad' ores et 
deja implique une ponction serieuse sur les reserves de change afin de limiter 
1 'expansion de la dette exterieure, conformement aux voeux du Gouvernement. 
Les avoirs exterieurs nets ont donc ete reduits de 46,3%. L'endettement 
domestique de 1 'Etat qui s 'est poursuivi a un rythme eleve du fait de son 
caractere inertiel (+32,2%) a implique, pour Ie maintien des macroequilibres 
monetaires et financiers une poursuite (quoiqu' a une vitesse reduite de 18% 
contre 45% en 1985) des engagements exterieurs a long terme des banques. 
Cette contribution exterieure, non prevue a 1 'origine, a permis de limiter a 
quelques lit l' expansion de MI. Toutefois, meme a ce taux d' expansion, la 
creation monetaire demeure excessive (rapportee a une croissance quasi-nulle 
du Produit reel), d'autant que les epargnants, par un comportement de 
precaution ont apporte un flux d' epargne tres menu par rapport ai' annee 
anterieure (+2,4t d'encours additionnel seulement). L'Etat a dG. tres 
sensiblement reduire (a hauteur de 20 milliards) ses apports nets de fonds au 
systeme, en sorte que 1 'expansion des credits a 1 'economie a ete ramene a un 
taux de 5,lt pour l'annee. Dans ce contexte, les besoins de financement 
additionnels des unites finales ont necessairement dG., s 'Us se sont fait 
jour, etre satisfaits grace a des ressources propres non placees. De toute 
evidence, en 1986, les operations du Tresor ont dG. entrainer un effet 

Rappelons que les 3 annees du Plan ont vu ces avo irs se degrader 
tres sensiblement. 



Tableau II.5 

ALGERIE: SITUATION MONETAIRE SIMPLIFIEE 

1984 1985 ~* l2U'" 1985 1986- 1987'" 

ENCOURS DE FIN D'ANNEE FLUX ANNUELS 
(ET % DE VARIATION) 

DES ENCOURS 

Avoirs exterieurs nets 9.311 14.885 8.000 7.000 5.574 -6.885 -1.000 
(59,9) (-46,3) (-12,5) 

Creance sur l'Etat 1/ 95.474 109.666 145.000 160.000 	 14.192 35.334 15.000 
(14,9) (+32,2) (+10,3) 

Credits a "economie 2/ 410.355 456.640 480.000 500.000 	 46.285 23.360 20.000 
(11,3) (+5,1) (+4,2) 

ACTIF =PASIF 515.140 581. 191 633.000 667.000 	 ALlli i.l.....n2 .l!.....llU 
(12,3) (+8,9) (+5,4) 

Honnaie 180.433 202.230 224.000 232.000 	 21.797 21.170 8.000 ~ 
(12,1) (+10.8) (3,6) \0 

Quasi Honnaie 3/ 41.249 53.718 55.000 60.000 	 12.469 1.282 5.000 
(30,2) (+2,4) (+9,1) 

Engagements ext. a LT 4/ 20.471 29.655 35.000 40.000 9.184 5.345 5.000 
(44,9) (+18,0) (14,3) 

Fonds publics affectes 5/ 253.969 283.982 304.000 320.000 	 30.113 20.018 16.000 
(11,8) (+7,05) (5,3) 

Divers passifs nets 	 19.018 5.606 15.000 15.000 

'" Previsions de 1a Banque Mondiale. Pour 1986, il s'agit d'une estimation revisee en mai 1987, les donnees definitives n'etant 
pas encore disponib1es. Pour 1987. i1 s'agit d'une projection. 

II Y compris les creances de 1a BAD et de 1a CNEP. 
ZI Y compris 1es prats de 1a BAD et de 1a CNEP. 
11 Y compris les depots d'epargne aupres de 1a CNEP. 
~I Y compris ceux de 1a BAD. Cette rubrique ne comporte pas ~ les engagements exterieurs a moyen et long terme. mais seulement 

ceux imp1iquant des intermediaires financiers autres que le Tresor. 
21 Y compris les fonds affectes a la BAD et a la CNEP. 

Sources: d'apres les donnees fournies par les autorites a1geriennes. 

5380B p.l0 (5,10) 
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d'eviction, qui n'aura ete sa1utaire que si 1es unites concernees en ant tire 
1es consequences en matiere de rentabi1ite. 1987 devrait a10rs constituer une 
epreuve de verite: si l'Etat parvenait a reduire l'expansion de son 
endettement a environ 10%, et si 1es necessites des paiements exterieurs 
pouvaient limiter leurs effets a une nouvelle reduction de 12,5% des avoirs 
exterieurs nets ainsi qu' a une croissance ra1entie a 14% des engagements 
exterieurs a long terme, a10rs 1 'expansion monetaire pourrait etre ramenee a 
3,6%. Ce taux de croissance de MI se rapprocherait a10rs de ce1ui re1atif a 
l'evolution du Produit reel (tout en lui demeurant un peu superieur), 
contribuant par la meme a sou1ager les tensions inf1ationnistes. L'epreuve 
des faits seu1e dira si 1e Gouvernement s'est effectivement engage dans cette 
direction et si sa po1itique aura ete couronnee de succes. 

2.15 Quant a l'egui1ibre exterieur, paradoxa1ement peut-etre, c'est ce1ui 
que posera le mains de prob1emes. Le passage d'un prix de petrole equivalent 
a quelques 28 US$ par bari1 en 1985 a environ 17 US$ en 1986, ampute de 40% (a 
ventes constantes en volume) 1es recettes d'exportation unitaires. Compte 
tenu: 

(0 	 des excellents resultats des campagnes agrico1es 1985 et 
1986 qui vont permettre automatiquement de reduire d'autant 
1es importations alimentaires et meme de constituer 
quelques stocks; 

(ii) 	 du fait que, jusqu'en 1985, 1es unites importatrices ant 
aussi stocke nombre de biens en capital et d' importantes 
quantites de biens intermediaires (parfois jusqu'a une 
annee de besoins); 

(iii) 	 de 1a poursuite de la po1itique de substitution aux 
importations; 

(iv) 	 et surtout compte tenu de ce que l' Algerie pratique une 
politique de contingentements directs des importations (via 
1e PGI et les AGI) qui lui evite (au mains dans un premier 
temps) d'avoir a s'ajuster par 1e taux de change·V , la 
reduction des importations decidee en 1986 (environ 27% de 
contraction) devrait suffir a contenir a environ 7 
milliards de DA (environ 1.5 milliard de $US) Ie deficit de 
1a balance courante. Le financement de ce deficit, 
(contraint par ail leurs par 1a decision gouvernementa1e 
d'ordre general de maintenir a un niveau constant d'environ 
13.6 milliards de US$ 1 'encours de dette exterieure 
deboursee), pourra etre effectue par un pre1evement sur 1es 
reserves de change, 1esquelles reviendront a 1.5 milliards 
de US$ en 1986, soit 1.6 mois d'importations seu1ement. 
ratio qu'i1 faudra abso1ument maintenir par 1a suite. 
L'amortissement (interets compris) de 1a dette constituee, 

Avec cependant des ts pernicieux s igna1es a maintes reprises dans ce 
rapport. 
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qui represente quelques 5 milliards de US$ par an (dont 1.2 
milliards au titre des seuls interets) devra, lui, etre 
finance par le recours a un complexe d' operations 
combinant: la mobilisation de certaines parties non 
deboursees des engagements de dette (l'ecart entre le 
debourse et le total des engagements represente environ 6 
milliards de US$) souvent contractes a des conditions 
avantageuses; un appel a des capitaux frais se substituant 
aux engagements venant a echeance (1' Algerie ne parait pas 
avoir eu du mal a lever des emprunts sur le marche en 1986, 
notamment aupres de syndicats diriges par des banque 
japonaises ).1/; e t un recours marginal aux credi ts a court 
terme. 

5. Vavenir it moyen terme du programme d'investissements 

2.16 Eu egard au caractere determinant des investissements dans le 
processus economique d'ensemble de 1 'Algerie, il importe finalement 
d'apprecier la robustesse potentielle du programme d'investissements; c'est a 
dire d 'apprecier dans quelle mesure le programme initialement souhaite~' est 
susceptible de devenir le programme effectif possible, compte tenu des 
conditions et contraintes nouvelles qui s'appliquent a l'economie. Le Tableau 
II.6 ci-apres resume 1 'exercice de synthese prospective praticable sur ce 
programme, exercice qui resulte d'un travail complexe faisant intervenir: les 
inforn'ations recueillies par la mission au cours de ses entretiens (en juin 
1986 H en mai 1987), les inflexions deja enregistrees pour 1986, les analyses 
sectodelles de la 2° partie de ce rapport (qui font etat aussi bien des 
contraintes que des choix arretes en faveur des secteurs), et la contrainte 
globale de ressource. 

!/ n apparal.t d' autre part que l'Algerie soit desormais en passe d' accepter 
des conditions financieres un peu moins favorables que par le passe mais 
qui lui ouvriront des ttfenetres" de financement nouvelles susceptibles de 
lui fournir les marges de manoeuvre dont elle aura besoin. 

'1:.1 Celui qui apparait dans le Tableau II.l 
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Tab leau I I. 6 

Le devenir possible du programme d'Investissements 1985-86 

sur la base des consommations de credits 


(en milliards de DA constants de 1984) 


Total % de 
19851/ 19861../ 19872:../ 19881./ 19891./ du 2° realisation 

Plan du Plan 
Industrie 15.4 15.5 16.0 16.0 17.0 79.9 45.9 
Agriculture 7.6 8.3 9.0 9.0 9.0 42.9 54.3 
Transports 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5 7.2 48.0 
Infrastructures Economiques 9.7 8.3 8.5 8.5 8.5 43.5 70.5 
Habitat 10.7 5.9 7.0 8.0 9.0 40.6 47.0 
Education et Formation 6.9 7.4 7.0 7.0 7.0 35.3 78.4 
Infrastructures Sociales 2.4 3.9 4.0 3.5 3.0 16.8 93.3 
Equipements Collectifs 15.3 13.5 9.0 8.5 8.0 54.3 105.1 
Entreprises de Construction 1.4 2.1 2.0 2.0 4 49.5 

TOTAL 71.3 65.5 64.1 64.0 65.0 329.9 60.0 

11 Cf. Ie Tableau 11.1 bis 
l:.1 Voir les explications donnees au texte dans Ie paragraphe 2.15 

2.17 Ce tableau appelle les commentaires suivants: dans Ie secteur 
industriel, la part devolue au sous-secteur des hydrocarbures devrait 
approcher du tiers du total, compte tenu du caractere vital de ces activites. 
Le recentrage des activites de l'Etat sur ses mlSlons prioritaires de 
production d' infrastructures indispensables devrait contribuer a privilegier 
relativement les sous-secteurs des infrastructures economiques, de l'education 
et de la formation et des equipements collectifs, des infrastructures sociales 
(sans lesquelles les problemes urgents de demographie et de sante ne pourront 
etre resolus). L'avance deja prise en matiere d'infrastructures sociales et 
d'equipements collectifs pourra etre conservee, meme si dans ce dernier cas Ie 
niveau absolu des investissements devra etre sensiblement reduit. 11 est 
cependant a craindre que deux points noirs ne persistent du fait de 
contraintes structurelles: les investissements dans les secteurs de l'habitat 
et ceux dans Ie secteur de la construction, qui ont pris initialement un 
retard difficile a combler. 

2.18 Observons, pour conclure, que les performances d'investissement 
prospectives presentees ici restent elevees (en comparaison de celles d'autres 
pays en developpement ayant un niveau de Produit National comparable) et 
constitueraient, pour l'economie algerienne une performance honorable dans une 
conjoncture defavorable: Ie second plan quinquennal aurait ainsi accumule (en 
Dinars constants de 1984) quelques 330 milliards d' investissements nouveaux, 
environ 60% de l'objectif initial Vlse. Quoique la performance soit en 
retrait sur celIe du premier plan quinquennal, elle n'en demeurerait pas moins 
satisfaisante en egard aux circonstances dans lesquelles elle aura ete obtenue. 
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CHAPITRE ill - PERSPECTIVES A LONG TERME DE L'ECONOMIE ALGERIENNE 

3.01 De meme que 1es economies industria1isees ont mis p1usieurs annees a 
retablir leurs equilibres de base a 1a suite des differents "chocs 
petroliers", de meme et reciproquement, l' economie a1gerienne va etre aux 
prises, au moins pour le reste du 2eme Plan, avec d' importants facteurs 
d'instabi1ite. La question desormais centrale est donc: l'A1gerie peut-e1le 
retrouver un etat d' equilibre de croissance stable lui permettant d 'atteindre 
des objectifs raisonnables? Repondre a cette question est imperatif quoique 
non immediat. Pour necessaire qu' e11e soi t, l' analyse "c1inique" qui precede 
n 'est cependant pas suffisante. I1 est necessaire de 1a completer par des 
considerations ana1ytiques plus structurales, de fa~on a mettre en evidence 
les facteurs decisifs qui peuvent contribuer a cette evolution. Tout aussi 
importa.nte est 1a part qu' i1 faut faire aux facteurs organisationne1s et 
insti tutionne1s ou des considerations de "doctrine economique" peuvent avoir 
leur place, tant i1 est vrai que l'economie a1gerienne est profondement 
impregnee de ces choix sociaux. Sous ce double ec1airage simu1 tane l' on 
pourra esperer voir mieux clair dans l'ensemb1e des mouvements pro fonds , 
parfois contradictoires, qui animent l'economie a1gerienne. 

A. Essai de mise en evidence des dynamismes de 1 'economie algerienne 

3.02 Le fait que 1e systeme economique algerien soit un systeme a 
p1anification centrale imperative autorise que l' on se livre a une ana1yse'V 
decomposant en deux rubriques 1es forces qui ont pu engendrer un mouvement de 
deve10ppement au cours des dix dernieres annees. Ces forces sont 

. t 2 /respect1vemen - : 

(i) 	 1es forces inscrites dans la structure de l'apparei1 de production et 
d'echanges qui engendrent un mouvement autonome du Produit interieur; 

(ii) 	 1es forces decou1ant du dispositif de pilotage (de conduite) de 
l'economie, agissant (dans cette representation ana1ytique2 /) 
essentiel1ement par les variables de consommation pub1ique et 
d'investissement de l'Etat. Elles engendrent un mouvement qualifie 
de "force" du Produit interieur brut. 

Ainsi, au total, l'evolution du PIB devrait etre la resultante de 1a 
combinaison (supposee additive) de facteurs de croissance inscrits dans 1a 
structure de l' appareil de production et du mouvement de croissance imprime 
(par hy'pothese) par 1es decisions du p1anificateur. 

!I Cecte analyse est le fait de 1a ,nque Mondiale, pour des fins 
analytiques, et non pas des autorites alg,riennes. 

'1:.1 Dans une formalisation qui est, par 1a force des choses, mkessairement 
simplificatrice. 

~I On pourrait bien evidemment en concevoir d'autres. 



- 54 

3.03 Applique it la decennie 1974-1985, cet appareil d'analyse permet de 
mettre en evidence un certain nombre de conclusions interessants, et notamment: 

i) 	un dec lin tendanciel sensible des performances dynamiques de 
l' appareil de produc tion et d I echanges alors qu 'au debut de la 
decennie (1975-1980) les forces resultantes permettaient (toutes 
choses etant egales it zero par ailleurs) de propulser l'economie it un 
rythme moyen annuel de 6.4%, en fin de decennie (1980-1985), 
celles-ci n' assuraient plus qu' environ 4% de croissance annuelle. 
Compte tenu de la croissance demographique (3.2% par an), on comprend 
aisement que la marge d'amelioration du niveau de vie par tete aurait 
pu rapidement etre annulee. La question qu' il faut immediatement 
poser est, bien evidemment comment renouveler les dynamismes 
internes structurels de l'economie? 

ii) 	Ce mouvement tendanciel a ete heureusement contrecarre par 
l'intensite des impulsions appliquees it l'economie par 
l'intermediaire de la consommation publique et de l'investissement en 
infrastructure de l' Etat. Au cours de la decennie, la consommation 
publique a sensiblement ameliore l'efficacite de sa capacite it 
stimuler la production par une demande additionnelle; quant aux 
investissements d'infrastructure, ils ont egalement joue (en moyenne 
de maniere stable) un role positif en appelant une production induite 
soutenant (toutes choses egales par ailleurs) le mouvement economique 
d'ensemble. 

3.04 Les circonstances actuelles (tout comme la necessaire preservation 
d' un avenir acceptable) imposent que soit tente un reequilibrage de ces deux 
mouvements : d' une part, les contraintes financieres auxquelles l' Etat doit 
faire face ne permettront plus qu'il intervienne avec la meme intensite et les 
memes modali tes qu' auparavant dans le processus economique; d' autre part, Ie 
mouvement de decentralisation en cours de mise au point et d' application 
impliquera que l' on compte desormais plus sur les performances de l' appareil 
de production et d 'echanges pour assurer l'expansion economique. Les 
autorites algeriennes sont parfaitement conscientes de ces imperatifs par 
des moyens d' analyse differents, elles arrivent it des conclusions similaires 
et marquent leur determination a mener it bien "la decentralisation effective 
des investissements ( ... ) afin d' aboutir it impliquer directement les banques 
et les entreprises quant it l'efficacite des investissements." 

B. Composantes organisationnelles et institutionnelles 

3.05 Avec le Deuxieme plan quinquennal, l' Algerie s' es t engagee dans la 
voie de modifications organisationnelles importantes. Avant de les examiner, 
sortons immediatement du tableau une consideration importante : en matiere de 
politique macroeconomique et conjoncturelle, l'Algerie vient de faire la 
demonstration ec1atante de sa capacite a repondre, it court terme, aux defit 
representes par la baisse des prix petroliers les decisions prises en 
juin-juillet 1986 constituent un ensemble de mesures d'ajustement dans 
l'ensemble coherentes la fixation d 'un objectif de stabilisation it son 
niveau actuel de la dette exterieure et les imperatifs d 'un reequilibrage de 
la balance commerciale ont conduit les autorites a reduire dans d'importantes 
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proportions les autorisations d'importations. Les pertes de recettes fiscales 
lH~es aux hydrocarbures ont ete SU1V1es d 'un train de mesures d 'economie 
concernant aussi bien les depenses courantes de l'Etat que les depenses 
d'investissement contdHees par lui, ainsi que de mesures de compensation de 
recet tes (f iscali te interne sur les carburants, timbres f iscaux, suppress ion 
d' exonerations de taxes •.. ). Meme si une partie de I' ajustement repose sur 
double pari [(i) que la reduction des prix des hydrocarbures est un phenomene 
transitoire; (ii) qu'une fraction non negligeable de l'ajustement peut, sans 
risque majeur, etre transfere sur Ie systeme monetaire1/], la determination 
des autorites a poursuivre dans la voie de nouvelles reductions des depenses 
publiques en 1987 est Ie signe d 'une volonte de maintenir les principaux 
equilibres macroeconomiques, fut-ce a un niveau d'activite moindre. Tout 
particulierement, Ie choix d'un niveau stabilise de dette exterieure prouve 
que les autorites algeriennes n'hesitent pas a affronter les difficultes, sans 
les 	reporter sur les generations ulterieures. 

3.06 Avec Ie repli de l'Etat sur ses missions habituelles (et d'importance 
strategique de premier ordre) de generateur d'infrastructures de qualite, 
c 'est vers les secteurs producteurs de valeur ajoutee materielle qu' il faut se 
tourner pour identifier les sources d' un renouveau du dynamisme economique, et 
d'abord et surtout vers Ie secteur industriel. Des progres dans 
1 'organisation industrielle devraient pouvoir etre realises avec des 
investissements faibles. Ils concernent: (i) la repartition des fonctions 
entre les entreprises; (ii) la nature de la regulation et du contrale. 

3.07 La restructuration industrielle entreprise en 1982 en eclatant les 
tres grandes entreprises en de nouvelles unites specialisees par ligne de 
produit et par fonction, constitue un progres en ce qu'elle cree des unites 
plus petites et specialisees. Elle est neanmoins mieux adaptee aux industries 
de produits de base qu 'aux industries manufacturieres. Il conviendrait de 
reexaminer dans ces dernieres: 

* la separation distribution-production-developpement dans des 
entreprises differentes; 

* la trop grande specialisation qui interdit de mener une 
strategie d'entreprise fondee sur une certaine diversification. 

Dans la partie du secteur de l'industrie lourde qui produit les biens 
intermediaires, on observe de nombreuses ruptures de charges 1H~es a des 
difficuJ tes d 'approvisionnement en matieres premieres et a des fluctuations 
brutales des commandes. Celles-ci emanant pour la tres grande part 
d' entreprises publiques, il serai t souhaitable de mieux organiser Ie 
circulaf: ion des flux de biens intermediaires. Cela necessite de developper 
des competences d'ingenierie permettant de conforter a l'interieur des 
entreprises et au niveau du secteur les differentes chaines logistiques 
concern(':es. 

11 	 Cetle partie du pari est cependant iale: toute erreur de cal cuI en la 
matiere se traduisant inevitablement par une acceleration de l'inflation. 
Suivant les indications les plus recentes (printemps 1987), elle aurait 
approche les 121 en 1986. 
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Enfin, le secteur dans son ensemble manque des services industriels 
de maintenance susceptibles d'assurer la reparation des equipements; par 
ail leurs, les productions des entreprises ont des taux de rebuts importants et 
posent des problemes de qualite qui devraient inciter it developper les 
"services-methode" des unites. 

3.08 Parmi les mesures de regulation et de contrale auxque11es sont 
assujetties 1es entreprises, certaines occasionnent des difficultes 
importantes. 

(0 	 Dans cette perspective, le mecanisme des dotations en AGI de 
fonctionnement devrait etre amenage. Du point de vue du 
principe meme on doit s'interroger sur le gain net d'une 
procedure qui permet d' economiser quelques devises au prix de 
diminutions importantes et souvent brutales de 1 'utilisation 
des capaci tes. Une reconsideration d' ensemble des procedures 
d'importation pourrait etre entreprise, faisant progressivement 
une place plus grande au taux de change comme critere 
d'a1location des ressources. 

(ii) 	 Le mode de fixation des prix pourrait etre egalement revu pour 
1es activites qui ne concernent pas 1es produits de base. S'i1 
semble defendable de considerer que 1a verite des prix ne 
puisse systematiquement s'appliquer aux productions 
prioritaires, et que, de ce fait, par le biais des transferts 
et subventions, les entreprises efficaces financent les 
deficits de certaines entreprises des secteurs prioritaires 
moins efficaces, Ie mecanisme a des effets plus pervers 
lorsqu'il joue entre entreprises manufacturieres. L'evaluation 
de la methode actuelle de rattachement des prix aux couts de 
production reste problematique. 11 semble neanmoins, au vu de 
l'ensemble des comptes financiers, qu'ils ne refletent d'assez 
pres que les conditions de production des entreprises les plus 
performantes, ce qui a pour resultat: 

* de limiter les capacites d'autofinancement de ces 
entreprises, 

* de laisser perdurer dans les entreprises moins 
performantes des conditions d' exploitation structurellement 
deficitaires, 

* d'operer ex post un transfert qui, de fait, aboutit it 
penaliser les entreprises les plus efficaces. 

La principale orientation it prendre sur ce point consisterait it 
generaliser le plus vite possible la verite des prix en tenant 
compte du niveau de cash-flow requis pour augmenter les taux 
d'autofinancement. Compte tenu du probleme particulier des 
productions prioritaires, plusieurs regimes de prix pourraient 
etre envisages. 
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(iii) 	Au pilotage quasi-exc1usif par les objectifs de production et 
les taux d 'utilisation des capacites devrait etre adjoint un 
pilotage plus directement axe sur les comptes de resultats. 
Cela ne sera possible que si les conditions precedemment citees 
sont remplies. si 1 'entreprise a la possibilite d 'avoir une 
politique du personnel plus autonome (eventuellement de reduire 
les sureffectifs) et si la contrainte bancaire s' exerce dans 
des conditions normales. 

La polarisation excessive sur les objectifs de production a 
egalement des consequences sur l'organisation du travail. 
Poussant a la taylorisation et a une division technique du 
travail tres poussee. elle peut finir par nuire a la 
produc tivite. Un indice des progres a realiser au niveau de 
l'entreprise du point de vue de l'organisation du travail 
concerne l'interet porte par les travailleurs a leur metier. 

Allant dans le sens des recommandations du Plan, une methode 
efficace pour reequilibrer progressivement la responsabilite de 
l'entreprise consiste a accentuer la pression sur les resultats 
financiers ce qui implique que celle-ci soit moins contrainte 
sur ses inputs, son prix, sa politique de developpement et sa 
gestion du personnel. 

3.09 Pour rallumer des dynamismes de l' economie, un developpement 
significatif du secteur prive est indispensable. Relativement a ce sujet 
sensible, les responsables a1geriens (notamment ceux du secteur industrie1) 
soulignent qu'il n'existe pas en Algerie d'entrepreneurs au sens 
"schumpeterien". Ils font observer que 1es investisseurs prives qui 
sollicitent un agrement aupres de l'Administration sont essentie1lement animes 
par des mobiles de profit a tres court terme, voire, comme l'experience semble 
1e demontrer, par des motivations de pure speculation (tel est le cas pour 1es 
p1eces detachees). Dans cette perspective, 1 'analyse des conditions 
d'admission a l'existence du secteur prive permet de conc1ure que ce sont ces 
conditions qui ne sont pas favorab1es a l' emergence d' entreprises au sens de 
Schumpeter. En particulier, le fait de considerer l'investisseur prive comme 
strictement complementaire du secteur public presente nombre d'inconvenients. 
En premier lieu, il limite l' effort financier du prive ce qui interdit de se 
situer d'emb1ee au dela de 1a masse critique de capitaux necessaires a la mise 
en oeuvre des innovations modernes porteuses de technologies avancees. En 
second lieu, il ne place pas le secteur prive dans des conditions qui 
pourraient lui permettre de beneficier d 'economies d 'echelle et qui 
l'obligeraient a une plus grande rigueur (qualite du produit, service 
apres-vente, etc ... ). Enfin, du simple point de vue des performances, le 
pilotage d'un systeme industrie1 complexe ne peut se faire par reference a des 
normes physiques absolues (objectifs de production, taux d'utilisation des 
capacites de production ••• ) mais par reference a des normes relatives. 
L' optimisation des performances sur un segment de marche donne implique que 
l'on puisse proceder a des comparaisons reciprogues des performances atteintes 
par p1usieurs operateurs. Comme la restructuration industrie1le algerienne a, 
en pratique, exc1u que des entreprises pub1iques puissent etre sur le meme 
creneau de marche, et qu'il est douteux, par ailleurs, qu'une telle 
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coexistence ait un sens, la presence d'operateurs pr~ves est la seule solution 
possible. Elle permettrai t, a condition d' etre bien organisee (en respectant 
l' equilibre des chances), d' ameliorer Ie pilotage des filieres industrielles 
complexes a des couts d 'opportunite progressivement reduits et donc a des 
couts moyens moindres a supporter par la collectivite. 

3.10 Dans Ie secteur agricole, des espoirs de performances bien meilleures 
sont egalement permis; en particulier ces espoirs peuvent se batir autour de 
trois poles. 

(a) 	 Ie pole humain, decisif dans Ie secteur agricole, comme l'ont montre 
la plupart des experiences mondiales. Le renforcement des conseils 
techniques et de la formation des agriculteurs va dans ce sens, aussi 
bien que la mise sur un pied d'egalite en matiere d'attribution 
d'inputs des agriculteurs "publics" et prives. Ceci est de nature a 
redonner confiance aces derniers, la confiance etant essentielle 
dans un metier soumis d' autre part aux aleas du climat et a ses 
risques. 

(b) 	 Ie pole de la terre. L'objectif consistant a supprimer les pratiques 
de jachere au profit de pratiques culturales plus modernes pourrait, 
s'il etait atteint avec succes, remettre dans Ie circuit economique 
efficace Ie tiers environ des surfaces cuI tivables actuelles. Il ne 
s' agit d' ailleurs pas seulement de reactiver de maniere permanente 
des terres laisses oisives pendant une certaine periode de temps il 
s' agit d' en prof iter aussi pour ameliorer les sols, reduire leur 
vulnerabilite a la secheresse et introduire de nouvelles especes 
culturales. 

(c) 	 Ie pole de l'eau. La encore les orientations actuelles sont 
prometteurs. L'Algerie est un pays ou l'eau est Ie facteur de 
production Ie plus limitatif. Tout desserrement de cette contrante 
ne peut donc etre que profitable. 

3.11 Plus globalement cet te fois, les choix faits en matiere de 
decentralisation, de responsabilisation accrue des unites economiques ont des 
implications inevitables en matiere de regulation globale de l'economie: Ie 
processus de planification et de gestion en particulier devrait 
progressivement acquerir une physionomie moins bureaucratique, faire une place 
plus grande au calcuI macroeconomique alternatif et mettre en place des 
procedures de pilotage souple de 1 'economie. Dessinant la route des grandes 
circulations a suivre, et fixant les moyens macroeconomiques pour atteindre 
les objectifs, il laisserait alors une vaste marge de manoeuvre aux unites 
decentralisees, brisant l'etouffement d~nt temoigne l'evolution autonome 
regressive notee au depart de ce chapitre. 
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C. Conditions crit!ques de la croissance it long terme 

1. 	 Le probleme de la croissance demographique et 
de l'etat sanitaire de la population 

3.12 La population a1gerienne s'accroit en moyenne annuelle a un taux 
d'environ 3.2%. Ainsi se definit une limite inferieure au taux de croissance 
du PIB sauf a accepter une diminution continue du revenu par tete d 'habitant. 
Encore n'en est-on pas arrive au terme final car ce taux devrait encore 
s'accroitre dans 1es annees a venir (vers 3.4%). En consequence 1a 
population, estimee a 21 millions d'habitants (en 1984), devrait atteindre 26 
millions en 1990 et 34 millions en 2000; 1a population stationnaire 
(population hypothetique ou le taux d' accroissement est nul et 1es aut res 
parametres demographiques invariants, avec egalite du taux de natalite et du 
taux de mortalite) est de 81 millions d 'habitants, soit une evolution "aux 
limites" tres preoccupante. Le taux net de reproduction ne devrait parvenir 
a 1 qu'Em 2025; 1 'elan demographique etant de 1.9 traduit une tendance tres 
e1evee ii ce que 1a progression demographique se poursuive au de18. de 1a 
periode .J'atteinte de la population stationnaire. 

3.13 Le taux brut de natalite vaut, en 1984 42 % 
0 (une valeur tres 

e1evee) et 1e taux brut de mortalite 11 % 
0 ; si toutefois le premier 

s 'est n'duit de 16.6% depuis 20 ans, le second a chute de 43%. L' indice 
syntheti'lue de fecondite indique qu 'une femme (statistique) au cours de sa 
periode de procreation donnerait naissance a 6.4 enfants (une fois encore une 
valeur Excessivement elevee). Moins de 7% des femmes mariees en age de 
procreer utilisent des moyens contraceptifs. On estgendrer de nouvelles 
generatir)ns de plus en plus nombreuses. La population n' est pas pour autant 
qua1itat ivement mieux lotie puisque l' esperance de vie a la naissance n' est 
que de 59 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes, taux analogues a ceux 
du Maroc ou de 1a Tunisie, pourtant bien moins riches. Le taux de mortalite 
infantil~ eft de 82 % °, et bien qu'en reduction tres notable depuis 20 ans 
(il etai': dt U5°rO), il reste encore plus e1eve que ce1ui de 1a Tunisie. 

3.14 Bitn qu'en tres nette amelioration depuis 15 ans, l'etat sanitaire de 
la popu1ltion demeure insatisfaisant : avec 1 medecin pour 1,432 habitants et 
1 assistant paramedical pour 382 habitants, l'A1gerie ne dispose pas du 
personnel correspondant a son niveau de deve1oppement. La diffusion d 'une 
mentalite tournee vers l'ame1ioration de l'etat sanitaire reste a faire. Dans 
cette perspective. les autorites comptent developper trois orientations 
strategiques la premiere s' ordonne autour de l' espacement des naissances 
dont le succes sera subordonne non seulement au fait de surmonter des prejuges 
enraC1nes dans 1a conscience sociale (les autorites s'efforcent de, et 
semblent parvenir a, mobiliser les representants du culte islamique pour les 
impliquer dans une campagne de sensibilisation), mais aussi a la mise en place 
d'un reseau efficace de production et de distribution des moyens contraceptifs 

1./ Les donnees relatives a la demographie algerienne ont ete prises dans 
World Development Report 1986, The World Bank, Washington, D.C. 
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accompagne de structures d I information sur leur emploi (dans ce domaine, la 
diffusion de slogans valorisant la famille de 4 personnes, pronant un 
intervalle ideal de 4 ans entre chaque naissance, suggerant de prolonger 
l' allaitement, etc... sont des moyens qu' il faudra appuyer par des mesures 
plus efficaces encore); la seconde est centree sur les maladies elles-memes: 
la lutte contre les maladies diarrehiques semble bien entreprise par l'entree 
en fonctionnement d' une unite de production de sels de rehydratation; la 
vaccination devrait permettre de reduire notablement les cas de rougeole (15% 
de la mortalite infantile), de tuberculose, de coqueluche, de diptherie et de 
poliomyeli te; tout cela afin de parvenir en 1990 a un taux de mortali te 
infantile inferieur a 5'1; la troisieme est de caractere ecologique: il est 
bien connu que Ie cholera et la bilharzioze sont des maladies a transmission 
hydrique qui necessitent d 'abord, pour leur elimination, la disponibilite de 
systemes modernes d 'adduction et d 'evacuation de 1 'eau. Le chaulage ou Ie 
traitement des quelques 150 000 puits qui alimentent 50'1 de la population est 
une entreprise qui semble desormais en bonne voie. Pour l'autre moitie de la 
population, 1 'extension d 'un reseau d 'eau potable moderne, sous 1 'egide du 
Ministere de l'Hydraulique (et avec l'assistance de la Banque Mondiale) 
devrait contribuer a resoudre une grande partie du probleme. Reste la 
question du traitement des eaux usees, pour l'heure encore en suspens , mais 
qui devrait faire l'objet d'un examen urgent sous peine de compromettre les 
efforts entrepris par ailleursl/. 

3.15 La pression demographique ne fait pas que definir une borne 
inferieure au taux de croissance admissible du PIB; elle a des implications 
structurelles puissantes; ainsi Ie taux de croissance de la population urbaine 
es t-il passe de 2.5'1 par an pour Ie periode 1965-73 a 5.4'1 par an pour 1a 
periode 1973-84. Cette progression permet de mieux comprendre 1a priorite 
accordee aux infrastructures et aux equipements collectifs par les autorites. 
L' une des difficultes est qu' il a fallu concentrer ces efforts sur la bande 
cotiere. Le programme envisage consistant a creer des poles de diversion de 
flux en direction des Hauts Plateaux ne pourra sans doute pas etre realise 
dans I' immediat, au vu de son coo.t et du retnkissement des ressources. 
Toutefois, l'un des goulets d'etranglement pourrait etre leve si Ie secteur de 
la construction etait mis en situation de repondre a une demande d' intensite 
elevee, puisqu'il semble exister une forte epargne~/ desireuse de s'investir 
dans Ie logement. A son tour Ie secteur de la construction semble freine par 
les disponibilites en materiaux de construction. Nous pouvons loca1iser sur 
1 'ensemble de ce processus l'une des clefs d 'un renouveau du dynamisme de 
l'economie]/. Redefinir une physionomie plus competitive pour Ie secteur 
apparait comme une necessite a la fois pour stimuler un secteur public plutot 
lethargique et pour creer des occasions d'investissement productif 
generatrices d'emploi. 

Sur cette question de l'adduction et de traitement de l'eau, voir 
Ie Chapitre 12 de ce rapport. 

2/ L'encours de depots d'epargne a la CNEP etait de 27 milliards de DA a la 
fin 1984, en progression reguliere de 4 milliards de DA par an. 

1/ Voir Ie chapitre sur Ie secteur urbanisme et logement, ci-apres. 
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2. 	 Le probleme du commerce exterieur 

3.16 I1 s'agit ici essentiellement d'un probleme industriel. 
Traditionnellement l'importation a ete con<;ue comme un palliatif "temporaire" 
a l'indisponibilite d'inputs locaux en vue d'un objectif final de substitution 
aux importations et l'exportation comme une activite residuelle, subsidiaire a 
la satisfaction prioritaire de la demande nationale. Nombre d'indices 
mont rent qu'il stopere en Algerie une modification des attitudes et qu'il est 
pris concience de nouveaux imperatifs1/. La strategie industrielle 
algerienne ne peut plus reposer de fa<;on aussi exclusive sur la substitution 
d'importations. Le succes passe de cette politique etait lie a l'abondance 
des ressources en devises et a la disproportion entre I' appareil industriel 
national et la demande de biens intermediaires et finals. Desormais, les 
ressources exterieures ne peuvent que plafonner. Par ailleurs, l' appareil 
industriel a atteint une maturite telle que les necessaires compressions 
d'importations vont etre progressivement plus difficiles. Les progres dans la 
substitution d'importations occasionneront donc des couts croissants. lIs 
risqueront de mobiliser des ressources qui seraient mieux employees a regler 
quelques uns des points noirs de l'industrie. II est d'ailleurs a noter que Ie 
retard pris vis-a-vis de ces difficultes aboutit, par Ie biais des subventions 
de fonctionnement, a des transferts de valeurs inter-branches en contradiction 
avec la strategie generale de developpement. 

3.17 Mais c'est surtout du cote des exportations que la reflexion se fera 
de maniere efficace. Une fois encore il s'agira d'une oeuvre de longue 
haleine. Les donnees actuelles du problemes s'exposent aisement mais les 
solutions a mettre en oeuvre pour Ie resoudre seront a la fois longues a agir 
et delicates a introduire. Le fait est que la structure d'exportation 
algerienne est actuellement profondement desequilibree: 98% des recettes 
proviennent des hydrocarbures. Ce fait constitue a la fois un element majeur 
de risque economique (1' absence de diversification entraine une crise 
economique generale en cas de baisse des prix et l'illusion de la richessse en 
cas de hausse des prix) et un facteur de distorsion dans Ie calcuI 
macroeconomique global (1'economie est largement conditionnee par des 
considerations de maximisation de la rente m1n1ere plutot que par des 
considerations d' allocation optimale des res sources entre les secteurs). En 
tout etat de cause. les progres a realiser en matiere d'exportations 
industr:lelles ne devront pas concerner uniquement les activites en 
sur-capacites chroniques (textiles principalement). 11 va s'agir de 
generaliser une mentalite exportatrice, y compris dans les activites ou la 
production ne parvient pas a satisfaire la totalite de la demande nationale. 
La base industrielle de l'Algerie est desormais suffisamment importante pour 
pouvoir etre confrontee a la concurrence internationale sur certains marches. 
Dans cette perspective il s'averera progressivement indispensable d'ouvrir sur 
l'exter:i..eur certains segments de l'appareil de production et ce, aussi bien du 

1.1 	 Ainsi la reorganisation institutionnelle de fusion de l'ONAFEX et du 
Centre National du Commerce exterieur en un Office National des Foires et 
Exportations. De meme la reorganisation du Ministere de Commerce. 
comportant en particulier une direction du soutien des prix a 
1 'exportation. 
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cote des importations que des exportations, les prem1eres etant frequemment la 
condition du developpement des secondes. Certaines conditions 
d' accompagnement sont ici des prerequis imperatifs dont on voit s' esquisser 
certaines premisses: 

en dehors de l'amenagement d'un appareil institutionnel 
(indispensable) permettant d' acquerir des informations sur les 
marches etrangers, de disposer de relais internationaux assurant 
l'integration dans les reseaux, on observe, 

une batterie d'instruments financiers appropries est necessaire. 
L'administration algerienne met en ce moment au point Ie montage d'un 
systeme de credit et d'assurance a l'exportation, 

qu'une reflexion sur Ie systeme de taux de change Ie mieux approprie 
a assurer Ie succes d 'une politique d 'exportations semble egalement 
s'esquisser. 

Le principal ecueil a eviter sera la tentation de se lancer dans des accords 
de troc generalises qui ne seront d' aucun profit pour la productivite de 
l'appareil industriel. 

3. Productivite, efficience economique et systeme de prix 

3.18 On entendra ici par "systeme de prix" non seulement les prix des 
biens et services, mais aussi les prix d 'usage des capitaux monetaires et 
financiers (taux d'interet) comme d'ailleurs celui de la monnaie nationale par 
rapport aux devises etrangeres. En effet un probleme general est pose, en 
Algerie, relativement a ce systeme. Normalement, dans une economie, Ie 
systeme de prix doit servir plusieurs objectifs coherents, et en particulier 
contribuer a une allocation rationnelle des res sources rares. En dehors de 
contributions theoriques de haut niveaul./ , il faut reconnai tre qu' il 
n'existe pas, pour les economies planifies, de support analytique solide 
pouvant operationnellement servir de guide a la fixation d'un systeme de prix. 

3.19 Le systeme general des prix algeriens est un systeme administre. 
Pour les biens et services, a l'exception de quelques secteurs ou jouent les 
forces du marche (fruits et legumes frais par example), les prix s~nt, ou bien 
fixes administrativement (prix "fixes") s' il s' agi t de produi ts consideres 
comme strategiques ou de prem1ere necessite, ou bien encadres (prix 
"surveilles lt 

) avec procedure de depot des prix aupres de 1 'administration qui 
veille a ce qu'ils n'evoluent pas hors des limites d'un plafond et d'un 
plancher. La plupart du temps, la liaison necessaire entre prix et couts de 
production n'est pas etablie clairement~/. Dans la pratique, des ecarts se 
creusent, combles par des techniques de compensation (il existe a cet effet un 
Fonds de compensation des prix qui, normalement, s'autofinance) et/ou par des 

Par exemple la contribution de L. Kantorovitch. 

11 faut en effet savoir que les entreprises "restructures" n 'ont pas de 

comptabilite analytique satisfaisante. 
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subventions budgetaires. Or, quelle qu'en soit la nature.l/. la subvention 
cree l'illusion d'une gratuite du cout d'usage des capitaux monetaires. 

3.20 Bien plus, dans la pratique, comme les subventions ne peuvent 
pourvoir a tout et que nombre d 'entreprises ne sont pas au situation de 
degager un cash-flow suffisant, celles-ci empruntent mais, une fois encore a 
des taux d' interet reels (les seuls significatifs) qui sont la plupart du 
temps negatifs et loin de refleter Ie cout d 'usage al ternatif des 
capi taux.!/ . Lorsque, meme les emprunts ne sont pas rembourses, il n' y a 
plus guere de rationalite, a quelque niveau d'analyse que l'on se place, les 
capitalx monetaires et financiers finissent par etre consideres comme gratuits. 

3.21 Parallelement et simultanement, les prix de nombre de biens sont 
fixes par reference aux prix des biens identiques importes (cas du ciment par 
example). Dans ce cas, il est evident qu'il y a quelque avantage a surevaluer 
Ie Dinar algerien, de maniere a devaloriser implicitement Ie bien concurrent 
import&. Une autre illusion est ainsi creee, celIe de l'indifference des prix 
relatHs des monnaies, nouvelle source de gaspillage, que les autorites 
algeri~mnes combattent grace au rationnement des importations par les AGI. 
L' ensemble des dis torsions et illusions ainsi creee, joue au detriment de 
l'apti:ude de 1 'appareil de production national a etre comparativement 
effici,mt. 

3.22 Or, 1 'efficience retrouvee et meme tres substantiellement amelioree 
est une autre cle de la croissance a long terme revitalisee de 1 'Algerie. Un 
indice!/ de la faiblesse de 1 'efficience du systeme economique algerien se 
trouve dans les valeurs elevees du coefficient marginal de capital (7.5 pour 
les armees 1982 a 1985) qui, reciproquement, denotent des valeurs faibles de 
l'efficacite marginale de l'investissement (0.133, c'est a dire que chaque DA 
investi ne procure en moyenne qu'un supplement de 0.13 DA de valeur ajoutee). 
Les effets depressifs de la conjoncture actuelle vont encore accentuer ces 
tendances: Ie coefficient marginal de capital pourrait valoir en moyenne 12.75 
de 1986 a 1990, soit un coefficient d'efficacite de 0.08, chaque DA investi ne 
permettant d'obtenir que 0.08 DA de plus en valeur ajoutee. 

3.23 Les autori tes algeriennes ont pris conscience des mefai ts engendres 
par l' adopt ion de parametres economiques de quali te insuffisante. Elles se 
proposent ainsi: 

1 	 Subvention d' libre, subvention d'equipement, dotations liees a la 
"restructuration" des entreprises, et meme de fonds d'Etat affectes 
lorsqu'ils ne sont pas rembourses et lorsqu' ils sont apures ensuite par de 
nouvelles dotations budgetaires. 

2/ 	 Rappe10ns que les taux d' interet du Tresor aux intermediaires financiers 
algeriens en vue de l' at tribution des fonds d' Etat affectes aux 
Entreprises varient actuellement entre 0.5% (CNEP) et 2% (BAD ou BDL), a 
quoi les intermediaires concernes peuvent ajouter une commission de 0.5%. 
Simultanement, Ie taux d' inflation avoisine 10%. 

d/ 	 Ce n'est qu'un indice, mais i1 est revelateur. 
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i) 	de tendre vers une pratique generalise de verite des prix, au terme 
d'un processus qui devrait durer 4 ans, l'objectif etant d'avoir des 
prix des biens et services qui soient un ref let economique des couts 
des production nationaux. II s'agit d'une orientation courageuse car 
elle sera difficile a mettre en place, bouleversant bien des 
habitudes, et necessitant l'institution de poles de reference 
objectifs, independants du planificateur, refletant systematiquement 
l'etat des forces du marche. 

ii) 	Dans Ie cadre de la nouvelle loi bancaire recemment votee et des 
decrets d'application qui doivent suivre, de promouvoir une structure 
et des niveaux de taux d' interet traduisant les couts reels d 'usage 
des capi taux locaux1/ et visant ales orienter vers les 
secteurs-c1e du developpement. Ceci impliquera une meilleure 
remuneration de l'epargne placee (taux d'interet crediteurs des 
intermediaires financiers) qui devrait avoir parmi ses consequences 
favorables, d'une part de provoquer une meilleure rentabilite reelle 
des placements en Algerie favorisant par consequent les transferts 
des travailleurs algeriens emigres (transferts qui ont eu tendance a 
se retrecir dans la periode recente). Dans ces condi tions, i1 ne 
serait plus necessaire de maintenir Ie taux de change discriminatoire 
avec differentiel de 40% en faveur des non-residents, tel qu'il 
existe aujourd'hui. 

iii) 	De reflechir a des modifications du taux de change, modifications qui 
seront rendues d'autant plus necessaires que la chute du cours du $US 
introdui t des distorsions, non prevues au depart, dans les poids 
relatifs des 14 monnaies qui constituent Ie panier servant a definir 
Ie taux de change du Dinar. Etant donne l'impact psychologique et 
politique de toute mesure affectant la valeur relative de la monnaie 
nationale, les decisions a prendre en la matiere seront d'autant plus 
difficiles qu'elles seront plus retardees. 

3.24 En resume sur chacun de ces points (population, commerce exterieur t 
systeme de prix et conditions d'efficience du systeme productif), l'on voit au 
moins poindre des orientations qui, si elles se concretisent, devraient 
permettre de rejoindre une trajectoire de croissance satisfaisante eu egard 
aux objectifs economiques et ethiques que s'est fixe 1 'Algerie. Mais i1 est 
urgent d'agir. 

D. Esquisse d'une croissance economique retrouvee 

3.25 Comme on Ie voit desormais apparaitre a l'evidence, des impulsions de 
fond paraissent s' amorcer dans l' appareil de decision algerien pour 
contrecarrer les tendances stagnationnistes dues tant a I' essouflement de la 
dynamique interne qu I aux facteurs externes perturbateurs. La determination a 
agir et a imaginer des solutions de re-equilibrage de l'economie de maniere 

11 	 Jusqu' a present bien des calculs economiques ont ete faits comme si Ie 
Dinar algerien etait un bien abondant. Voir a ce sujet Ie chapitre 
consacre aux industries chimiques. 
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pragmatique, si elle se generalise, no tamment en attribuant au plan 
quinquennal une emphase moins inflexible, et au plan annuel un caractere plus 
souple et plus operationnel, engendre un cadre general favorable a une 
activite economique plus efficace. La prise de conscience du poids joue par 
Ie facteur demographique et les politiques adequates en la matiere qui en 
decouleront ne pourront avoir d'effets qu'a long terme, etant donne l'inertie 
tres forte des mouvements de population. Le renversement de la tendance a la 
dependance alimentaire par une politique nouvelle dans la domaine agricole 
compte parmi les facteurs susceptibles de maintenir un rythme convenable de 
valeur ajoutee globale et de compression acceptable des importations. La 
reconsideration, au moins partielle, de l'appareil industriel en vue de sa 
confrontation avec la concurrence exterieure pour renouveler Ie potentiel 
d' exportations, jouera aussi a terme assez €doigne, pour ses effets finals 
escomptes, mais contribuera a terme beaucoup plus rapproche a redonner un 
esprit plus dynamique aux entreprises. 

3.26 Dans ces conditions, l'eventail des options n'est pas tres large. 
D'autant moins large que l'on doit admettre comme hypothese generale que les 
prix des hydrocarbures n'evolueront pas au dela de l'eventail des 17 a 18 $US 
par baril de 1987 au debut des annees 1990 au moins. Ainsi, une fois encore, 
la consideration initiale dont il faut partir est celle de la predominance 
excessive du secteur des hydrocarbures dans l'economie algerienne. L'economie 
de rente pthroliere a engendre, comme on 1 'a deja observe maintes fois, des 
illusicns et des erreurs de calcuI economique. L' abondance apparente de 
ressources en devises a, un temps, porte a croire que l' economie pourrai t se 
procurer, a des conditions de prix (interieurs et exterieurs) 
quasi-quelconques, equipements, p1eces de rechange, savoir-faire, produits 
aliment aires etc •.• ·v . La realite est cependant fort differente: n'importe 
quelle acquisition d'input (courant ou au capital) doit faire l'objet d'un 
calcul d'allocation rationnelle; elle ne peut se contenter de prelever sur un 
stock cle res sources monetaires constituees au terme d 'un processus associant 
l'explcitation d 'un don de la nature (les ressources naturelles en 
hydrocarbures) et la pression des avantages acquis par un cartel dominant de 
producteurs dans un contexte du marche favorable; dans ce calcul d' allocation 
rationnelle, les couts d 'opportunite jouent un role central et les prix en 
sont un reflet statistique ex post acceptable; ils ont un role economique 
irrempJa~able et l'on doit veiller a ce qu'ils conservent leurs qualites dans 
le calcul. Faute d'avoir soigneusement preserve ces qualites, lorsque Ie 
flux, approvisionnant Ie stock de ressources monetaires provenant de la vente 
des hydrocarbures, se tarit, ce qui est Ie cas actuellement, non seulement 
l'economie se desequilibre, mais l'on est amene a s'apercevoir brutalement 
qu'ellt: n'est pas en condition de s'adapter rapidement dans le sens 
souhaitable, et qu'il faut souffrir d'autres desequilibres (par exemple, 
l' insuffisance, desormais notoire, de la productivite rE~elle de I' appareil de 
production industrielle doit etre suppleee par des mecanismes de credit, 
eux-melles provoquant un taux d 'expansion monetaire nuisible a la politique des 
prix el; des revenus; l'economie derape dans un processus inflationniste). 

Y compris les capitaux exterieurs obtenus a des conditions assez 
fa'forables au vu et au su des ressources en devises potentiellement 
re,;uperables par les producteurs d' hydrocarbures. 
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3.27 Par suite, Ie profil de la strategie economique a mettre en oeuvre ne 
peut etre strictement etale dans le temps: il ne saurait etre question d'agir 
par etapes ou sequentiellement, il faut agir simultanement et sur plusieurs 
fronts a la fois 

a) 	 proceder aux ajustements a la baisse rendus necessaires par la 
brusque chute des prix des hydrocarbures (reduire les depenses 
publiques, reduire Ie programme d'importation, reviser les programmes 
d'investissement, etc .•• ) et surtout, 

b) retablir les conditions d' une allocation rationnelle des ressources. 
Comme on l' aura compris, c I es t le sys teme de prix (en tendu au sens 
precis des paragraphes 3.17 a 3.20) qui jouera, ou non, Ie role 
catalyseur determinant dans la reprise economique, en fonction des 
decisions qui seront prises a son egard. Si la politique de verite 
des prix, des biens et services qui doi t etre acceleree1/, tend a 
rendre ceux-ci plus solidaires des forces du marche~/, l'economie 
algerienne reduira les tendances au "gaspillage" des res sources 
(lequel est, aujourd'hui en Algerie, fortement denonce), et si en 
meme temps, elle rapproche les prix de vente des conditions 
effectives de cout de production, elle permettra aux unites de 
production de s'affranchir de la "pro these" des subventions et autres 
soutiens artificiels au financement des investissements. 11 se 
pourrai t bien que, dans un premier temps cela pese sur l' indice des 
prix, mais, comme dans Ie meme temps Ie deficit budgetaire serait 
allege, son financement monetaire reduit, une compensation se ferait 
jour, par une moindre expansion de la masse monetaire. A cette 
prem1ere grande source d'efficience economique accrue, il faut 
ajouter celIe, probablement plus importante encore, qui resultera de 
la revision des taux d' interet. Celle-ci engendrera probablement un 
resserrement des investissements, mais comme ceux-ci seront recentres 
sur les projets generateurs de plus de valeur ajoutee, les deux 
effets se combinant denoteront une efficacite marginale croissante du 
capital laquelle se traduira en une forte decrue du coefficient 
marginal du capital. Enfin, si les autorites algeriennes 
entreprennent de reconsiderer le taux de change, la revalorisation 
des importations entrainera un usage plus judicieux des biens et 
services correspondants; en meme temps qu'apparaitra, avec la rupture 
du lien quasi-mecanique entre prix des imports et prix de certains 
produi ts locaux1/ , la necess i te de produire des biens locaux 
concurrents avec plus d'efficience et a cout reduit. La reallocation 
subsequente des res sources contribuera a met tre aussi I' accent sur 
les productions domestiques assorties de forte valeur ajoutee, ultime 
(mais non le moindre) element de redynamisation de l'economie~/. 

Car l'horizon de 4 ans retenu, au depart, pour cette politique, s'avere 
desorma.is trop eloigne. 

~I Et il faudra done bien qu'il y ait des forces de marche, tant du cote de 
la demande que de celui de l'offre. 

11 Voir paragraphe 3.20 ci-dessus. 
~I Voir les paragraphes 3.16 a 3.18, ci-dessus. 
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3.28 On ne peut detailler Ie "modus operandi" et les effets conjugues de 
I' action simultanee decrite precedemment sans rappeler au prealable quelques 
caracteristiques de structure et de pilotage essentielles a la comprehension 
des reactions typiques de l'economie algerienne. En tant qu'economie a 
planification centrale imperative, ou les forces du marche ne jouent, 
jusqu'ici, qu'un role accessoire, l'economie algerienne est largement 
"sur-determinee": Ie nombre de variables de commande de l'economie est 
definitivement superieur-V au nombre d'objectifs significatifs vises par Ie 
Plan et au nombre de relations impliquees. Malgre cela, il est neanmoins 
possible de discerner certain vecteurs majeurs tant du fonctionnement que du 
pilotage de l' economie. Parmi ces forces, l' Inves tissement vient au tout 
premier plan. II doit cependant etre considere comme compose de deux modules: 
d'une part l'Investissement de l'Etat (des Administrations centrales) qui 
concerne des depenses d'equipement en infrastructures economiques, educatives, 
sociales, etc .•. , d' autre part I' Inves tissement du sec teur public productif 
(inputs en capital de production dans 1 'agriculture, l'industrie, les 
services, etc ••• )~/. Le premier module est sous Ie controle direct et 
integral (y compris son financement) de l'Etat dans Ie double cadre du Plan et 
du Budget; Ie second module est Ie resultat d'une procedure decisionnelle plus 
complexe faisant intervenir les responsables des unites de production 
(initiative des projets d'equipement), les autorites ministerielles de tutelle 
(juges de l'opportunite, de la hierarchisation etc ••• des projets), Ie 
ministere du Plan (juge des priorite intersectorielles et des priorites 
intertemporelles), Ie ministere des Finances (juge des allocations de credit a 
transferer aux intermediaires financiers gestionnaires des fonds de 
financement). Seul Ie premier module est une variable de commande au sens 
strict du terme et c'est d'ailleurs comme cela qu'il est effectivement 
praticlue dans Ie processus de planification}/. Le second module, dans des 
procedures administratives qu' il est aujourd 'hui question d' eliminer!i/, es t 
plutot un systeme empirique endogene d' accumulation du capital par essais et 
erreUlS, sous Ie controle de responsables industriels malheureusement encore 
peu experimentes (du fait de la jeunesse du systeme industriel algerien) mais 
surtOLt non confrontes a des experiences alternatives de defi et d'emulation, 
et non eliminables (ou difficilement e1iminables) du processus de production 
pour cause de sous-performance comme cela es t normalement Ie cas dans une 
economie de marche. Ceci explique les serieuses deficiences enregistrees·V 

Du ,notamment, du doublage des variables economiques de commande 
effective par des injonctions administratives 

~/ Linvestissement pr1ve, non nul, est toutefois reduit a une portion 
cungrue et au surplus etroitement controle par l'administration. 

3/ Voir par exemple au paragraphe 2.09 comment les autorites algeriennes ont 
intensifie, des 1985, la mise en chantier des infrastructures economiques 
pour soutenir Ie mouvement economique. 

4/ En vue de lever les "obstacles qui pesent sur les missions des 
entreprises, ( ••. ), les responsabilites de I' adminis tration et des 
entreprises devront progressivement etre reg1es par des mecanismes 
t:::-ansparents qui preciseront les obligations des uns et des autres". 

~/ V,)ir Ie rapport sur Ie secteur industriel qui souligne 1 'urgence 
d 'accroitre I'efficacite des entreprises publiques de la phase de 
programmation des investissements jusqu'a celIe de l'exploitation. 
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en matiere de productivite du capital de I' appareil de production, qui se 
traduisent dans quelques taux decisifs de sous utilisation des capacites de 
production et surtout dans Ie fait qu'en depit d'un taux d'investissement tres 
intensif (en moyenne 40% du PIB), Ie coefficient d'efficacite marginale 
globale du capital demeure assez faible (environ 0.13). On retrouve donc 
comme caracteristique majeure de 1 'economie algerienne la deperdition 
d'efficience du capital qui trouve ses racines dans Ie processus du production 
et qui ne peut etre rattrapes par l'investissement de l'Etat, au contraire. 
C'est cette deperdition qu'il va etre question de reduire. 

3.29 Si I' on reprend a present les hypotheses de travail enoncees aux 
paragraphes precedents l /, il devient possible de construire differents 
scenarios decrivant chacun une evolution specifique alternative de l'economie 
algerienne. Pour la commodite, un seul couple de scenarios alternatifs sera 
repris ici; on les designera par "scenario A" et "scenario B" .~/ Sur un 
plan technique, chacun des deux scenarios a fait 1 'objet d 'une simulation a 
l'aide de deux modeles distincts (quoique complementaires). Le premier modele 
est un modele dynamique a commande (Ie meme que celui qui a servi a analyser 
la dynamique historique algerienne mentionnee en debut de ce chapitre); il 
reprend les caracteristiques de structure de l'appareil de production et 
d'echanges sous des hypotheses evolutives preclses, ainsi que les 
caracteristiques de pilotage de l' economie algerienne decrites par ailleurs 
dans ce rapport; il incorpore les hypotheses de travail sous la forme d 'une 
evolution modulee des differents parametres economiques (coefficient marginal 
de capital, coefficient d'efficacite de l'investissement a resorber les 
desequilibres (Offre-Demande), taux d'epargne, d'importation, d'exportation, 
etc .•• ). Le second modele est Ie modele conventionnel de la Banque Mondiale 
(RMSM), qui etablit une coherence en termes de comptes nationaux pour les 
diverses hypotheses. Les deux modeles ayant engendre des sentiers de 
croissance quasi-identiques, on se bornera a reprendre dans ce qui suit les 
elements analytiques prospectifs qui fournissent une image complementaire des 
evolutions possibles de l'economie algerienne. Schematiquement, et avant d'en 
exposer Ie detail, on peut decrire Ie scenario A comme etant Ie reflet d'une 
politique economique globalement insuffisante car limitee seulement a des 
ajustement d'agregats macroeconomiques; dans ces conditions la politique 
economique ne s'attaque qu'aux symptomes de la crise non a ses causes 
profondes; I' avenir economique, examine en termes de taux de croissance du 
PIB, reste alors incertain pour une longue periode. Par opposition, Ie 
scenario B conjugue une politique necessaire d' ajustement macroeconomique et 
une politique de restauration des conditions de 1 'efficence macroeconomique; 
l'avenir economique, comme on Ie verra, s'en trouve grandement ameliore. Dans 
l'un et l'autre cas, cependant, il demeure necessaire de conserver a l'esprit 
Ie fait, qu'en tout etat de cause, l'amplitude du choc exogene enregistre en 
1986 est telle que l'economie algerienne sera confinee a un reglme 
d'instabilite pendant les quelques annees (4 ou 5) a venir. Les hypotheses 

1 En se souvenant notamment de l' hypothese d' une stabilite des prix des 
hydrocarbures a que lques 17$ a 18$ par bar il, pour les c inq prochaines 
annees. 

'2:.1 Sauf mention expresse contraire, les raisonnements sont faits en termes 
globaux reels. 
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parametriques des simulations, ainsi que les resultats (exprimes simplement en 
termes de taux de croissance du PIB) sont presentees dans Ie Tableau II!. 1 
ci-apres. 

3.30 Dans Ie scenario A, la part des importations dans Ie PIB, qui etait, 
dans les annees anterieures a 1986, en moyenne d'environ 30%, est comprimee a 
20% des 1986, puis maintenue legerement en dessous de ce niveau jusqu'en 
1990. La part des exportations dans Ie PIB reel (22% en moyenne avant 1986), 
en leger recul en 1986 (21%) repasse un peu en dessus de son niveau 
traditionnel des 1987 a la faveur d'une politique plus pragmatique de 
commercialisation exterieure des hydrocarbures; les forces du marche mondial 
interdisent d' envisager plus de gains de telle sorte que les exportations 
plafonnent vite autour d'un taux de 24.3%. L'adaptation financiere a la 
baisse (reduction des enveloppes budgetaires) des investissements productif s 
produit un double effet cumulatif: eu egard a la part considerable du taux 
d'investissement dans le PIB, toute reduction du montant des investissement 
engendre inevitablement un effet depressif sur la production de valeur 
ajoutee; par ailleurs 1 'on fait l'hypothese d 'une absence (ou a la limite 
d'une position insuffisante et timoree) de restauration des conditions de 
rentabilite et d'allocation des investissements productifs (a l'exclusion des 
investissements d'infrastructures economiques, sociales, administratives); au 
total, l'efficacite des investissements productifs amorce un mouvement 
dramatique de deterioration: de 12% avant 1986 Ie coefficient retrouve une 
nouvelle valeur d' equilibre tres reduite de 7% jusqu' en 1990-91. La 
contrainte financiere globale de ressource interdit de toute maniere a l'Etat 
d 'envisager un relance par les voies de la Demande publique: la consommation 
de l'Etat devra demeurer reduite a un niveau proche de son seuil 
d'incompressibilite.l/ jusque vers 1989-1990; quant aux investissements des 
administrations publiques, reduits eux aussi en valeur reelle des 1986, Us ne 
pourront progresser que tres marginalement jusqu' en 1989. Des lors, jusqu' en 
1990-91 environ, c'est la demande privee de consommation qui maintiendra un 
minimwil de croissance, sa part dans le PIB passant progressivement de 55% 
avant L986 a 60% en 1989-1990, la consommation privee etant la seul flux non 
directement contraint pour des raisons a la fois politiques et 
mecaniques~/. Au total, la croissance reelle du PIB n' est guere vigoureuse 
jusqu'en 1990 (entre 1.6% et 1.7% de croissance annuelle), sous l'empire de la 
politique d 'austerite, et cet effet se prolonge en 1991 par effet inertiel. 
La eure d 'austerite devrait done avoir une periode de gestation de pres de 5 
ans. ,\pres quoi, la conjugaison d 'une meilleure conjoncture petroliere et le 
retour a une efficacite des investissements productifs identique (et meme un 
peu su?erieure) a celIe des annees 1980-1985 (au dela de 10%, avec un plafond 
de 17%) modifie quelque peu les conditions de fonctionnement de l'economie: Ie 
taux d' importation peut etre legerement accru (vers 25%) quoique prudemment, 
en vei lant a ce qu'il demeure un peu inferieur au taux d'exportation sauf en 
fin de periode. Les contraintes sur la Demande publique peuvent etre 
progre~:;sivement desserrees en laissant passer la consommation des 
admini!3trations d'un taux moyen annuel de croissance de 1% en 1989 a 5.5% en 
1994-9'>. Dans un premier temps, les effets relatifs depressifs 

---:-~-" ~---""--------
1 On sait que l' essentiel est compose des salaires des fonctionnaires qui 

pr()tegeront jusqu' au maximum leurs "droits acquis". 
~/ C' I~st a dire du fait de la structure algebrique des modeles utilises pour 

la confection des scenarios. 



Tableau III.1 

RECAPITULATION DES PRINCIPALES HYPOTHESES PREVISIONNELLES 


TAUX DE CROISSANCE DU PIS EN RESULTANT 

Annees 
avant 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

A. HYPOTHESES A 
I. PrinCipaux parametres economiques: 

(a) Taux d'importations 
(en % du PIS) 

(b) Taux d'exportations 
(en % du PIS) 

(c) Propension moyenne a consommer 
globale (en % du PIS) 

(d) Taux d'investissement global 
(en % du PIS) 

(e) Coefficient marginal 
de capital (k) des inv. productifs 

(f) Coefficient d'efficacite 
des inv. productifs (11k) 

(g) Part des hydrocarbures 
dans le PIS (%) 

30.0 

22.0 

71.0 

38.9 

8.4 

12.0% 

20.0 

18.6 

22.3 

64.9 

31.3 

18.8 

5.0% 

19.4 

19.4 

23.0 

65.1 

31. 3 

17.2 

6.0% 

19.7 

19.6 

23.4 

65.8 

30.3 

15.0 

7.0% 

19.8 

19.8 

24.0 

66.5 

29.3 

14.8 

7.0% 

19.9 

21.6 

24.2 

69.6 

27.8 

15.0 

7.0% 

19.6 

22.9 

24.3 

75.9 

22.8 

9.8 

10.0% 

19.0 

23.6 

24.3 

75.0 

24.4 

6.1 

16.0% 

18.5 

24.4 

24.3 

73.2 

27.0 

6.1 

16.0% 

17.9 

25.3 

24.3 

73.1 

28.0 

6.0 

17.0% 

17.2 

II. Taux de croissance 
attendus du PIS 4.6% 1. 7% 1.6% 1. 7% 1.6% 1.8% 2.5% 3.0% 3.2% 3.6% ....., 

0 

S. HYPOTHESES S 
I. Principaux parametres economiques: 

(a) Taux d'importations 
(en % du PIS) 

(b) Taux d'exportations 
(en % du PIS) 

(c) Propension moyenne a consommer 
globale (en % du PIS) 

(d) Taux d'investissement global 
(en % du PIS) 

(e) Coefficient marginal 
de capital (k) des inv. productifs 

(f) Coefficient d'efficacite 
des inv. productifs (11k) 

(g) Part des hydrocarbures 
dans le PIS (%) 

30.0 

22.0 

71.0 

38.9 

8.4 

12.0% 

20.0 

18.6 

22.3 

66.1 

30.1 

18.8 

5.0% 

19.4 

19.4 

23.0 

67.5 

28.9 

17.2 

6.0% 

19.7 

19.7 

23.4 

71.2 

25.0 

14.9 

7.0% 

19.8 

20.0 

24.0 

72.6 

23.3 

12.1 

8.0% 

19.9 

21. 7 

24.0 

75.2 

22.4 

9.2 

11.0% 

19.4 

22.7 

24.0 

74.0 

24.5 

6.3 

16.0% 

18.9 

23.2 

23.8 

71.5 

27.8 

4.4 

23.0% 

18.1 

23.9 

23.6 

70.2 

29.8 

4.6 

22.0% 

17.4 

24.5 

23.2 

70.0 

31. 0 

3.7 

27.0% 

16.4 

II. Taux de croissance 
attendus du PIS 4.6% 1.7% 1.6% 1. 7% 1.8% 2.2% 2.8% 4.0% 4.3% 5.4% 

53808 p.26 (5,10) 
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de cette relaxation sont plus que compenses par les effets relatifs stimulants 
d'une politique de depense d'Investissement des Administrations, l'equilibre 
relatif des forces etant atteint pour 1994. Comme toutefois l'intensite 
absolue des Investissements des Administrations centrales est superieure (par 
hypothese) a l'intensite absolue de leur Consommation, I' effet absolu global 
des variables de commande demeure positif. Globalement ensuite, la croissance 
liee aux structures de production et d'echanges de l'economie reprend 
significativement a partir de 1992 (1.71 par an) epaulee par une politique 
economique qui fait, pour Ie premiere fois depuis 5 ans, repasser Ie taux 
global de croissance au dela de 21 par an. II faut cependant encore attendre 
1994 pour que Ie taux global de croissance atteigne, puis depasse Ie taux 
probable de croissance de la population (3.21) et que, par consequent, Ie 
niveau de vie par tete reprenne une progression positive. Dans ce scenario 
cependant, Ie taux limite de croissance n I approche les 41 par an que vers 
1996. Mentionnons, pour conclure, que ce scenario reel peut se doubler d'une 
evolution nominale dangereuse, susceptible a la limite de Ie ruiner dans ses 
fondements. Pour contrecarrer les effets dramatiques de la perte de 
ressources financieres exterieures, la Puissance Publique algerienne pourrait 
avoir la tentation de desserrer, par plusieurs moyens (maintien de taux 
d'interets reels negatifs ou nuls, deficit budgetaire global de forte 
intensite finance par emission de monnaie, fixation a des niveaux faibles des 
contraintes financieres pour Ie financement des investissement productifs, 
etc ••• ), la contrainte de financement domestique. Cette eventualite n'est pas 
a ecarter car, selon toute vraisemblance, un derapage inflat ionnis te 
significatif a deja ete enregistre en 1986. Dans de telles conditions, it est 
a peine besoin de dire que l'effort d'ajustement serait rapidement compromis 
et queLes faibles marges de progres de productivite seraient progressivement 
elimine€!s. 

3.31 Dans Ie scenario B, pour l'essentiel, Ie dispositif d'ajustement 
initial visant a pallier la perte des recettes exterieures est identique. It 
se double cependant d 'un ensemble coordonne de mesures visant a retablir une 
structure rationnelle de productivite et de calcul economique. Comme on va Ie 
voir cela fait, a terme, une difference essentielle; dans l'immediat. c'est a 
dire pour les trois prochaines annees, l' economie ne progressera guere mieux, 
toute entiere attachee a se reorienter vers l'acquisition des conditions d'un 
equilibre dynamique stable plus efficient. 

a) 	 Les premieres mesures a mettre en place, des 1987, sans doute les 
moins difficiles, concernent les taux d' interet, debiteurs et 
crediteurs, qui doivent rapidement recouvrer des va1eurs ree1es 
positives significatives. En supposant que l'apparei1 
d'intermediation financiere renove l / joue un role effectif 
d'attracteur des encaisses oisives et de filtre rationnel dans 
I' allocation des fonds pretables (selectionnant prioritairement les 
projets generateurs de flux actualises de valeur ajoutee nette 
maximum, de maniere a ce que les entreprises puissent non seulement 
rembourser leurs emprunts, mais aussi reconst i tuer des ressources 
d'autofinancement), la revision de la structure des taux d'interet 
contribuera a reorienter les calcu1s economiques. 

~------.----~--------~--.-------1/ On se refere ici a la Loi bancaire votee en aout 1986. 
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b) 	 I1 est evident que. paralle1ement. 1es responsables d' entreprises 
devront recouvrer progressivement une marge d'autonomie maximale pour 
la fixation de leurs prix, sinon le concept de valeur ajoutee a 
degager demeurerait depourvu de substance. Les responsables 
d'entreprises elimines du processus de selection financiere des 
investissements seront alors conduits a reconsiderer leurs conditions 
de production, comprimer leurs couts, exercer une pression sur les 
f ournisseurs d' inputs, aj us ter leurs prix de vente, de maniere a 
presenter des plans de financement acceptables. Pour evi ter des 
derapages de prix a 1a hausse trop inacceptables, les entreprises 
publiques devront etre progressivement confrontees au defi de 
processus de production alternatifs, ce qui implique que l'on 
definisse, des 1987, les segments de marche sur lesquels des 
operateurs prives pourront intervenir de facon plus extensive, et 
qu'un programme d'ouverture du marche soit rapidement mis en oeuvre. 

c) 	 Ces deux groupes de mesures devraient provoquer, apres une phase 
d'adaptation qui prendrait fin en 1989-90, un effet de freinage dans 
1a stabilisation a un bas niveau des coefficients marginaux 
d'efficacite des investissements productifs. Par la suite, c'est a 
dire apres 1989, les parametres de l'investissement evolueront dans 
un sens favorable (accroissement de tous 1es coefficients 
d'efficacite des investissements) tres accelere par rapport a 
l'evolution du scenario A. Ainsi notamment, le coefficient marginal 
de capital (pour 1es investissements productifs) pourrait-il 
converger vers une valeur proche de 3.7 en 1995 (contre une valeur de 
6 dans le scenario A). 

d) Reste la question du taux de change. A son niveau actue1 il presente 
quelques imperfections majeures auxquelles il conviendra de remedier: 
il n'est en rien un moyen de dissuasion aux importations (c'est le 
contingentement administratif des importations par le biais des AGI 
qui y pourvoit); il n'est guere incitatif a une substitution efficace 
aux importations (tant que l'on dispose de Dinars, pour acheter a bon 
compte, en devises, des produi ts d I importation, l' on tache par tous 
moyens de le faire; par contre, des que les devises vaudront plus 
cher, en Dinars, la comparaison entre, acheter it l'exterieur ou 
produire en Algerie l' equivalent, nkuperera tout son sens et sa 
substance; on s'efforcera alors vraiment d'economiser le Dinar, 
(ressource rare); joint a la faiblesse des taux d'interet reels, i1 
n'est guere incitatif aux transferts de ressources vers l'Algerie1/ 
et d'ailleurs les marches paralleles du Dinar algerien ont d'ores et 
deja enregistre une devalorisation de fait de cette monnaie. 
Nombreux sont donc les indices qui militent en faveur d'une revision 
du taux de change actuel. En fonction de ces indices, i1 est tres 
evident qu'un changement du taux de change, contribuerait non 
seulement it reduire le taux d'importation, mais encore, associe it des 
taux d'interet reels positifs, a provoquer 1es retours de capitaux 

est ut le de rappe1er ici que les travail leurs maghreb ins non A1geriens 
rapatrient bon an mal an pres de $US 2 milliards et que les Algeriens, 
pourtant plus nombreux rapatrient difficilement 350 millions de $US. 
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dont Ie pays a Ie plus grand besoin. Comme on peut s'y attendre, ces 
capitaux pourraient soH s' investir directement dans des projets a 
rentabilHe rapprochee et donc contribuer a accroitre, l'efficacite 
marginale du capital; soit encore etre places, puis recycles en 
financement des investissements par les intermediaires financiers 
a1geriens, source de fonds pretab1es susceptible de contribuer a 
desserrer la contrainte financiere globale (mais non 1es contraintes 
de financement microeconomiques qui devront persister, restreignant 
1e financement aux projets rentab1es). 

3.32 Au total, 1e scenario B, incorporant ces diverses hypotheses se 
resume en une evolution plus favorable que celie associee au scenario A. 
Aucun miracle ne peut cependant etre attendu: en tout etat de cause, pendant 
1a phasE~ d' ajustement et de mise en place des conditions de prix nouvelles, Ie 
croissance restera faible. Elle ne reprendra vraiment qu' a partir de 1990-91 
(on gagne une annee sur 1e scenario A) et ne depassera a nouveau Ie taux de 
croissance de la population qu' au milieu de 1992 (on gagne deux ans sur le 
scenario A). Toutefois des 1990, 1es dynamismes internes de l' economie sont 
remis sur une trajectoire ascendente qui s'accelere a partir de 1993, 
suffisamment pour laisser une vaste marge de manoeuvre aux instruments de 
politiql.le economique. Il va sans dire que des regles de financement tres 
strictes devront ega1ement sous-tendre ce scenario, de maniere a evacuer toute 
derive inflationniste de grande ampleur. Ces regles devront notamment prevoir: 

pour les entreprises productives, un taux d'autofinancement minimum 
des investissements, une suppression progressive des subventions en 
provenance de l'Etat 

pour 1es Administrations centrales, un surplus du budget courant 
suffisant pour financer les investissements d'infrastructures 
economiques et socia1es, une reg1e de limitation des recours au 
financement de la Banque centrale a une fraction des recettes 
fisca1es ordinaires de l' annee anterieure, 1e financement monetaire 
du Budget ne devant intervenir que pour resorber les impasses 
budgetaires. Enfin, 1 'accent etant mis sur la mobilisation efficace 
des ressources domestiques, 1es flux d'emprunts exterieurs nets 
devraient etre reg1es sur 1es taux de croissance de la PIB, car l'on 
peut considerer que l'encours de dette deboursee atteint en 1986 est 
acceptable pour un pays comme l'A1gerie. 

3.33 D'une maniere un peu plus precise, il ne semble pas que les questions 
de dette exterieure puissent s'averer comme etant excessivement critiques dans 
l'un ou l' autre scenario. I1 faut se souvenir lCl que les autorites 
algeriennes raisonnent en 1a matiere en termes d 'objectifs, 1 'objectif 
essentiel consistant a tacher de maintenir a un niveau constant l'encours de 
dette E:·xterieure cons tate au terme de 1985. A cette epoque, 1 'encours de 
dette deboursee se montait a 13.6 milliards de $US l /. La principale 
question a sou1ever est a10rs de savoir quel1e est 1a probabi1ite de succes 

de la Banque Mondia1e, exc1uant la dette a court terme (celIe 
ci serait d'environ 1.9 milliards de $US). 

http:politiql.le
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(ou d'echec) de cette strategie dans chacun des scenarios. 11 est assez 
facile de l'apprecier en soulignant que d'eventuels accroissements de la dette 
dependent de deux fonctions essentielles. La premiere comporte comme facteur 
determinant Ie solde commercial (exportations moins importations); la seconde 
est incorporee dans Ie processus de la dette meme: la dette exterieure doit 
etre remboursee (interets plus principal) ce qui implique que des devises 
soient disponibles a cet effet. Pour la premiere fonction (solde commercial), 
l'un et l'autre de nos scenarios supposent un assechement des sources 
potentielles d 'accroissement de la dette exterieure au travers de reductions 
tres importantes du taux d'importation; celui-ci doit etre maintenu en dessous 
(ou tres pres) du taux d 'exportation. En fait Ie solde commercial devrait 
meme etre legerement positif. Mais, du fait de la structure interne de la 
dette exterieure algerienne (notamment la structure des echeances), la seconde 
fonction implique que, pour les cinq prochaines annees, l'Algerie ait a 
rembourser annuellement quelques 5.25 milliards de $US en moyenne au titre du 
service de la det te1/ • Par sui te si Ie commerce exterieur n' impose pas la 
necessite de capitaux frais externes, et sans excedents remarquables du meme 
commerce exterieur, il n'en faudra pas moins trouver un financement en devises 
pour Ie service de la det te. En consequence, l' encours de det te exterieure 
deboursee ne se reduira vraisemblablement pas. L'excedent commercial anticipe 
(de faible montant) pourrait servir a financer environ 80% des interets a 
payer, de telle sorte qu' il subsistera un besoin de financement de quelques 
4.2 milliards de $US. Naturellement, avec un tel mecanisme, les 
remboursements reduisant l'encours de dette sont contrebalances par les 
engagements nouveaux necessaires a leur financement, ce qui, au bout du 
compte, devrait effectivement aboutir a une stabilisation de la dette a 
hauteur d'environ 15 milliards de $US jusque vers 1990-1992. La probabilite 
de succes de la strategie algerienne est donc tres forte. Subsidiaire est Ie 
probleme de la capacite de I' Algerie a reunir les fonds necessaires. Sa 
solution est hors du champs d'analyse du present rapport; cependant, on peut 
souligner que I' Algerie devrait profi ter de l' occasion de ces operations de 
refinancement pour allonger la structure d 'echeances de la dette a moyen et 
long terrne en vue d'eviter que des ratios eleves de service de 1a dette ne se 
reproduisent a l'avenir. Finalement, il faut faire observer que la strategie 
algerienne de "refinancement" ne pourra etre couronnee de succes que si Ie 
pays s'avere en etat de presenter aux preteurs potentiels un programme 
credible de retour a la croissance, comportant non seulement une politique 
d'ajusternent (analysee dans ce rapport) mais aussi les revisions de structure 
essentielles qui, comme on l'a vu, sont des conditions sine qua non de ce 
retour a une croissance economique soutenue. 

Celui ci se compose raison de 24% de paiments d'interets et a raison de 
76% de remboursements du principal. 
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DISPOSITIF DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1986 

1. Les mesures fiscales 

Les mesures prises en la matiere consistent a: 
ajuster certains droits, impots et taxes. 
viser d'une maniere generale, en matiere de droits de timbre, des 
actes et operations espaces dans le temps. 
eviter d'affecter le pouvoir d'achat des menages a falble revenu de 
sorte que les produits de premiere necessite continuent a beneficier 
de l'exoneration. 
faire contribuer beaucoup plus les titulaires de hauts revenus par la 
taxation supplementaire de certains biens de luxe (bateaux de 
plaisance) • 
integrer dans le champs d'application de l'impot, les operations 
commerciales de publicite. 
proceder a une nouvelle repartition des ressources entre l'Etat et 
les Collectivites locales. 

1.1. Droits d'enregistrement et de timbre 

Institution d'un droit fixe payable lors de l'agrement de bureaux de 
liaison d'entreprises etrangeres. 
Institution d'un droit applicable aux instruments de publicite tels 
les affiches et les enseignes lumineuses. 
Institution ou augmentation des droits de timbre sur les passeports 
ordinaires, les grilles du Pari Sportif Algerien, les connaissements 
etablis a l'occasion d'un transport par mer, les bateaux de plaisance 
et les cartes d'immatriculation des vehicules. 

1.2. Taxes sur le chiffre d'affaires 

Institution d'un droit fixe sur les tabacs. 

Relevement du taux de la TUGP sur les bieres de 77 a 80%. 


1.3. Impots indirects 

Relevement du droit interieur de consommation sur les carburants. 
Application du regime de droit commun pour l'essence agricole. 
Application du regime de droit commun en matiere de droit interieur 
de consommation applicable au gas-oil. 

1.4. Les mesures douanieres 

Exclusion du benefice de l'exoneration pour les vehicules de grand 
cylindree importes dans le cadre de changement de residence. 
Relevement de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routiere 
payable sur les vehicules de transport de marchandises immatricules a 
l'etranger et transitant sur le Territoire National. 
Institution d'une redevance en devises de 15% du prix d'achat de 
vehicules acquis dans le cadre de la procedure AIV aupres de 
fournisseurs non agrees. 



Actua1isation et adaptation du tarif douanier. 

Abr:ogation de 1a procedure d'achat en "contre-remboursement". 


2. Les mesures domania1es 

Versement au Budget de l'Etat des produits des ventes de materiels 1aisses 
a l'abandon par 1es Co11ectivites et organismes publics et des materiels 
automobiles reformes par l'administration. 

3. Les mesures d'ordre budgetaire 

Unification du soutien et de 1a compensation des prix avec reduction de 
sot de 1a contribution budgetaire. 
Reduction des depenses de fonctionnement de 7,5 milliards de DA qui 
passent ainsi de 67 milliards de DA a 59,5 milliards de DA. 
Reduction des depenses d'equipement de 16 milliards de DA qui passent 
ainsi de 61 milliards de DA a 45 milliards de DA. 
Reduction de l'ordre de 5 milliards de DA des autorisations de financement 
des investissements p1anifies des entreprises du secteur public qui 
passent ainsi de 52,5 milliards de DA a 47,5 milliards de DA. 



DEUXIEME PARTIE: 


PLANS ET PROGRAMMES SECTORIELS: 

REALISATIONS ET PERSPECTIVES 
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CHAPlTRE IV - LE SECTEUR AGRICOLE 

A. Introduction 

4.01 La combinaison d'un taux d'accroissement de la population eleve (3,2% 
par an) et d 'une forte hausse du revenu par habitant (4,5% a 5% par an) a 
provoque des augmentations importantes de la demande de produits alimentaires, 
dont la consommation s 'est accrue annuellement de 6% entre Ie milieu des 
annees 60 et la f in des annees 70. Le secteur agricole national n' a pu 
satisfaire aux besoins supplementaires et il a fallu developper rapidement les 
importations pour combler le deficit. En 1980, les importations de produits 
alimentaires couvraient les deux tiers environ de la consommation totale et 
leur ratio a l'ensemble des importations, qui avait atteint 1/5, avait plus 
que double en dix ans. 

4.02 Face au volume croissant d'importations necessaires pour satisfaire 
des besoins alimentaires en augmentation croissante, les autorites ont ete 
amenees a reexaminer de plus pres la performance et les problemes du secteur 
agricole a 1 'occasion du Cinquieme plan quinquennal de developpement 
(1980-1984). Le diagnostic auquel leur analyse a abouti a ete que le facteur 
fondamental de la mediocrite des resultats obtenus etait probablement 
l'attention insuffisante pretee au capital en gestionnaires et en techniciens 
au cours des annees precedentes.!/. Certes, la part des investissements 
agricoi.es materiels avait ete relativement reduite et etait allee en diminuant 
dans les plans de developpement successifs, et les de1ais de livraison et 
parfoi,r; la qualite d' intrants primordiaux, comme les engrais, laissaient a 
desirel~. Mais le facteur primordial etait qu'au niveau de 1 'exploitation, on 
manqua~t de personnel techniquement capable sinon d' innover et d' accroitre la 
produc':ivite, tout au moins de tirer au mieux parti des ressources disponibles. 

4.03 A 1 'aube des annees 80, 1 'agriculture algerienne etait divisee en 
trois secteurs : le secteur socialiste autogere, le secteur des cooperatives 
et Ie secteur prlve. Le premier comprenait quelque 2.080 exploitations 
couvrallt 2,3 millions d'hectares de terres arables cultivees par 
20.000 proprietaires europeens avant 1962. Le secteur cooperatif, ou de la 
revolution agraire, groupait quelque 6.000 cooperatives couvrant 1,2 million 
d 'hectares de terres arables. Les cooperatives ont ete creees au debut des 
annees 70, pour y installer d'anciens paysans sans terre sur des fermes d'Etat 
et des terres communales et sur des biens vacants et de grandes proprietes 
pr1vees exproprLes. Le secteur prlve comptait environ 700.000 exploitants 
cultivant 4,1 millions d 'hectares, dont les proprietes etaient generalement 
morcelees et qui utilisaient des methodes culturales traditionnelles. 

4.04 Le secteur autogere s'est revele particulierement vulnerable aux 
faiblesses de la gestion. 11 comprenait les terres les plus fertiles du pays, 
dans ~es zones de culture pluviale et de culture irriguee. Le probleme 
gestionnel s'est trouve considerablement aggrave par l'accroissement de la 

)j 	Voir, par exemple, MPAT, ttL'evolution de l'agriculture de 1967 a 1982", 
da,ns Statistiques de 1 'ONS, No 2-1-1984, pp. 46 a 61. 

http:agricoi.es


- 76 

superficie moyenne des exploitations, qui a decuplt§, et par 1 'inclusion dans 
une meme unite de lots non contigus ayant des caracteristiques dissemblables. 
Neanmoins, Ie vide laisse par Ie depart des proprietaires exploitants 
europeens n'a pas pu etre comble convenablement lorsque l'exploitation a ete 
confiee aux anciens ouvriers agricoles, faute d 'un nombre suffisant 
d'ingenieurs agronomes algeriens. II est significatif qu'aucun diplome d'une 
ecole agricole n'ait travaille dans une ferme autogeree jusqu'en 1977~/. 
Quant aux ouvriers eux-memes, il semble s'etre produit un exode considerable, 
en particulier chez les jeunes et les ouvriers qualifies qui ont voulu 
prof iter de meilleures conditions de vie et de travail qu'ils pouvaient 
trouver en ville. Les cooperatives n'ont pas, elles non plus, donne les 
resultats escomptes. Le manque d'experience de leurs membres et 
l'insuffisance des services de vulgarisation et de demonstration ont ete parmi 
les principales raisons du peu de succes de cette entreprise et de la decision 
d'y renoncer progressivement. 

4.05 Les renseignements sur Ie secteur prive sont quelque peu 
fragmentaires. Il comprend essentiellement trois types d'entreprises: a) les 
exploitations familiales de subsistance, de tres petite dimension, cultivees 
selon des methodes traditionnelles et ou l'essentiel de la production est 
consomme sur place; b) les entreprises de moyenne dimension, qui possedent un 
equipement limite et qui destinent une partie de leur production au marche; et 
c) des entreprises proprement commerciales, qui emploient des techniques 
culturales modernes, font les investissements necessaires et produisent 
principalement pour Ie marche. 

4.06 En dehors du facteur humain, la politique de commercialisation et la 
politique des prix semblent avoir considerablement reduit les incitations a 
accroitre la production et la productivite agricoles. Les offices de 
commercialisation ont ete crees pour acheter toute la production des fermes 
socialistes a des prix fixes par decret. Ces prix ont regulierement augmente 
depuis Ie milieu des annees 60 a la fin des annees 70, alors que ceux des 
intrants materiels restaient en grande partie inchanges, mais la hausse des 
prix non agricoles pendant cette periode a ete suffisante pour justifier une 
augmentation des salaires minimums non agricoles de 12 dinars/jour en 1968 a 
33,68 dinars en 1978 et Ie salaire m1n1mum agricole de 8 dinars/jour a 
28 dinars entre ces memes dates. Incontestablement, les termes de I' echange 
se sont considerablement deteriores pour l'agriculture. 

4.07 Le systeme de fixation des prix et de commercialisation a contribue a 
une accumulation de deficits d 'exploitation dans les fermes autogerees et, 
tout au moins pour les cereales, a rendre indifferents les resultats obtenus 
sur Ie plan de la production et de la productivite1/. Les exploitations 
privees pouvaient vendre sur Ie marche libre. Lorsque, les prix a la 
consommation etant libres, les intermediaires ont pu offrir aux producteurs 
des prix plus eleves refletant l'importance de la demande, les prix a 
1 'exploitation, et avec eux la production du secteur prive, ont augmente. Tel 
a ete en particulier Ie cas pour les legumes et leo productions animales, qui 

MPAT, 2£. cit., p. 56. 

Voir MPAT, 2£. cit., p. 60. 
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sont pratiquement les seuls dont la production ait sensiblement augmente 
pendant la periode 1967-1980. Toutefois, son acd~s limite au credit et aux: 
intrants exterieurs (machines et materiel, engrais, herbicides et pesticides 
et semences ameliorees) a, pendant cette periode, gravement handicape Ie 
secteur prive dont les organismes publics se sont presque totalement 
desinteresses. 

4.08 Les sections qui suivent exposent brievement a) les grands traits de 
l'evolution de l'agriculture entre 1967 et 1982; b) les buts et les 
realisations du Plan 1980-1984; et c) les objectifs du Plan 1985-1989, les 
progreli accomplis et les perspectives pour Ie reste de la periode quinquennale. 

B. Principaux traits de l'evolution entre 1967 et 1982 

4.09 Le taux: d' augmentation annuel de la production agricole a, pendant 
cette periode, ete de l'ordre de 2,8%. La croissance ayant ete tres 
superieure dans d'autres secteurs de l'economie, la part de l'agriculture dans 
Ie total de la valeur ajoutee est tombee d' environ 13% a moins de 7% (voir 
Annexe II, Tableau IV.l). Face a un taux: d'accroissement tres superieur de la 
demande, provoque par un accroissement rapide de la population et par 
l' augmentation du revenu par habitant, il a fallu accroitre la part importee 
de la consommation alimentaire interieure tota1e qui, entre 1967 et 1982, a 
passe de 28 % a 65 % pour les cereales, de 12% a 85% pour les legumes secs 
(lentilles, pois chiches, haricots secs) et de 4% a 75% pour les oeufs. 

4.10 Les resultats obtenus ont ete tres differents selon les 
sous-secteurs. La production des cultures maraicheres et de fruits a pepins 
et a noyaux: (pommes, poi res , abricots, prunes et peches) et celle de I' elevage 
ont considerablement augmente. La production cerea1iere est restee 
stationnaire pendant la plus grande partie de la periode, alors que celIe des 
legumes secs a augmente rapidement jusque vers Ie milieu des annees 70 pour 
diminuer ensuite, tout en restant a des niveaux: superieurs de plus de 25% a 
ceux: de 1a periode initia1e. L I agrumiculture et 1a viticulture, qui etaient 
les deux: cultures d'exportation traditionnel1es avant l'independance, ont 
enregistre de beaucoup moins bons resu1tats. La production d'agrumes a 
augmente 1egerement jusqu' au milieu des annees 70, mais est tombee ensuite 
au-dessous des niveaux: initiaux:. La production de raisin et de Yin a diminue 
de plus de 50% pendant 1a periode consideree. Le tableau recapitu1atif 
suivant donne une idee parfaitement claire de la situation. 

4.11 II convient de noter la tendance generale a une diminution des 
rendements. Les dernieres annees de 1a periode analysee (1979-83), les 
precipitations ont ete inferieures a 1a moyenne, mais la baisse uniforme et 
constante des rendements est reve1atrice d'une deterioration des normes 
techniques appliquees dans l'agriculture algerienne a cette epoque. Les 
tendances observees permettent de conclure que la periode 1967-1983 se 
caracterise pour l ' agriculture par: a) une stagnation, voire une regression 
dans certains cas, des principales productions vegeta1es, avec une 
amelioration uniquement pour les cultures maraicheres, due particulierement a 
l'accroissement des superficies; b) une desaffection de plus en plus accentuee 
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Tableau IV.1: Evolution 	de 1a Production des Semences se1ectionnes 
1967-69 a 1979-83 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
1967-69 1970-73 1974-77 1979-83 

Production en augmentation 
Maraichages 

Production 654 742 1.046 1.250 
Rendements 8,7 8,4 8,6 8,0 
Importations 18 51 98 150 

NOIaux/~e~ins 
Production 	 58 61 96 120 

Productions anima1es 
Lait 

Viandes 
rouges: 

Vo1ai11e: 
Oeufs 

Production 
Importations 

Production 
Importations 
Production 
Production 
Importations 

482 550 
213 302 

76 100 
0,5 

24 27 
10,5 12,0 
0,7 0,8 

700 
677 

118 
14,5 

70 
15,0 
17,5 

742 
946 

140 
58 

116 
32,0 
45,0 

Cerea1es 
Production 
Rendements 
Importations 

Production stationnaire 

1.860 1.930 1.890 
0,65 0,60 0,62 

620 780 1.730 

1.960 
0,60 

2.600 

Legumes secs 
Production 
Rendements 
Importations 

40 42 
5 5 
4 9 

67 
7 

47 

50 
4,4 

80 

Agrumes 
Production 
Rendements 
Exports 

Production 

441 514 
98 112 

157 136 

en diminution 

510 
113 

79 

400 
80 
15 

Viticulture 
Production 
Rendements 
Exports 

837 740 
28 28 

784 861 

387 
19 

454 

250 
14 

350 

Source: MPAT, op.cit., passim. 
Note: La production et 1es importations et exportations sont exprl.mees en 
mi11iers de tonnes, sauf pour Ie 1ait et Ie vin qui sont exprimes en millions 
de 1itres. Les rendements sont exprimes en tonnes a l'hectare. 
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vis-a.-vis des cultures demandant beaucoup de main-d'oeuvre pour la recolte et 
peu remuneratrices, telles que celle des legumes secs et certaines cultures 
arboricoles; c) des rendements faibles a. tous les niveaux, consequence de 
I' absem:e de mai trise des techniques cuI turales ainsi que d' une poli tique de 
recherche visant a. l'amelioration des varietes et a. la production de plants et 
semences au niveau national~/. 

C. Le Plan 1980-19841/ 

4.12 Contrairement aux plans de developpement precedents (Ie Plan triennal 
1967-69 et les deux Plans de developpement quadriennaux 1970-73 et 1974-77), 
Ie Premier plan quinquennal 1980-84 a ete formule a. la suite d'une analyse et 
d 'une 'i~valuation approfondies et objectives de la performance de l' economie 
pendant la decennie precedente, sur la base desquelles Ie Ministere du Plan a 
dresse, en mai 1980, un bilan economique et social du pays. Pour ce qui est 
du secr:eur agricole, il a ete reconnu que l'objectif a. long terme d'une 
augmentation de la production supposait une vaste reorganisation du secteur 
visant a. lever les contraintes qui pesaient sur Ie developpement. Cette 
reorgar:isation devait comprendre a) une restructuration des entreprises du 
secteul socialiste; b) une amelioration du systeme d' appui aux exploitations 
privee~;; c) une reorganisation des organismes fournissant des services et une 
redefinition de la fonction des instituts de recherche. 

1. 	 Restructuration 

4.13 Le secteur agricole socialiste comprenait les fermes autogerees et 
1es cooperatives de la revolution agraire. En 1979-80, il englobait environ 
45 % des terres cultivables du pays. Le secteur autogere comptait 
2.100 unites couvrant au total 2,3 millions d'hectares et d'une superficie 
moyenne de 1.100 ha. Environ 70% de ces unites depassaient 500 hectares. En 
dehors merne de leur etendue, Ie morcellement de chaque unite en parcelles it 
caracteres ecologiques et a. vocation agricole dissemblables faisait de 
I' exploitation du secteur autogere une tache complexe et ardue. Pourtant, il 
etait crucial pour Ie developpement agricole de l'Algerie que ce secteur. dont 
on estimait, pour des raisons de qualite des sols et de climat, qu'il 
representait environ 70% du potentiel agricole national. soit exploite 
correctement. Bien que ne couvrant que 30% des superficies cultivables, il 
comprenait 44% des terres irriguees. Au total. il produisait environ 40% des 
cereales. 70% des cultures industrielles, 86% du raisin, 84% des agrumes, 54% 
des au:res fruits, 49% des legumes secs et 42% des productions mara1cheres du 
pays. Sa gestion etait, theoriquement, decentralisee. Le Gouvernement 
norrnnait un directeur, rnais les decisions devaient etre prises par les 
travaitleurs et par leurs representants officiels, y compris Ie 

1.1 	 MPAT. 2.£. cit., p. 54. 
'l:,1 	 Le document de reference de base pour cette section est I' Evaluation du 

Premier plan quinguennal 1980-84, Direction generale des etudes et de la 
planification, Ministere de 1 'agriculture et de la peche (MAP), 
octobre 1985. 
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president. C'est ce qu'on appe1ait 1e systeme d'autogestion. Toutefois, dans 
1a pratique, 1es pouvoirs jouaient un role majeur dans 1a conduite des 
operations, en particulier a cause de 1a centralisation dans l'etablissement 
de plans de production a respecter. 

4.14 Les cooperatives de 1a revolution agraire comprenaient que1que 
6.000 unites collectives, dont 1es membres exp10itaient conjointement 1es 
terres et 1es moyens de production qui leur etaient attribues afin d'ame1iorer 
leur revenu et leurs conditions de travail. Comme on l'a deja signa1e 
(par. 4.04), 1e manque de services d' appui technique appropries a ete un 
obstacle decisif a une exploitation convenab1e des cooperatives. 

4.15 Le Gouvernement a procede a une evaluation complete de 1a performance 
et des prob1emes du secteur agrico1e socialiste a 1a fin des annees 70. 11 
est parvenu a 1a conclusion que 1es principa1es contraintes etaient 1es 
suivantes : a) 1e morcellement des unites et 1a dispersion des parcelles; 
b) 1a productivite re1ativement faib1e; c) un endet tement considerable; 
d) l'absence d'une definition claire des responsabilites; e) 1e manque 
d'incitations a produire; f) 1a centralisation excessive des processus de 
p1anification et de production; et g) 1e manque de cadres techniques. En 
consequence, i1 a ete decide en 1980 de proceder a une reorganisation du 
secteur socia1iste, qui devait etre mise en oeuvre par 1e MAP et dont 
l'objectif general serait de creer des entreprises agrico1es economiquement 
viab1es et techniquement efficaces. Au cours de ce processus de 
reorganisation, qui a dure de 1980 a 1984, 1e secteur des cooperatives a 
pratiquement disparu, au profit en partie du secteur autogere et en partie du 
secteur prive. Les resu1tats ont ete 1es suivants : 

Tableau IV.2: Changements dans 1a Structure du Secteur Fermier Socia1iste 
1980-84 

Avant reorganisation Apres reorganisation 
Surface Surface 

Type d'entreprises Nombre (1.000 ha) Nombre (1.000 ha) 

Unites autogerees 2.099 2.331 3.415 2.830 
Cooperatives 5.288 1. 253 38 6 
Attributions individue11es 40.634 157 103.168 705 
Terres restant 

a attribuer 157 

Source: MAP, QQ. i., p. 7. 

4.16 La subdivision et 1e remembrement des unites autogerees et 
l'incorporation au systeme de que1que 500.000 ha precedemment exp10ites sous 
forme de cooperatives se sont traduits par une augmentation de 62% du nombre 
des entreprises et par une reduction de 27% de leur superficie moyenne, qui 
est tombee aux environs de 820 ha. Les exploitations de ce type ont ega1ement 
change de nom et s' appellent desormais des domaines agrico1es socialis tes 
(DAS). Les attributions a des agriculteurs individue1s de terres prelevees 
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sur 1e Fonds de 1a revolution agraire se sont e1evees a 705.164 ha (40.000 ha 
supp1ementaires ont ete distribues u1terieurement); 1e nombre d'attributaires 
a ete de 103.168 agricu1teurs, 1a superficie moyenne de chaque unite etant de 
6,8 ha, c'est-a-dire tres superieure aux 3,9 ha attribues dans 1e cadre de 
programmes precedents. 

4.17 Pour ce qui est de 1 'encadrement gestionne1 et technique, qui est 
1 'un des facteurs reduisant 1a performance des DAS, 1es autori tes se sont 
attaquees aux problemes au niveau de l'entreprise et au niveau provincial. Au 
niveau de l'entreprise, Ie nombre de cadres super1eurs (ingenieurs ou 
titu1aires d'un dip16me equivalent) et intermediaires (techniciens) est passe 
de 52 et 60, respectivement, en 1979, a 1.697 et 436 en 1984. On aurait 
souhaite faire encore mieux, mais ce progres considerable a permis de disposer 
d 'une base solide pour les programmes d' intensification et de technicisation 
recemment lances. 

4.18 Pour renforcer 1es moyens techniques et gestionne1s mis en place au 
niveau de 1 'entreprise, on a cree 116 secteurs de deve10ppement agricole (SDA) 
au niveau provincial. Chaque SDA a ete dote d' environ 16 techniciens en 
moyenne, et charge d'appuyer quelque 30 DAS. Ces secteurs sont rat taches aux 
Directions provincia1es de 1 'agriculture et, etant proches des unites 
d 'exp10i tation, Us peuvent proposer a celles-ci des solutions pratiques a 
leurs prob1emes d 'exploitation et les aider it concevoir et it etablir des plans 
de developpement. 

4.19 Le retablissement de la situation financiere du secteur agricole 
socialiste etait 1 'un des autres grands objectifs du Plan 1980-84. Dans un 
premier temps, 1e Gouvernement a pris en charge des dettes decou1ant des 
deficits d'exploitation des unites autogerees avant de proceder it leur 
reorganisation. I1 a ensuite decide de decentraliser 1a tenue des ecritures 
et 1a comptabi1ite au niveau de l'entreprise et, it cet effet, a forme 
3.872 comptab1es qui ont ete affectes aux divers DAS. ParallcHement a 1a 
creation des secteurs de deve10ppement agricole, on a institue au niveau 
provincial des Cooperatives agricoles de comptabilite et de gestion (CACG), 
qui devaient suivre la comptabilite des exploitations du secteur autogere. 
Les secteurs de deve10ppement agrico1e et ces cooperatives sont en principe 
finances par les exploitations socialistes qui versent a cet effet 1,6 % du 
montant estimatif de leurs depenses inscrit dans leurs plans de production 
annue1s. 

2. ~Ii au secteur prive 

4.20 La superficie tota1e des terres agrico1es exp10itees par Ie secteur 
prlve s'est accrue de 704.000 ha depuis 1979, pour atteindre 5,1 millions 
d'hectares en 1984 a 1a suite d'attributions provenant du Fonds de 1a 
revoluHon agraire. La superficie des exploitations privees represente donc 
maintenant que1que 60 % du total des terres cu1tivees (voir Annexe II, Tableau 
IV. 2), ee qui a augmente d' autant l' incidence de la production de ce secteur 
sur 1a performance de I' agricul ture en general. Par exemp1e, au cours des 
dernieres annees, 60 % environ du total de 1a production cerealiere et 
maralchere sont provenus d'exp10itations pr1vees (voir Annexe II, Tableau 
IV.3), et 95 % du chepte1 bovin et ovin y etaient e1eves (voir Annexe II, 
Tableau IV.4). 
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4.21 Avant 1980, les services du Ministere de 1 'agriculture ne tenaient 
presque aucun compte des besoins des exploitations privees et il en allait de 
me me des offices et des cooperatives charges de la distribution d I intrants. 
Cette situation a certainement contribue a la baisse generale des rendements 
de ce secteur, en particulier de ceux des cereales, qui persiste de nos jours 
(voir Annexe II, Tableau IV. 5). Soucieux de fournir un appui technique au 
secteur agricole prive, les auteurs du Plan 1980-84 ont envisage la creation 
de Delegations d'agriculture du Daira (DAD), do tees d'un ingenieur agricole, 
d'un ou deux techniciens et d'un veterinaire. Les DAD ont pour role 
d'identifier les besoins de vulgarisation des agricul teurs prives de leurs 
zones et de mener a bien les programmes et les actions necessaires. Malgre un 
debut d 'execution de cette decision, les progres sont lents, Ie personnel 
qualifie etant trop peu nombreux par rapport aux besoins. 

4.22 L'acces aux intrants agricoles, notamment aux machines, au materiel 
et aux produits chimiques, et au credit agricole, s'est considerablement 
developpe pendant les annees 80. Par exemple, alors que 1 I annuaire 
statistique n I inventoriait que 10.000 tracteurs et 53 moissonneuses-batteuses 
dans les exploitations privees en 1978, 27.000 tracteurs et 
4.000 moissonneuses-batteuses auraient ete livres pendant la periode 
quadriennale 1980-83. Ces chiffres ne sont certes, jusqu'a un certain point, 
qu'approximatifs, mais il est manifeste que les exploitations privees peuvent 
maintenant se procurer plus facilement des intrants modernes et obtenir des 
divers organismes publics qu'ils donnent suite a leurs demandes de credit et 
d'intrants. 

3. Reorganisation des services agricoles 

4.23 Trois principaux types d'actions ont ete envigages a) la 
restructuration des offices de commercialisation des intrants et des 
productions, en vue de decentraliser quelque peu leurs operations et de les 
rendre plus receptifs aux besoins des producteurs; b) la creation au niveau 
provincial de cooperatives specialisees servant de liens entre les producteurs 
et les offices; c) une redefinition des fonctions des etablissements de 
recherche, afin de mieux les adapter a des activites telles que 
l'experimentation de nouvelles varietes, la gestion de pepinieres. la 
promotion de nouvelles cultures et la diffusion de nouvelles techniques 
cuI turales et pastorales. Les progres ont jusqu' a present ete relativement 
modestes dans ces trois domaines, en tres grande partie a cause du manque de 
personnel qualifie et experimente face a une demande croissante de services. 

4.24 Pour ce qui est de la commercialisation des productions, les 
interventions de l'Etat, jusqu'en 1980, ont eu lieu principalement dans les 
domaines des cereales, des legumes secs, du vin et du tabac. Tous ces 
produits, meme lorsqu'ils venaient du secteur prive, devaient etre 
commercialises par l'intermediaire de cooperatives et d'offices legalement 
habilites. D'autres 1 'etaient soit par des cooperatives de service dans Ie 
cas de la production du secteur socialiste, soit sur Ie marche libre dans Ie 
cas de celIe du secteur pr1ve. L'existence d'un "marche parallele" des 
cereales et des legumes secs qui ecoulait une forte proportion de la 
production privee a ete reconnue comme un fait accompli, etant donne la 
preference marquee des petits agriculteurs et des villageois pour un stockage 
et une commercialisation directs de ces aliments de base. 
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4.25 Peu de changements ont eu lieu au cours de la periode 1980-84 dans 
les sec:teurs soumis a intervention. Par contre, la commercialisation des 
fruits et des productions maraicheres a subi une transformation majeure. 
Jusqu' en 1980, les exploitations socialistes vendaient leur production a des 
Cooperatives agricoles polyvalentes communales de services (CAPCS) a des prix 
maximums preetablis, et cette production etait remise a des cooperatives de 
fruits et legumes (COFEL) provinciales et a l'Office des fruits et des legumes 
(OFLA) national, qui organisaient la distribution en gros et au detail. 
Toutefois, la demande excedant de plus en plus l'offre, l'ecart entre les prix 
maximums payes par les cooperatives et les prix du marche s' est creuse. Au 
surplus, les exploitations socialistes se sont trouvees devant une penurie 
croissante de main-d' oeuvre saisonniere pour la recol te des f rui ts et des 
legumes. Le Gouvernement a decide de supprimer les cooperatives communales 
et, en fait, a autorise les exploitations socialistes a s'adresser aux 
circuits pr1ves de commercialisation ouverts aux exploitations privees. 
Actuellement, l'essentiel de la production du secteur socialiste est vendu, 
sur pied, a des entrepreneurs prives qui assurent la recol te et Ie transport 
de la recolte jusqu'au marche. 

4.26 La reorganisation du systeme de commercialisation des intrants 
agricoles a essentiellement consiste a creer des agences provinciales et 
locales des offices nationaux charges de la distribution de produits chimiques 
et de semences (Office national des approvisionnements et services agricoles 
- ONAPSA), du materiel (Office national du materiel agricole - ONAMA), et des 
aliments du betail (Office national des aliments du betail - ONAB). Les 
Cooperatives agricoles specialisees en approvisionnements (CASSAP), creees 
pour remplacer les anciennes CAPCS, permettent d'etablir des liens plus 
etroits avec les agriculteurs. Elles jouent egalement un role important dans 
la distribution de plants et de semences ameliorees, sous la supervision des 
instituts et offices de recherche concernes. 

4.27 Le systeme de credit agricole a rec;u une impulsion majeure avec la 
creation, en 1982, de la Banque de l'agriculture et du developpement rural 
(BADR), qui a assume des fonctions precedemment assignees a la Banque 
nationale d' Algerie (BNA). Les autori tes ont en meme temps entrepris un 
certain nombre de ref ormes pour remedier a certains des problemes d' acces au 
credit et d 'emploi et de recouvrement des prets. Ces reformes avaient pour 
objectifs: a) de mobiliser des ressources accrues en faveur du secteur 
agricole; b) d'ouvrir plus largement l'acces au credit, en particulier pour Ie 
secteur prive; et c) d'etablir un systeme d'evaluation des risques financiers 
et d' am!!liorer les operations de suivi et de recouvrement des prets. 

4.28 Le total des prets a l'agriculture est passe de 7,7 milliards de 
dinars en 1982 a 8,5 milliards de dinars en 1984 et 10,7 milliards de dinars 
en 1985. Un gros effort est en cours en vue d'accroitre Ie volume des prets 
au secteur agricole prive, ou Ie nombre d' attributaires de credit a augmente 
de 9.200 en 1982 a plus de 36.000 en 1985 (nombre encore faible si on le 
rapport·e aux quelques 700.000 attributaires potentiels). Le credit a moyen et 
long te:,mes est passe de 15% du total du credit en 1982 a 20% en 1985, et la 
part de ce type de credit revenant aux exploitations privees a augmente de 12% 
en 1982 a plus de 17% en 1985. 
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4. Prix agricoles 

Intrants agricoles 

4.29 Le principal objectif de 1a po1itique des prix agrico1es du 
Gouvernement a ete de limiter au maximum 1es prix a1imentaires a 1a 
consommation. A cette fin, i1 a maintenu 1es prix des intrants a un niveau a 
peu pres constant entre 1974 et 1983. En consequence, 1es prix reels 
(c'est-a-dire 1es prix nominaux corriges par 1e def1ateur du PIB) des engrais, 
des produits phytosanitaires et du materiel avaient diminue de 50% en 1980. 
Le sa1aire minimum agrico1e 1ui-meme avait a10rs perdu 20% de son pouvoir 
d'achat (voir Annexe II, Tableau IV.6). Seu1s 1es prix des semences et des 
plants de pepiniere ont augmente regulierement au cours de cette periode, it 
cause de 1a hausse des prix des semences importees et produites 10ca1ement. 

4.30 Les couts de production des intrants chimiques et du materiel 
agrico1es ayant augmente considerab1ement pendant cette periode, l' Etat a du 
payer des subventions importantes, dans un premier stade, aux fabricants et, 
u1 terieurement, aux offices de commercialisation. Dans 1e cas du materiel 
agrico1e, on a ega1ement observe que cette politique de bas prix incitait it 
acquerir du nouveau materiel au lieu d' entretenir et de reparer ce1ui qui 
existait deja (les prix des pieces de rechange augmentant annue11ement en meme 
temps que 1e cout de leur production) et a l' affecter a des emp10is non 
agrico1es (notamment a 1a construction), pour 1esque1s it n' existait pas de 
subventions comparab1es. Ces considerations ont amene 1e Gouvernement it 
adopter, en 1983, une nouvelle po1itique des prix des intrants visant it 
rapprocher 1es prix de vente des couts de production. Entre 1983 et 1985, 1es 
prix des engrais et du materiel ont a peu pres double et ceux des produits 
chimiques phytosanitaires ont augmente de 12 a 25 fois. A 1a suite de ces 
hausses, 1e rapport des prix des intrants a ceux des produits de l'agricu1ture 
etaient encore genera1ement, en 1985, inferieurs it ce1ui de 1974, sans que 
pour autant 1es prix des produits 
incitatifs souhaitables. 

agrico1es aient atteints 1es niveaux 

Productions agricoles 

4.31 Les prix des principaux produits agrico1es ont ete augmentes 
annue11ement, d 'un pourcentage superieur aux mouvements du def1ateur du PIB 
(Voir Annexe II, Tableaux 7 et 8). Entre 1974 et 1980, ces augmentations ont 
ete du meme ordre de grandeur pour 1es principa1es categories de productions 
vegeta1es (cerea1es, legumes secs et fruits et productions maraicheres). 
Cependant, a partir de 1980, 1a 10i de l'offre et de 1a demande pouvant jouer 
plus 1ibrement sur 1e marche des fruits et legumes, 1es prix de ces produits 
ont augmente nettement plus que ceux des cerea1es et des legumes secs, comme 
1e montre 1e tableau suivant : 
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Tableau IV.3: Prix a 1a Production, 1980 et 1984 

Pourcentage 
1980 1984 d'augmentation 

Cerea1es (DA/q) 
B1e dur 125 160 28 
B1e panifiab1e 115 150 30 
Orge 80 100 25 

Legumes secs (DH/q) 
Lentilles 300 330 10 
Pois chiches 300 330 10 
Haricots 170 200 18 

Maraichages (DA/kg) 
Ponnnes de terre 

(de p1eine saison) 1,10 1,90 73 

Tomates 0,80 5,20 550 

Arti,~hauts 1,30 6,00 361 

Carottes 1,10 2,70 45 

Poivrons 1,50 6,75 350 

Oignons 1,04 2,60 150 


Fruits (DA/kg) 
Oranges (Thompson) 1,45 3,15 117 
Mandarines 0,75 1,70 127 
Dattes 4,50 6,50 44 
Olives de table 1,21 2,75 127 

Source: MAP, ~ cit. p.64 

Connne on l'a deja dit, les fortes augmentations des prix des intrants en 1984 
(et en 1985, voir paragraphe ci-dessous) n' ont pas permis de rattrapper les 
augmentations des prix des productions agricoles pendant toute la 
periode 1974-85. 

5. Investissements publics 

4.32 Les investissements dans l'agriculture sont mis en oeuvre par quatre 
groupes d'operateurs: a) Ie Ministere de 1 'agriculture; b) les instituts de 
developpement; c) les administrations provinciales; et d) les offices de 
connnercialisation. Les investissements du MAP et des instituts de 
deve10ppement sont finances entierement par des credits budgetaires. Au 
niveau provincial, ou ils englobent en grande partie les investissements sur 
l'exploitation et ceux des cooperatives de services, ils sont finances en 
partie par des credits budgetaires et en partie par 1e credit. Les 
investissements des offices sont entierement finances par Ie credit. 

4.33 A la fin du Plan 1980-84, le total des attributions pour les 
investissements agricoles a tous les niveaux s 'elevait a 21,6 milliards de 
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dinars, soit un peu plus de 5% de l'ensemb1e des investissements prevus pour 
1a periode quinquenna1e. Dans 1es faits, 1e programme d'investissement 
agrico1e n' a atteint que 13,2 milliards de dinars, soit 61% du total prevu. 
On trouvera des details au Tableau IV.9 de l'Annexe II. Les taux de 
realisation sont alles de 46% pour 1es instituts de deve10ppement a 68% pour 
1es programmes de credit aux niveaux provinciaux. Ces derniers, consistant en 
grande partie en investissements productifs dans des exploitations, 
s' expliquent principa1ement par 1e taux E!1eve de realisation des programmes 
d 'acquisition de materiel (2,6 milliards de dinars ou 89 % de l'objectif) et 
de deve10ppement de 1a petite irrigation (459 millions de dinars ou 72% de 
1 'objectif). Le taux de realisation dans 1es exploitations a ete 
considerab1ement plus e1eve pour 1es programmes agrico1es proprement dits 
exc1uant 1a mecanisation (1,7 milliard de dinars ou 70% de l' objectif) que 
pour 1es programmes se rapportant a l'e1evage (633 millions de dinars ou 52 % 
de l'objectif). Les instituts de deve10ppement concernes par 1es speculations 
vegeta1es ont ega1ement atteint un taux de realisation plus e1eve que ceux 
charges de 1a production anima1e. Dans 1e cas des programmes d'investissement 
des offices, c'est pour 1es installations de stockage que 1e taux de 
realisation a ete 1e plus fort (2,5 milliards de dinars ou 69% de l'objectif). 

4.34 Le taux re1ativement modeste de realisation, en particu1ier au niveau 
central, s 'exp1ique notamment par 1a poursuite des actions de reorganisation 
structure11e et de remise en etat des finances du systeme agrico1e tout entier 
exposees plus haut de fa~on detai11ee. Le Ministere de l'agricu1ture et de 1a 
peche, dans son evaluation, cite ega1ement comme facteurs negatifs: 
a) l'insuffisance de l'encadrement et de 1a formation; b) l'attention 
re1ativement reduite accordee par 1es structures d'encadrement au renforcement 
des activites de production; c) 1a faib1e capacite d'execution; d) la 
comp1exite et 1es retards caracteristiques de l'instruction des demandes de 
credit presentees par 1es organismes decentralises et les exploitations; et 
e) l'inadequation generale des actions de p1anification et de programmation et 
1es discordances entre plans a moyen terme et plans annuels successifs, et 
entre plans annuels et activites effectives. 

D. I.e Plan de developpement 1986-1989 

1. Principes et objectifs 

4.35 Le Plan 1985-1989 a sou1igne que pour satisfaire les besoins 
alimentaires du pays a long terme et remettre en etat 1e secteur agrico1e et 
l' environnement rural, il fallait dep10yer de gros efforts s' inscrivant dans 
1e cadre d'une approche coherente et integree du deve10ppement rural et d'une 
strategie a 1a mesure de l'importance et de la gravite du probleme 
alimentaire. Les mesures qui y sont envisagees expressement sont les 
suivantes : 

a) 	 l' expansion du potentiel productif , en particulier grace i) a une 
reduction des terres laissees en jachere; ii) a la mise en culture de 
nouvelles terres; iii) a la remise en etat des parcours de la steppe; 
iv) au developpement de la petite et de la moyenne irrigation; et 
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v) a la mise en oeuvre d'actions integrees dans les regions 
montagneuses et desertiques; 

b) 	 une rationalisation de 1 'utilisation des sols et de l'eau et des 
autres facteurs de production qui permettrait a long terme une 
specialisation regionale plus prononcee; 

c) 	 1 'application de mesures susceptibles d'assurer la viabilite 
economique et technique des entreprises du secteur agricole. 

Le plan soulignait qu'en raison de l'amp1eur des objectifs assignes a 
1 'agriculture, une solidarite intersectorie11e etait absolument indispensable 
et que, par consequent, 1a satisfaction des besoins de produits non agrico1es 
necessaires au developpement rural devait etre consideree comme prioritaire 
dans 1es plans et 1es programmes des secteurs concernes. 

4.36 Pour aider a lever 1es contraintes qui pesaient encore sur Ie 
deve10ppement du secteur agrico1e, 1es auteurs du plan ont propose les actions 
suivantes : a) execution de programmes integres; b) etablissement de relations 
de travail etroites entre 1es services d'appui et 1es agricu1teurs et 
amelioration de 1a performance de ces services; c) adaptation du systeme de 
financernent a 1a situation actuelle des exploitations, une attention accrue 
etant a·:::cordee aux petites exploitations et entreprises; d) amelioration des 
revenus des agricu1teurs dans 1e cadre d'une politique nationale de 
repartit. ion des revenus favorisant 1es activites productives; et 
e) application d 'une politique des prix encourageant 1a production vivriere et 
decourageant la production speculative. 

4.37 Le plan contenait une description detai11ee de l'emp1oi des terres et 
des objectifs de production fondee sur une consommation annue11e par habitant, 
jugee souhaitab1e, de 170 kg de cerea1es, de 9 kg de legumes secs, de 120 kg 
de productions maraicheres et de 50 kg de fruits. Pour satisfaire entierement 
aux besoins de legumes sees, de productions maraicheres et de fruits et, a 
raison de 50%, a ceux de cerea1es, i1 faudrait reaffecter comme suit 1es 
terres cultivees : 

Tableau IV.3: Utilisation des Terrains et Objectifs de Production 
du Plan 1985-89 

1984 1989 
1.000 ha % 1.000 ha % 

Cereales 3.334,2 45,8 3.448,3 44,6 
Legumes secs 211,1 2,9 305,4 4,0 
Fourrages 706,1 9,7 883,3 11,4 
Cultures industrie11es 7,3 0,1 48,3 0,6 
Maraichages 274,5 3,4 294,4 3,9 
Fruits et vignob1es 669,9 9,2 788,9 10,2 
Paturages 43,7 0,6 68,8 0,8 
Jachere 2.060,2 28,3 1.890,4 24,5 

Total 
------. 
7.280,0 100,0 7.520,0 100,0 
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Sur 1a base des rendements projetes (indiques entre parentheses), 1a 
production escomptee serait: pour 1es cerea1es (8,7 q!ha), d' environ 
3 millions de tonnes en annee favorable; pour 1es legumes secs (8,5 q!ha), 
0,26 million de tonnes; pour 1es productions maraicheres (95 q!ha), 3 millions 
de tonnes; et pour 1es fruits (44,3 q!ha), 1,3 million de tonnes. 

4.38 Pour ce qui est des productions anima1es, la consommation annuelle 
par habitant a ete estimee devoir etre de 13 kg de viandes rouges, de 9 kg de 
volai11es, de 100 kg de lait et produits derives, et de 5 kg d'oeufs, et les 
objectifs de production ont ete fixes a 228.000 tonnes de viandes rouges, 
242.000 tonnes de volailles, 132.000 tonnes d'oeufs et 910.000 tonnes de lait 
et derives. La production nationale couvrirait alors les besoins pour la 
volaille et les oeufs, 70% des besoins de viandes rouges et 36% des besoins de 
lait et derives. 

4.39 Le plan enumere les programmes d'action a entreprendre aux differents 
niveaux et a estime leur cout global a 30 milliards de dinars. L'a11ocation 
pour 1a premJ.ere annee (1985) a ete fixee a 4,84 milliards de dinars, dont 
1,15 milliard de dinars de credits budgetaires et 3,69 milliards de dinars 
d'attributions de credit. A la suite d'une reduction des plans de depenses 
due a des contraintes budgetaires, le montant total des credits budgetaires a 
finalement ete ramene a 1,01 milliard de dinars, celui du credit demeurant 
inchange. Etant donne la priorite accordee par 1e Gouvernement au 
developpement agricole et a une augmentation de la production vivriere, il 
semble probable que les investissements dans le secteur agricole ne subiront 
pas de reduction sensible pendant le reste de la periode du plan. 

2. Execution en 1985 

Investissements 

4.40 Une vaste serJ.e de programmes et d 'actions a ete entreprise pendant 
1a campagne 1984-85 conformement aux objectifs fixes dans 1e Plan de 
developpement. Le taux global de realisation des plans d'investissement a ete 
de 71%, en net progres par rapport aux periodes anterieures; Ie tableau 
suivant donne une ventilation de ces resultats : 

Tableau IV.4: Investissements du Secteur Agrico1e, 1984-85 

Investissements 
prevus effectifs realisation 

(millions de dinars) (%) 
Credits budgetaires 

MAP 164 144 88 
Instituts 99 42 42 
Provinces 748 665 89 

Sub-total 1.011 857 84 
Attributions de credit 

Provinces et APF 2.106 1.560 74 
Offices 1.585 931 59 

Sub-total 3.691 2.491 67 

Total General 4.702 3.372 71 

Source: MAP, Direction de 1a p1anification, Rapport general de l' execution 
du Plan annuel 1985, p. 64. 
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Programmes principaux 

4.41 On rappellera que ces programmes s'articulent autour de trois axes: 
(i) 1 'extension des SAU et une meilleure utilisation des capacites hydriques, 
(ii) l' intensification de 1a production (cereales, autres productions), 
(Hi) le developpement regional (zones de steppe, zones sahariennes, zones de 
montagne). Les pouvoirs publics ont pris des mesures en vue de l'amelioration 
de l'agriculture dans la steppe et Ie desert. En ce qui concerne la steppe, 
les principales de ces mesures prevoyaient a) la creation de noyaux 
d'assistance technique et de cooperatives dans des sites selectionnes; b) la 
regeneration de plantations sur plus de 225.000 ha; et c) Ie deplacement de 
troupeaux de moutons, en vue de transformer ulterieurement la steppe en une 
zone de multiplication d'un cheptel a engraisser dans Ie Nord. En ce qui 
concerne 1es zones desertiques, on a effectue des travaux de drainage dans des 
zones selectionnees et plus de 75.000 ha ont ete attribues a quelque 
19.000 agriculteurs conformement aux dispositions de 1a 10i sur 1 'accession a 
la propriete fonciere. On a deja fait un premier pas dans la voie du 
developpement d'une agriculture de montagne en choisissant deux provinces 
pilotes ou une action sera entreprise. 

4.42 Les programmes d'intensification de la production ont re9u une forte 
impulsion et leur impact, grace a l'amelioration de la structure des unites de 
production rea1isee au cours des annees precedentes et de conditions 
climatiques generalement favorables, a ete spectaculaire. La production a 
atteint des niveaux records en 1985 (voir Annexe II, Tableau IV.1O). On 
trouvera ci-apres un resume des resultats pour les principaux groupes de 
produits; ceux de 1980 (annee pendant laquelle Ie climat a ete relativement 
favorable) et de 1984 ont ete indiques a des fins de comparaison. 

Tableau IV.5: Production agricole 
(milliers de tonnes) 

1980 1984 1985 1985/1980 
(% de cha

1985/1984 
ngement) 

Productions vegetales 
Cereales 
Legumes sees 
Maraichages 
Fourrages 
Cultures industrielle
Arboricu1ture 
Vignob1es 

2.328 
39 

1.092 
665 

s 120 
618 
484 

1.406 
37 

1.538 
677 
149 
711 
298 

3.005 
46 

1.957 
849 
186 
645 
275 

29 
17 
79 
28 
55 

4 
(43) 

114 
23 
27 
25 
25 
(9) 
(8) 

Productions animales 
Viandes rouges 
Volailles 
Lait 
01.lefs 

135 
96 

699 
15 

160 
144 
708 
49 

160 
163 
713 
84 

18 
69 

2 
443 

0 
13 

1 
70 

Source: MAP, cit. p.ll°E· 
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4.43 Les programmes d'intensification des cultures de 1984-85 ont ete axes 
sur les cereales et les legumes (en particulier les pommes de terre) et ont 
tous deux ete couronnes de succes comme Ie montre Ie Tableau IV.ll dans 
l'Annexe II. A l'echelle centrale, la Direction de la production vegetale du 
MAP a mis au point Ie programme d'intensification de la cerealiculture, en 
cooperation avec des representants des instituts, des centres et des offices 
concernes. en particulier l'Institut de developpement des grandes cultures 
(IDGC), l'Office algerien interprofessionnel des cereales (OAlC), Ie Centre 
national de pedagogie agricole (CNPA), l'ONAPSA et l'ONAMA (par. 4.31). Le 
groupe de travail a elabore des plans de developpement de la cerealiculture, 
defini des objectifs specifiques, arrete les mesures a prendre pour la 
fourniture d'intrants et de materiel et decide des travaux de formation et 
d'experimentation a entreprendre. II devait suivre l'application du plan et 
en evaluer les resultats. Au niveau provincial, on a constitue des groupes 
comprenant egalement des representants des cooperatives cerealieres et des 
CASSAP (par. 4.26); ces groupes etaient responsables de l'application du 
programme convenu, de la selection des zones cerealieres, de l'identification 
des DAS et des exploitations privees de ces zones remplissant les conditions 
voulues, du suivi des activites des DAS et de l'affectation du personnel de 
vulgarisation charge d'aider les exploitants pr1ves. lIs devaient superviser 
1 'application du programme et en evaluer les resultats. 

4.44 On a organise pour la formation des techniciens necessaires plusieurs 
cours de breve duree, dont l'IDGC et Ie CNPA ont ete charges. On a elabore un 
programme de vulgarisation couvrant la production de semences ameliorees, la 
protection phytosanitaire, la fertilisation, l'emploi de materiel agricole et 
l'amelioration des operations de recolte. Les actions proposees visaient a 
former du personnel qui pourrait conseiller les agriculteurs et a etablir des 
normes techniques fondees sur l'experience acquise dans des fermes pilotes; 
celles-ci serviraient de modele et de parcelles de demonstration. L'IDGC a 
ete invite a concentrer ses travaux sur l'amelioration des cultures et sur les 
pratiques culturales ainsi que sur la cerealiculture irriguee. II devait, en 
cooperation avec Ie personnel local, utiliser dans dix fermes pilotes des 
parcelles de demonstration en vue d'une vulgarisation dans les domaines 
suivants : production semenciere, pratiques culturales, desherbage chimique, 
mecanisation de la production de legumes sees, introduction de pois 
fourragers; des parcelles d'experimentation permettront egalement de verifier 
l'adaptabilite de types et de varietes de cereales. 

4.45 Le programme 1984-85 a touche environ 750.000 ha, ou Ie rendement 
moyen a ete de 1,2 tonne/ha contre 0,9 tonne/ha dans les zones hors 
programme. Les conditions naturelles etaient probablement plus favorables, en 
general, dans les zones selectionnees, mais cette difference de 30% est 
incontestablement attribuable en grande partie aux actions entreprises. Le 
tableau suivant ventile les ecarts de rendement par cereale (il est a signaler 
que. dans Ie cas du ble panifiable, ils ont atteint 77%) : 
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Tableau IV.6: Cerealiculture, 1984-85 

Avec Ie programme Sans Ie programme 
d'intensification d'intensification 

Surface Production Rendement Surface Production Rendement 
(1.000 hal (1.000 t) (t/ha) (1.000 hal (1.000 t) (t/ha) 

Ble dur 347,2 387,8 1,12 714,3 645,7 0,90 
Ble panifiable 203,1 265,3 1,31 376,0 277 ,1 0,74 
Orge 171,9 234,2 1,36 1.021,5 1.081,2 1,06 
Avoine 35,7 37,5 1,05 97,5 74,1 0,76 

Source MAP. 

4.46 La campagne d'intensification de la culture de la pomme de terre pour 
1984/85 a ete consacree a la pomme de terre de pleine saison (plantee en 
fevrier/mars) et a couvert 17.000 ha de DAS et 27.000 ha de terres privees. 
L'approche a ete la meme: les agriculteurs ont re~u des instructions 
techniques detail lees en temps opportun, ils ont dispose des intrants 
necessaires au moment voulu et Ie suivi a ete aussi pousse que possible. Les 
rendements ont varie de 5 a 17 tonnes a 1 'hectare, principalement en fonction 
de la pluviometrie, des possibilites d' irrigation et de drainage, et de la 
gravit;~ des attaques de mildiou et d' insectes. Les exploitations privees ont 
obtenu des rendements superieurs a ceux des DAS, en partie grace a leur 
specialisation et parce que leur superficie plus reduite a permis de meilleurs 
soins:ulturaux. La production de 1985, de 1 'ordre de 2 millions de tonnes, a 
suffi a satisfaire les besoins du pays. Toutefois, etant donne 
l' accrJissement rapide de la population et de la consommation par habitant, 
l'Algerie devra encore accroitre les superficies et les rendements pour rester 
autosuffisante. 

Prix agri(!Qles 

4.47 Les prix des intrants ont encore augmente en 1985, conformement a la 
decision prise par Ie Gouvernement l'annee precedente d'eliminer 
progressivement la difference entre couts de production et prix demandes aux 
agriculteurs. C' est dans Ie cas des pesticides, pour lesquels la difference 
entre Ie cout et Ie prix de vente a ete completement eliminee, que la hausse a 
ete la plus forte. Les prix des engrais ont augmente de quelque 45 % et ceux 
du materiel (tracteurs) d'environ 25%; de nouvelles augmentations permettront 
d 'aligner exactement les prix sur les couts d' ici a 1987. Les prix des 
productions agricoles ont egalement augmente, qu'il s'agisse des produits 
reglelTlentes, principalement les cereales et les legumes secs, pour lesquels 
les hausses sont allees de 25% (ble panifiable) a 40% (orge), ou des produits 
libres dont les prix sur Ie marche ont enregistre une hausse importante - de 
l'ordre de 30%. 

4.48 Les prix des intrants ont beaucoup plus augmente en 1984 et 1985 que 
ceux des productions agricoles. Toutefois, si l'on se place dans une 
perspective plus longue, les prix des intrants par rapport a ceux des 
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productions agricoles restent en general plus bas en 1985 qu'ils ne l'etaient 
en 1974 (voir Annexe II, Tableau IV.12). Les produits chimiques 
phytosanitaires, dont les prix ont beaucoup plus augmente en 1984 et 1985 que 
ceux des productions agricoles pendant toute la decennie, constituent la seule 
exception notable. C'est peut-etre ce qui explique en partie que ces intrants 
semblent avoir ete moins utilises au cours des dernieres annees (voir 
Annexe II, Tableau IV.13), alors qu'au contraire les engrais l'ont ete 
davantage (voir Annexe II, Tableau IV.14). 

3. Perspectives pour 1986-1989 

4.49 Le montant total alloue aux investissements en 1986, fixe 
initialement a. 5,5 milliards de dinars, a ensuite ete ramene a. 4,1 milliards 
de dinars, c'est-a.-dire a. peu pres au niveau des depenses effectives de 1985. 
Il ne semble guere probable, en raison de la persistance de contraintes 
budgetaires, que ces allocations puissent beaucoup augmenter dans un proche 
avenir, ni, compte tenu de la priorite du secteur et du succes remportes par 
les efforts de developpement a. ce jour, qu'elles soient sensiblement reduites. 

4.50 Les programmes de developpement agricole dans Ie desert, dans la 
steppe et dans les regions montagneuses entrepris en 1985 se poursuivent. lIs 
comprennent un fort element d' appui et de formation techniques, confie aux 
directions agricoles locales. Les progres seront necessairement lents au 
debut, mais ces programmes devraient ameliorer considerablement Ie revenu et 
les conditions de vie de segments importants de la population et accroitre Ie 
potentiel productif des zones arides ou montagneuses interessees en y arretant 
les progres de la desertification ou de l'erosion, respectivement. 

4.51 Des programmes d'intensification de la production continuent d'etre 
appliques pour les cereales et les legumes et sont etendus a. des cultures 
industrielles (tomates pour la conserverie et tabac), aux agrumes et au raisin 
de table et de cuve. Comme dans Ie programme 1984-85, il est prevu de faire 
participer tous les organismes concernes a. la preparation de materiel de 
plantation, it. la distribution des intrants, aux enquetes et it. l' information 
techniques, a la formation d' agents vulgarisateurs et a. des demonstrations 
dans des fermes pilotes des differentes zones de production. On s' attachera 
egalement a renforcer l'organisation de la recolte, Ie ramassage, Ie transport 
et Ie traitement des productions vegetales, en particulier dans Ie cas des 
fruits et des legumes fraiSe 

4.52 On peut compter que les programmes de mise en valeur des terres et 
d'intensification de la production decrits plus haut permettront d'ameliorer 
sensiblement la productivite et la croissance du secteur agricole au cours des 
annees a venire Des progres encore plus durables pourraient etre realises 
grace a deux types de programmes serieusement envisages ou en voie d' etre 
lances: la suppression de la jachere et Ie developpement de l'irrigation. 

Reduction de la jachere 

4.53 L' Algerie, en commun avec plusieurs pays mediterraneens, a etudie 
comment remplacer la jachere (systeme qui consiste a ne rien planter entre une 
recolte et Ie semis suivant, generalement pendant une quinzaine de mois). Sur 
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les 7,5 millions d'hectares de terres cultivees, 2 a 3 millions d'hectares 
sont laisses en jachere chaque annee. Les avantages qu'on prete communement a 
ce systeme - production d'herbe pour Ie betail, retention d'une certaine 
hwnidi te dans Ie sol, fixation d' azote, moindre proliferation des mauvaises 
herbes et des maladies - sont rnaintenant tres contestes. 

4.54 Le Ministere de l'agriculture se rend compte qu'il ne sera pas facile 
de convaincre les agriculteurs pr~ves, et meme les dirigeants de DAS, 
d'abandonner la jachere traditionnelle et que c'est dans les regions ayant un 
bon potentiel que cette innovation a Ie plus de chances d'etre acceptable. On 
lancera en automne 1986 un programme ayant pour objectif final: a) d'eliminer 
la jachere sur les terres a bon potentiel (0,75 million d'hectares) dont elle 
occupe actuellement 11%; b) de reduire la jachere sur les terres a potentiel 
moyen (2,3 millions d'hectares) de 30% a 10% environ en la rempla~ant par des 
cultures de legwnes secs, des cultures fourrageres, des cultures industrielles 
et des cultures rnaraicheres; c) de reduire la jachere sur les terres a faible 
potentiel (environ 2 millions d 'hectares) de 36% a 25% en la rempla~ant par 
des cultures fourrageres, des paturages ameliores, des cultures de legwnes 
secs, des cultures industrielles et des cultures maraicheres; et d) de 
conserver Ie systeme de la jachere sur Ie million d'hectares de terres 
agropastorales, avec une rotation biennale (50%). 

4.55 Les DAS situes dans des regions ou la terre a un bon potentiel seront 
invi tE! s a commencer a eliminer la jachere de leurs plans de cuI ture des 
l'autcmne 1986. Dans les zones a potentiel moyen ou faible, Ie Ministere se 
propofie de faire effectuer par les instituts de developpement des etudes en 
vue de definir les caracteres pedologiques et climatiques des zones ou la 
jachele est pratiquee : description des systeme de production, determination 
des c'll tures vivrieres et des cultures fourrageres (consommees en vert ou en 
sec) possibles, faisabilite technique et cout du remplacement de la jachere. 
Ces el~udes s'accompagneront d'essais de culture plus intensive dans des fermes 
pilOtldS de chacune des zones en vue de determiner des systemes de production 
vegetiile et animale convenables. 

4.56 Ces mesures pourraient avoir des resultats extraordinairement 
avantageux, non seulement en reduisant la superficie laissee O~Slve 
annuellement, mais aussi en ameliorant Ie sol et en reduisant la vulnerabilite 
aux secheresses grace aux rotations legurnineuses fourrageres/cereales. Des 
essais actuellement menes par l'IDGC montrent que des especes de luzerne 
annuelles peuvent etre cuI tivees avec succes en rotation avec des cereales. 
Ces systemes culturaux, s'ils etaient largement adoptes, permettraient 
l'expansion de l'elevage en association avec les cultures vegetales et 
accroitraient sensiblement les chances de succes des efforts actuels de 
developpement de la steppe en tant que zone productrice de troupeaux de 
moutons a engraisser dans Ie Nord. 

Developpement de l'irrigation 

4.57 Des programmes sont en cours en vue d'accroitre les volwnes d'eau 
d'irrigation disponibles et d' ameliorer l' emploi qui en est fait. Ces efforts 
vont dans trois directions : a) agrandissement et remise en etat des grands 
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perimetres irrigues; b) expansion de la petite et de la moyenne irrigation; et 
c) creation de services de vulgarisation charges d' aider les agriculteurs A 
employer des techniques d' irrigation appropriees, y compris pour l' entretien 
des ouvrages et d~s installations. 

4.58 Les grands perimetres irrigues existants souffrent depuis longtemps 
d 'un manque d 'entretien et de drainage. Dans un premier temps, on cree 
actuellement pour remedier aces problemes des offices des perimetres irrigues 
decentralises dans chaque zone. En outre, on a institue, sous les auspices 
conjoints des Ministeres de l'agriculture et des ressources en eau, un 
organisme special - l'Office d'amenagement et de mise en valeur (OAMV)
charge de concevoir et d' aider les agricul teurs A executer des projets de 
developpement integre. 

4.59 Pour ce qui est de la petite et de la moyenne irrigation, des 
services d'assistance technique seront fournis par l'intermediaire des 
nouvelles cooperatives specialisees dans les constructions, I 'irrigation et le 
drainage (COPCID). On a egalement progresse dans la preparation d'un large 
programme d' investissements en vue du developpement de ce type d' irrigation 
dans des exploitations socialistes et privees. 

4.60 On se rend egalement compte A que I point il serait possible 
d'utiliser l'eau plus efficacement grace A l'introduction de techniques 
permettant de l'economiser, comme l'irrigation au goutte-A-goutte et 
l'irrigation par mini-asperseurs. Certes, ces techniques demandent de la part 
des usagers des attitudes et des connaissances qu'ils n'ont generalement pas a 
l'heure actuelle. 11 faudrait donc fournir des efforts soutenus pour former 
les agriculteurs et eveiller leur interet. On pourrait l'entreprendre dans le 
cadre des operations de remise en etat en cours et, en particulier, des 
nouveaux projets de developpement de l' irrigation devant etre executes sous 
peu. 
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CHAPITRE V - LE SECTEUR INDUSTRIEL 

A. Panorama general 

5.01 Depuis les vingt dernieres annees, la contribution des activites sous 
tutelle des deux Ministeres de l'industrie a la production interieure brute 
nominale a fluctue entre 14 et 10%. La participation des industries legeres a 
diminue de fa~on a peu pres continue, alors que celle de 1 t industrie lourde 
augmentait. Ces resultats nominaux ne doivent pas masquer le fait que 
l'expansion du secteur industriel a ete importante sur la periode, la baisse 
de sa contribution a la production interieure brute nominale etant 
principalement due a la croissance exceptionnelle du secteur des 
hydrocarbures. En termes reels, l'activite des industries manufacturieres est 
passee de 8.5% en 1969 a 15,4% en 1985. 

Tableau V.l: 

Contribution du secteur industriel a la production interieure brute (en %) 


«i) en termes nominaux, (ii) en termes reels) 


1969 
(i) (ii) 

1973 
(i) (ii) 

1980 
(i) (ii) 

1984 
(i) (ii) 

1985 
(i) (ii) 

Industries lourdes 
Industrh~s legeres 

2,9 nd 
10,3 nd 

3,4 nd 
10,4 nd 

3,1 nd 
7,1 nd 

6,75 nd 
5,37 nd 

6,52 nd 
5,21 nd 

Total industries: (i) 
(ii) 

13,2 
8,5 

13,8 
9,9 

10,2 
12,9 

12,12 
14,9 

12,73 
15,4 

Source: Ministere du Plan 

5.02 Pendant la periode 1980-1985, le secteur de l'industrie a enregistre 
une augmentation de l'emploi d'environ 80.000 personnes qui s'est accompagnee 
d 'une forte croissance de la productivite du travail, une amelioration des 
taux d'utilisation des capacites de production qui fluctuent selon les 
evaluations entre 80 et 90% dans l'industrie lourde, 70 et 80% dans les 
industries legeresl /, une reduction sensible des taux de dependance, la part 

11 	 11 convient de noter qu'il est assez difficile de se faire une idee prec1se de 
l' efficacite de l' appareil industriel. Deux indicateurs sont utilisables: le 
taux d 'utilisation des capacites, et le taux de realisation des objectifs de 
production. Le premier depend de la fa~on dont sont mesurees les capacites de 
production disponibles. Pour ce faire l'on distingue les capacites theorigues 
ou contractuelles telles qu 'elles ont ete definies ou estimees a partir des 
contrats d'installation et les capacites reelles qui refletent les possibilites 
techniques et humaines optimales d 'une unite pendant un exercice donne. Le 
second depend de l' objectif de production assigne compte tenu du contexte de 
1 'exploitation. Cette methode laisse une certaine part a la sUbjectivite dans 
l'ev<lluation des performances puisque tout depend de la fa~on dont on evalue 
les capacites reelles et dont on fixe les objectifs. 11 arrive notamment que 
l' ev.rllua tion des capacites reelles soit revisee au vu des resultats observes, 
revi:;ion qui introduit une discontinuite dans les series. Les chiffres retenus 
ci-dl~ssus suivent la pratique algerienne et utilisent les evaluations sur les 
capadtes reelles estimees, soit en termes nominaux, s;';. t en termes reels. 
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des importations dans 1a production va10risee etant passee de 36% en 1980 a 
28% a l'issue du premier plan quinquenna1 et une diminution de 1a ponction 
operee par 1e secteur sur 1es investissements publics (le secteur absorbe 32% 
des investissements publics hors hydrocarbures en 1984 contre 80% en 1974). 
Cet ensemble d t indications revElle que 1e secteur industrie1 est desormais 
capable de satisfaire une partie importante des besoins nat ionaux , avec une 
efficacite technique convenab1e, ce qui est 1e signe d'une certaine maturite. 
I1 est par contre faib1ement exportateur (moins de 3% des exportations 
tota1es) ma1gre l' existence de surplus productifs importants dans certaines 
branches. 

5.03 Le restructuration industrie11e operee en 1982 a entraine 1a 
multiplication d'entreprises specia1isees par 1ignes de produits, donc de 
tail1e plus redui te et plus autonomes. Les principes retenus pour cette 
restructuration ont par ailleurs conduit a une separation des fonctions, ce 
qui, dans 1a p1upart des branches, a suscite 1a creation d'entreprises 
distinctes de production, de distribution et de deve1oppement. Cette 
operation de reorganisation industrie11e a eu des consequences positives dans 
1a mesure ou e11e a permis 1a constitution d'entreprises plus petites, souvent 
regionalisees. Elle a eu par c~ntre des resu1tats plus contrastes sur 1es 
branches situees en contact avec 1a demande finale (equipement, textile, cuir, 
menuiserie, conserveries) dans 1a mesure ou elle limite 1es possibilites de 
diversification de production des entreprises concernees et rend plus 
diffici1e 1a prise en compte des specifications de 1a demande (notamment du 
fait de 1a separation desormais tres accentuee entre production et 
distribution) . 

5.04 La situation financiere du secteur faisait apparaitre en fin 1984 un 
decouvert bancaire ~res subventions de 1 'ordre de 20 milliards de DA. Meme 
si 1a restructuration financiere consecutive a 1a restructuration industrie11e 
parvient a apurer cette situation, elle ne resoudra pas pour autant 1es 
difficultes que connaissent 1es entreprises publiques a1geriennes a obtenir 
des resultats nets equilibres. Ces difficultes tiennent d' abord aux 
condi tions d 'exp1oi tation qui sont trop lourdement chargees par 1es frais de 
personnel et 1es frais financiers, compte tenu du niveau des prix accepte par 
1es autorites. E11es proviennent ensuite de charges hors exploitation 1iees a 
des retards de mise en exploitation, des pannes et des ruptures 
d'approvisionnement et, ce, en particu1ier dans l'industrie lourde. E11es 
sont 1e fait, enfin, du mode d'imposition qui frappe a 1a fois 1es entreprises 
deficitaires et 1es entreprises excedentaires. I1 est a noter que cette 
situation est encore aggravee par 1e fait que 1es entreprises autofinancent 
une part tres faib1e de leur formation brute de capital fixe. 

5.05 La diminution des possibilites de recours au financement etatique 
pose p1usieurs serles de questions communes a l' ensemble du secteur 
industrie1. La premiere concerne 1a mise en oeuvre des moyens qui permettront 
d' augmenter l' efficacite des entreprises publiques, et ce, de 1a phase de 
programmation des investissements jusqu'a l'exp1oitation proprement dite. Se 
posent a ce propos 1es prob1emes de l' adaptation des modes de regulation 
macroeconomique (fixation des prix, dotations en droits d' importation, 
obligation de maintenir l'emp1oi), de l'autonomie de 1a gestion financiere, 
et, plus genera1ement, du degre de responsabi1ite des dirigeants des 
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entreprises pubUques. La seconde question est celle du developpement du 
secteur prive comme complement du secteur public dans certaines branches et 
comme nouveau facteur de dynamisme. La troisieme concerne la possibilite de 
developper les exportations de produits non petroliers et les evolutions que 
ce developpement implique quant a la strategie de substitution d'importations, 
et la parite du dinar. 

1. Le fonctionnement economique du secteur des industries legeres 

5.06 Le secteur des industries legeres regroupe des productions 
satisfaisant les besoins de base de la population [materiaux de construction, 
Industries Agricoles et Alimentaires (LA.A.)], des productions intermediaires 
et des productions de biens manufactures a destination des consommateurs 
finals: en particulier du textile et du cuir. La periode du premier plan 
quinquennal s'est soldee par une augmentation sensible de la part des IAA, du 
bois et du verre. On observe une dispersion importante de la croissance de la 
productivite du travail entre les branches qui reste, a l'exception du 
textile, du cuir et de la cellulose, superieure a la progress ion du salaire 
par tete. Dans plusieurs branches, la croissance de la productivite du 
travail est deconnectee de l'evolution du capital installe par travailleur, ce 
qui tend a prouver que des gains de productivi te importants peuvent etre 
mobilises avec des investissements faibles, pourvu que l'adaptation a la 
demande soit meilleure. 

Tableau V.2 

Indices de fonctionnernent dy soys-secteyr des Indystries Legeres 


% a 
valeur ajoutee 

du secteur 
en 1984 

Effectifs 
(84) 

Indices 1980 -
Production 
vendue (84) 

100 - Valeyrs CQyrantes 
Sala;re/tete Valeur ajoutee 

(84) par tete (84) 

Hater;aux de 
construction 15.15 111 154 114 121 

Bo;s 10.03 127 228 113 178 

Verre 3.34 231 360 140 221 

Cellulose 2,60 105 160 148 142 

1M Tabacs 45.18 100(1) 186( 1 ) 125(1) 170( 1) 

Textiles cuir 23.70 154 234 130 97 

(1) A l'exclus;on des ERIAO (semoule-farine). 
~: tHnistere des Industries Legeres (HIL). 5380B p.12 (7.12) 



- 98 

Tableau V.l: Caoacites de production publigues instal lies et prevues. 
Balance produits - Industries ligeres 

sat i sfact10n d'evolution 
capacites Iaul! utilisation Demande par Capacites capacites 
installies des capacites production nouvelles installees 
~ ~ ~ l2to. 12fl4 1985-89 Plan.~.B.2 

(%) (%) (%) (%) 

Ciments (10 3 I) 


Produits rouges (10 3 I) 


Ceramiques carreaul! (10 3 H2) 


Ceramiques sanitaire (10 3 I) 


Menuiserie generale (10 3 H2) 


Prefabriques bois (10 3 H2) 


Verre plat (10 3 I) 


Verre creUl! (10 3 I) 


Cerami que vaisselle (I) 


Papier impression (10 3 I) 


Carton emballage (10 3 I) 


Semoule (10 3 I) 


Farine (10 3 I) 


Huile alimentaires (10 3 I) 


Savons (10 3 I) 


Margarines Graisses (10 3 I) 


Conserves legumes (10 3 I) 


Concentre de tomates (10 3 I) 


Eaux minerales (10 3 H2) 


Boissons galeuses (10 3 H2) 


Cigarettes (10 6 paquets) 


Files coton (tonnes) 


Files laine (tonnes) 


Iissus finis coton (10 3 ML) 


Iissus finiS laine (10 3 ML) 


Iissus finiS soie (10 3 ML) 


Couvertures (10 3 piece) 


Chemises (10 3 art) 


Articles chaU5sants (10 3 paire) 


Chaussures (10 3 paire) 


Maroquinerie (10 3 art) 


S2Yr~: Ministere Industries Legeres 


5380B p.13 (7.2) 


10.000 

1.990 

2.650 

29 

4.448 

19 

15 

16 

18.100 

55 

89 

1.219 

1.105 

285 

82 

27 

27 

15 

1.610 

2.854 

10.0l0 

34.020 

8.371 

120.399 

34.024 

12.544 

1.459 

3.379 

4.106 

18.783 

2.125 

48 

76 

76 

49 

35 

32 

19 

54% 

55 

54 

72 

94% 

86% 

97 

94% 

57 

12 

45 

66 

39 

75 

72% 

63% 

72 

26 

69 

103 

62 

70 

92 

124 

55 

83 

76 

39 

21 

108 

85 

57 

57 

78 

78 

99 

93 

97 

94 

57 

8 

72 

70 

46 

77 

80 

66 

72 

29 

73 

94 

79 

76 

97 

144 

70 

54 

54 

69 

4 

4 

33 

46 

27 

76 

46 

65 

71 

100 

100 

100 

nd 

15 

66 

27 

96 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

34 

30 

19 

30 

36 

84 

53 

45 

69 

5 

6 

27 

31 

65 

62 

40 

69 

101 

91 

87 

68 

nd 

36 

42 

26 

101 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

36 

28 

12 

35 

37 

l.OOO 

1.100 

2.500 

20 

60 

775 

margarinerie 

3.900 

600 

2.000 

2.500 

Progr.confect 

4.500 

2.000 

130 

155 

194 

233 

179 

133 

187 

158 

124 

277 

209 

197 
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5.07 L'utilisation des capacites de production (tableau V.3) a nettement 
progresse en moyenne pendant Ie premier plan quinquennal. Neanmoins, 
certaines branchesl / se trouvent en situation de sous utilisation des 
capacites a des niveaux tres importants; ce sont, en 1984: Ie ciment (55%), la 
ceramique sanitaire (39%), la menuiserie generale (21%), Ie verre creux (57%), 
les conserveries (8%), les boissons gazeuses (46%), les tissus (29% pour la 
laine, 72% pour les tissus en coton) • AI' exception des cimenteries, les 
insuffisances techniques (souvent Uees a des defauts de conception) ne sont 
pas la premiere raison de la sous utilisation des capacites. Plus importante 
est l' inadequation de la production a la demande qui est manifeste pour Ie 
bois et Ie textile, branches ou une importante sous utilisation des capacites 
accompagne un exces de la demande nationale par rapport a la production 
nationale. A contrario, lorsque "1 'effet marche" se manifeste de far;on 
positive (cas du verre, de la cellulose, du cuir et de la maroquinerie), des 
gains de productivite importants peuvent etre mobilises par la seule 
augmentation des taux d 'utilisation des capacites. Enfin, Ie mecanisme des 
AGI (autorisations generales d'importation) pour Ie fonctionnement, 
conditi()nne Ie taux d 'utilisation des capacites dans la mesure ou il limite Ie 
recours aux intrants importes; cet effet a ete sensible dans les textiles, les 
cuirs et peaux, les conserves, ou il n'existe pas de substituts nationaux. 

5.08 Les entreprises pubUques de l'industrie legere etaient a la fin du 
premier plan quinquennal dans la situation financiere decrite dans Ie 
tableau V.4. Heme avec un apport etatique tres important (10 milliards de 
dinars en 1984), l'ensemble du secteur vit avec un decouvert bancaire de 
l'ordre de 7 milliards de dinars. Par ailleurs, les resultats nets 
d' exploitation sont globalement negatifs et leur amelioration par rapport aux 
annees precedentes peu sensibles, ce qui rend inconcevable Ie remboursement 
des dettes contractees. De plus, certaines entreprises en situation de forte 
sous utilisation des capacites se trouvent dans une position financUre peu 
tenable a court terme. II s'agit de la menuiserie generale, de la cellulose, 
de la conserverie et du textile (produits demi-finis), entreprises pour 
lesquelles les ratios "solde de tresorerie/chiffre d'affaires" prennent des 
valeurs elevees (-39% pour Ie textile - apres subvention -, -186% pour Ie 
bois, -I~OO% pour la cellulose). Il faut noter enfin que, sur la base du Cash 
Flow net degage en 1984, les capacites d' autofinancement de I' ensemble du 
secteur apparaissent comme extremement faibles. En 1984, sur 36 entreprises 
publiques de production, seules six ont des resultats nets d'exercice 
equilibres. Les deux raisons qui grevent exagerement les charges 
d'exploitation dans la plupart des entreprises sont les frais de personnels et 
les frais financiers. Une remise en ordre suppose la prise en charge 
particuliere et la reorganisation des activites particulierement touchees 
(cimenteries, conserveries, bois, textile demi-produits), la generalisation la 
plus large possible de la verite des prix (difficilement envisageable dans 
certaines entreprises de produits de base - entreprises cerealieres notamment 
- ou l,~s frais de personnels a eux seuls representaient 94% de la valeur 
ajoutee 1984) et la possibilite pour les entreprises de reduire les 
sureffectifs. 

11 	 Sur les 31 activites analysees, 7 sont en situation de sous-utilisation 
des capacites et 24 sont en situation acceptable. 
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Tableau Y,4: Situation financicre des entreprises Dubliaues 
de production 1984 (10 PA) 

Amortissements Resultats de tresorerie Apports Solde final 
et provisions l'excercice Cash Flow Net cumulee Etat tresorerie 

(1) , 2] , 3] :: {] I+UI {4] 	 (61 :: (!h(5)'5l 

Hateriaux de construction 695 -500 +195 -431 

Bois 190 -2 +188 -3,534 

Yerre 90 -54 +36 +285 

Cellulose 24 -457 -433 -3,725 

IAA - Tabac 743 -1. 021 -278 -1,406 

Textiles 824 -835 -11 -8,095 

Cuir 45 37 82 -348 

Ensemble 	 2,611 -2,832 -221 -17,254 

~: HIL 

Tableau Y,S: Taux de dependance de secteur des Industries Legcres 

1. Dependance finale (1) l.2.8.Q 12M 	 2, Dependance de fonctionnement 

Ciments 17% 39% 	 Entreprises de production 
de materiaux construction 

Cerami que carreaux 0,4% 27% 	 Entreprises bois 
Entreprises verre 

Yerre plat 77% 43% 	 Entreprises papier 
ERIAD - Semoules, Farines 

Papier Kraft emball age 43% 61% 	 Entr, jUs. conserves 
Entr, eaux minerales 

Semoules 38% 39% 	 Tabacs, Allumettes 
Entreprises textiles 

Far;nes 26% 2% 	 Entr, cuirs et peaux 

(1) Importations finales en pourcentages du volume de la distribution, 
(2) A,G,I, de fonctionnement en pourcentage de la production vendue (en valeur), 

~: H;nistere des Industries Legeres 

5380B p,14 (7.2) 

1,559 

56 

2,458 

6,036 

232 

1,128 

-3,534 

341 

-3,725 

1,052 

-2,059 

-116 

10,341 -6,913 

(2) l.2.8.Q 12M 

10% 12% 

13% 9% 
42% 9% 

4% 5% 
2% 

17% 7% 
5% 5% 

3% 6% 
29% 16% 

21% 16% 
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5.09 L'entreprise privee est amenee a jouer un role croissant dans Ie 
secteur des industries leg~res. Depuis la mise en application de la loi du 21 
aout 1982 qui liberalise les conditions d'agrement des investissements prives, 
on a pu observer Ie depot de mille dossiers nouveaux par an, d' un montant 
moyen de 9 millions de DA en 1985 (contre 800.000 DA en 1980). Rapporte aux 
huit mille entreprise repertoriees, ce chiffre donne une idee de la croissance 
potentielle du secteur prive. Les entreprises privees sont de petite taille, 
surtout localisees dans les cuirs et peaux, la maroquinerie, Ie textile ou 
elles representent aux environ de 60% du chiffre d'affaires de la branche, et 
a un degre moindre dans les IAA et Ie bois (25% et 20% respectivement). 

5.10 La position exterieure du secteur des industries leg~res s'est 
ameliore c: (a l'exception des materiaux de construction) grace a la politique 
de substitution d'importations (cL tableau V.5). Par contre, Ie montant 
total dts exportations des industries leg~res, de l'industrie lourde et de 
l'alimentation (802 millions de DA pour les demi-produits et les biens de 
consommatior, soit 2,4% des exportations) montre que Ie developpement des 
exportations est encore une virtualite. 

2. Le~mctionnement economique de l'industrie lourde 

5.11 La contribution de l'industrie lourde a la production interieure 
brute nominale est en augmentation sensible (6,5% en 1985 contre 3,1% en 
1980), cllors meme que Ie secteur ponctionne moins d'investissements publics 
(44% des investissements publics hors hydrocarbures en 1974, 43% en 1980, 17% 
en 1984. Les effectifs des entreprises publiques sont passes de 108.637 
individu; en 1980 a 144.000 en 1985, ce qui represente 40.000 emplois 
industrials crees sur la periode du premier plan quinquennal. Hormis quelques 
activites de sous-traitance, Ie secteur pr1ve est tr~s peu present dans 
l'industLie lourde. La restructuration industrielle s'est effectuee selon 1es 
memes principes que ceux retenus pour les industries legeres, et, en 
particulier, celui de 1a decentralisation par 1igne de produit et celui de 1a 
regiona1isation. 

5.12 Sur I' ensemble de 1a periode 1980-84, Ie taux de croissance annuel 
moyen de 1a production vendue a ete de 17,20% en DA courants et de l'ordre de 
15% en valeurs constantes. A 1a fin du premier plan quinquennal, et pendant 
l'annee 1985, on observe une baisse du rythme de croissance (11% en 84 et 7,6% 
en 1985) essentiellement du a la chute de production de la SNVI (au poids 
relatif important). Par ailleurs, pendant 1es annees 1984 et 1985, les prix 
implicites de production ont cru respectivement de 5% et 0,4%. Du point de 
vue des differentes branches, on peut observer une remarquab1e croissance de 
1a productivite apparente du travail, a l'exception des mines et des 
constructions mecaniques. II convient de remarquer (i) que pour les mines i1 
s 'agit probab1ement d 'un phenom~ne structurel qui tient aux conditions de 
producti()n, de commercialisation et a la saturation de certaines activites, 
(H) que les resultats de la mecanique souffrent de la chute de production 
enregistree en 1985 par la SNVI, difficulte conjoncturelle a laquel1e i1 a ete 
remedie. 
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Tableau V.6 

Indices caracteristiques du sous-secteur des Industries Lourdes 


Indices 1985. Base 100 = 1979 


MILD Mines Siderurgie Metallique Mecanique E1ectrique 
Production va10risee 

10 6 DA courants 246 159 213 319 243 307 
Effectifs 150 95 163 153 167 164 
Valeur ajoutee par 232 197 283 280 170 259 

travail leur 

Source: MILD. 	 Rapport d'execution du plan quinquenna1 1980-84. 
Rapport d'execution du plan annue1 1985. 

5.13 Eva1ue en termes d'utilisation des capacites et de taux de 
realisation des objectifs de production, 1e secteur parvient a une certaine 
maturite dans 1a mesure ou ces differents indicateurs sont a un niveau moyen 
re1ativement eleve (par rapport au secteur des industries 1egeres notamment) 
et ou leur progression fait l'objet d'un ra1entissement net en fin de 
periode. Appreciees en termes financiers, 1es reserves de capacites ree11es 
disponib1es et mobilisab1es sont de 5,4 milliards en 1985 par rapport a une 
capacite disponible de 31,5 milliards de dinars; e11es correspondent a un taux 
d'uti1isation de 83% pour l'ensemb1e du secteur. Une evaluation physique sur 
1es principaux produits donne un taux moyen d 'utilisation de 84% en 1985 
contre 76,4% en 1979. Le taux moyen de realisation des objectifs de 
production est, quant a lui, de l'ordre de 84% en termes financiers et de 90% 
en termes physiques. 

5.14 Le secteur de l'industrie lourde pose surtout un prob1eme 
d'organisation de la production au sens strict, dans la mesure ou il y a peu 
de reserves de productivite a mobi1iser par une mei11eure adaptation au 
marche. Compte tenu de 1a taBle des unites concernees, des modifications 
importantes des resu1tats peuvent etre occasionnees par des incidents 
techniques. Ce1a a notamment ete 1e cas en 1985 dans 1a siderurgie et dans 1a 
mecanique (vehicu1es industrie1s). D'une fa~on plus genera1e, 1es facteurs 
identifies par 1e Ministere du tute11e sont des pannes mecaniques et 
e1ectriques, des prob1emes d I approvisionnement en matieres et en pieces de 
rechange, des taux de rebuts importants et des prob1emes de qua1ite, des plans 
de commande insuffisants en consequence du retard pris dans certains 
programmes d'equipement publics (materiel ferroviaire, equipement 
te1ephonique ••• ), une qualification insuffisante de 1a main-d'oeuvre 
technicienne et 1e sous-encadrement. Ce sont donc 1a maintenance, 1e 
fonctionnement de 1a logistique industrielle interne et externe aux 
entreprises (approvisionnements, gestion de stocks, transport, distribution, 
apres-vente) qui font essentiellement defaut. Prises individuellement, ces 
insuffisances semb1eraient devoir etre pa1liees sans difficultes: toutefois 
leur gamme et leur accumulation forment un systeme comp1exe necessitant une 
attention detaillee. Ces elements sont desormais suivis avec davantage de 
soin, notamment ceux qui ont un caractere repetitif. 
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5.15 Globalement, l'industrie lourde a des resultats nets d'exercice 
negatifs et accumule les decouverts bancaires. Il est a souligner cependant 
que les resu1tats d'exploitation proprement dits sont positifs (1,1 milliard 
DA en 1984, 1.4 milliard DA en 1985) et que Ie deficit des resultats nets 
d'exercice provient des charges hors exploitation. II faut noter, par 
ai11eurs, que Ie Cash Flow net de l'ensemble du secteur represente une 
capacite de financement avoisinant 40% des credits de paiement 
d'investissement en 1985, donnee qui n'est pas structurelle, l'annee 1984 
s'etant soldee par un pourcentage de 6%. Un examen plus detaille des 
conditions d'exploitation financi~res et de leur evolution recente fait 
apparaitre les phenom~nes suivants: 

une augmentation excessive des charges de personnels dans toutes les 
branches due aI' application du SGT, !:: 

un niveau des frais financiers (notamrnent dus aux dettes 
intE:'r-entreprises) particuli~rement e1eve dans certaines branches ou ils 
peuvent atteindre jusqu'a 15% du chiffre d'affaires (mines, mecanique), 

une croissance quasi-generale des charges hors exploitation et un niveau 
de ces charges tout a fait disproportionne dans certaines branches (pour 
la rnecanique notamrnent ou elles representent 21% du chiffre d' affaires en 
198~;,) , 

1 'existence de differences importantes dans les conditions d 'exploitation 
entre, d 'une part 1es branches dont les entreprises ont manifestement 
at teint un point avance sur 1a courbe d' experience (mines, siderurgie, 
constructions meta1liques) et 1es branches qui ont a realiser des produits 
nouveaux (mecanique, electrique-electronique) donc a absorber 1a mise en 
route de nouveaux complexes, 

l'apparition progressive d'un probl~me particulier "biens d'equipement" 
dans la mesure ou la construction mecanique enregistre des performances 
techniques et financi~res situees nettement en de~a de celles des autres 
branches. Il se pourrai t, cependant, que ce probl~me ne so it qu' un 
accident de parcours pour 1a SNVI en 1985. 
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Tableau V.7: Indicateurs d'efficience de la production des Industries Lourdes 

Taux 
d'uti1isation realisation 

Production realisee capac i tes 1/ ob jed i f s 
.liZ~ 1985 .liS.! .1.2.8.5. 

Minerai de fer (10 3T) 2.864 3.664 3.376 62 73 85 97 
Zinc (10 3T) 8.8 35 36 55 118 95 102 
Phosphates (10 3T) 1. 082 1.000 1.221 94 69 80 102 
Sel (10 3 T) 146 182 163 100 75 91 79 
Fonte (10 l T) 496 1.176 1.462 103 87 95 92 
Acier liquide (10 3T) 432 1.143 1.390 68 63 94 92 
Lamines chaud (10 3T) 263 535 682 66 43 76 88 
Rond a beton (10 3T) 216 282 357 79 80 102 110 
Emballages metal. fer blanc (103T) 22.8 29.8 34.9 64 72 72 83 
Charpente. Chaudronnerie (103T) 67.5 114.9 126.6 96 91 97 92 
Wagons (unites) 334 895 835 100 100 105 102 
Camions (U) 6.082 6.619 5.722 85 100 85 
eetonniE!res (U) 1.141 4.152 4.441 72 108 101 106 
Compresseurs (U) 16 
Moteurs diesel (U) 6.220 10.976 12.035 100 100 85 91 
Tracteurs agricoles (U) 4.886 5.927 6.250 122 100 88 89 
Moissonneuses-batteuses (U) 371 590 700 100 93 78 88 
Autobus (U) 524 731 636 75 84 104 85 
Motocycles (U) 27.012 47.000 47.434 98 100 102 99 
Cycles (U) 17.325 43.097 47.213 100 100 100 93 
Pompes (U) 3.800 14.678 17 .529 85 52 89 119 
Vannes et raccords (U) 98.000 50.849 41.416 148 62 113 86 
Robinetterie (Tl 183 1.275 1.336 11 78 96 92 
Fraiseuses (U) 92 97 65 69 
Tours (U) 606 614 96 
Compteurs electriques (U) 183.787 240.155 100 100 
Compteurs a eau (U) 136.000 143.900 111 111 
Compteurs a gaz (U) 20.280 27.000 90 45 
Cables electriques (10 3 T) 14.5 17.2 19.6 64 81 82 90 
Cables telephoniques (10 3 T) 4.1 2.9 2.3 132 92 102 102 
Recepteurs radio (U) 53.000 140.609 166.404 22 71 82 71 
Recepteurs TV noir et blanc (U) 54.400 210.026 271.518 54 79 99 85 
Recepteurs TV couleur (U) 7.000 82.098 87.163 27 97 82 96 
Centraux telephoniques (lignes) 10.800 43.000 43.013 14 63 97 74 
Postes telephoniques (U) 20.000 104.520 81.625 14 58 90 61 
Refrigerateurs (U) 37.400 100.024 102.016 104 76 80 79 
Cuisinieres (U) 11.808 73.766 79.232 63 85 92 86 
Chauffe-eau bain (U) 18.900 29.426 12.236 96 98 

(1) 	 11 s'agit des capacites ree11es de production definies comme ce11es jugees effectives compte tenu 
des possibilites techniques et humaines. 

~: MILD. Rapport d'execution du plan annuel 1985. Plan de Production definitif 1987. 

5380B p.15 (7.8) 
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Tableau V.8; Indicateurs financiers 1985 de l'Industrie Lourde 

Hines Siderurgie Hetalliaue Hecanigue Electrigue ~ 

Resultat net de 
l'excercice 166 DA -1.787 -164 -572 -215 -768 -103 +16 

lil 
Cash flow net 10 6 DA +1.400 +30 +526 245 +116 +246 +237 

Situation cumulee de 
tresorerie 10 6 DA -10.513 -1.044 3.922 -372 -3.447 -1.422 -306 

lil Chlffres issus des documents de programmation 86 qui donnent le deficit net de l'exercice 
provlsoire (cf. les tableaux 5.7 a 5.13 de l'annexe pour les comptes de resultats detailles et 
definitifs issus du rapport d'execution du plan 85. 
~; MILD 5380B p.16 (7.12) 

5.16 Par nature meme, 1e secteur de l'industrie lourde est tres dependant 
de ses approvisionnements exterieurs. Toute 1a logique de son deve10ppement a 
repose sur l'idee de constituer une base de production en biens intermediaires 
et en biens d'equipement qui puisse progressivement se substituer aux 
importations. La dependance genera1e du secteur a fortement diminue pendant 
1a pedode: 1es inputs intermediaires importes representant 12% de 1a 
production (contre 27% en 1980). Cependant, 1e secteur est encore tres 
dependant au niveau des inputs intermediaires pour 1a metallurgie, 1a 
construction metallique, 1a construction e1ectrique et e1ectronique, et au 
niveau des importations de biens d'equipement (mecanique). 11 ne semble pas 
envisai,~eab1e qu' avec 1e deve10ppement actue1 de l' appareil de production, il 
soit p,)ssib1e d 'escompter une diminution sensible des inputs importes (AGI de 
foncti,mnement) sans diminution importante de la production du secteur a 
destination intermediaire et finale. Resultat qui aurait comme double 
consequence, d' une part, de creer des gou1ets d' etrang1ement au niveau de 
l'appr;)visionnement en biens intermediaires des autres secteurs, d'autre part, 
de reudre obligatoires des importations supp1ementaires en produits finals 
(notamrnent en biens d'equipement). 

B. Les axes de la politigue economigue vis-a-vis du secteur 

5.17 Le deuxieme plan quinquenna1 a particu1ierement mis l' accent sur 1es 
indust~ies legeres devenues quatrieme priorite nationa1e. Pour 1es deux 
secteurs, les grands objectifs consistent d 'abord a satisfaire 1es besoins 
prioritaires et 1es productions considerees comme strategiques, ensuite a 
reduire 1e degre de dependance, donc a poursuivre 1a politique de substitution 
d' importations, enfin, a amcHiorer 1a gestion des unites industrielles, et 
l'efficacite productive. Les autorisations de programmes initiales prevues a 
cet effet etaient de 40,75 milliards de DA pour 1es industries 1egeres et de 
61 milliards de DA pour l'industrie lourde. 

5.18 Dans les indus tries lege res , le programme initial prevoyait: 
l' extension des capacites de production de ciment, de produits rouges et de 
cerami que carreaux, un important programme de trituration des cerea1es destine 
a permettre l' autosuffisance complete des 1989, un programme d 'embouteil1age, 
et diverses autres interventions dans l'agro-alimentaire. Par ailleurs, il 
etait prevu de structurer 1e textile, a l'amont par la mise en place d'un 
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potentiel de production de fibres synthetiques (destine a reduire la part des 
inputs importes) et a I' aval par la confection. La strategie choisie etait 
donc mixte: developper les secteurs des materiaux de construction et les lAA 
prioritaires et favoriser les activites de biens de consommation susceptibles 
d'Ehre ulterieurement exportees. L'ajustement opere en 1986 pour adapter Ie 
plan a la diminution des recettes exterieures a conduit Ie secteur a differer 
20% des credits d' investissement en moyenne et 32% des programmes nouveaux. 
Du point de vue des branches, la strategie retenue consiste a satisfaire les 
objectifs de production en distinguant les produits prioritaires (materiaux de 
construction, lAA produits de base) et les produits a destination finale tels 
que Ie textile, la confection, Ie cuir, la menuiserie, Ie papier. Les projets 
d'extension de capacites et de valorisation des produits prioritaires ne sont 
pas affectes. Mais, la baisse des autorisations d' importation de produits 
finis (ciment, semoule-farine) impose qu'il y ait une augmentation importante 
de l'utilisation des capacites de production et que les nouvelles capacites 
soient mises en place rapidement. Par contre, de nombreux projets de I' aval 
du textile, du cuir, de la menuiserie, du papier seront differes, Ie secteur 
prive devant prendre Ie relais du secteur public. Les entreprises publiques 
de ces secteurs (et en particulier Ie textile) auront probablement des taux 
d'utilisation des capacites encore inferieurs a leurs niveaux actuels du fait 
de la reduction des autorisations d'importations des produits primaires 
necessaires a leur fonctionnement. 11 a meme ete decide de limiter leurs 
capacites de stockage en ne delivrant les autorisations d'importation qu'au vu 
du plan de commande. En resume, il convient de souligner que Ie plan 
quinquennal 1985-89 des industries legeres: 

a ete con~u de fa~on, a poursuivre la strategie permanente de I' Algerie 
fondee sur la satisfaction des besoins prioritaires, la substitution 
d'importations, et a utiliser encore Ie levier des entreprises publiques 
pour ce faire; 

do it , pour realiser ses objectifs de production, dans Ie contexte de la 
crise financiere actuelle, ameliorer l'efficacite productive des 
industries de base et operer dans de bonnes conditions une defausse sur Ie 
secteur prive de l'aval des industries manufacturieres; 

risque de supporter, si la crise financiere se prolonge, un secteur public 
manufacturier en sous utilisation de capacite considerable, ce qui ne 
pourra pas ne pas avoir de consequences a terme sur Ie volume de l'emploi 
industriel public. 

5.19 Dans Ie secteur de l'industrie lourde, les priorites retenues 
classees par ordre d'importance sont: (i) l'achevement des programmes en cours 
c'est-a-dire essentiellement les programmes miniers et siderurgiques, (ii) la 
satisfaction des besoins prioritaires en equipement hydraulique et agricole, 
(iii) Ie renforcement de l'integration intra industrielle de fa90n a completer 
la structuration de certaines filieres (essentiellement electrique et 
electronique) et a accroi.tre la subs titution d' importations. Confronte en 
1986 a une diminution de 16% des ouvertures de credit et, compte tenu de 
l'ecart important entre les depenses effectives d'investissement et les 
autorisations de programme (60%), Ie Ministere a donne la priorite a 
l'achevement des programmes anciens. Si Ie reajustement opere en 1986 devait 
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etre prolonge sur la periode du plan, Ie montant total des depenses 
d'investissement effectives du secteur serait voisin du reste a realiser 
repertorie au 31 decembre 1985. Compte tenu des reevaluations de programmes 
qui accompagnent un reste a rea1iser important, i1 existe une probabi1ite non 
negligeable (compte tenu des priorites du secteur) que l'achevement des 
programmes anciens absorbe une partie importante des credits de paiement du 
deuxieme plan quinquenna1. Le resu1tat pourrait aboutir a ce que 1es 
inflexions au profit des equipements agrico1es hydrau1iques, et surtout de 1a 
consommation de biens durab1es des menages soient limitees, au benefice de 
1 'achevement des programmes anciens qui pro1ongent 1a logique industrielle 
lourde. Ceci serait dommageab1e dans 1a mesure ou 1a demande finale 
d'equipements deviendrait trop 1argement excedentaire; faute d'un ava1 
suffisant 1es activites lourdes pourraient a terme devoir e11es-memes 
fonctionner en sous capacite plus marquee. Sans prejuger du resu1 tat, qui 
peut etre different si 1es priorites affichees sont adaptees aux 
circonstances, on peut penser, qu'en tout etatde cause, 1a realisation des 
objectifs du plan necessitera, dans ce secteur, une augmentation de 
1 'autofinancement des entreprises pub1iques, 1e recours au secteur prive comme 
substitut etant 1C1 inenvisageab1e. Par contre, 1e secteur prive qui 
represente deja 1,4 milliard de dinars d' investissements dans l' Industrie 
Lourde, devrait continuer a se deve10pper dans 1es activites de maintenance et 
de soustraitance. 

c. Perspectives et recommandations 

5.20 II parait donc important que 1a periode encore couverte par 1e 
deuxieme plan quinquenna1: 

permette de regler les situations les plus delicates et, en particulier: 
1e prob1eme du textile - demi-produits - du bois, des conserveries, et la 
sous-utilisation chronique des capacites des cimenteries; 

assoie Ie developpement des branches construction mecanique, electrique et 
electronique, sur des bases competitives; 

suscite des gains de productivite nouveaux par l'amelioration des 
competences techniciennes et surtout gestionnaires, tout en renouvelant 
les facteurs de dynamisme des entreprises pub1iques et en favorisant Ie 
deveioppement du secteur prive~/; 

cree 1es conditions d'une ouverture internationale moins specia1isee. 

5.21 Les orientations prises en 1986 pour adapter l'industrie a 1a crise 
des paiements risquent d' avoir des effets peu progressifs. Dans I' industrie 
legere, Ie secteur prive est cense se substituer au secteur public dans les 
branches aval. Quantitativement cela paralt envisageable. 

!/ 	Leg modalites de ce developpement ont ete exposees dans Ie texte du 
rapport macroeconomique. 
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L'inconvenient de 1a strategie choisie est: que 1a PMI privee sera 1imitee a 
une comp1ementarite etroite avec 1e secteur public, ce qui privera 1es 
entreprises publiques et 1es entreprises privees de l' effet dynamique d 'une 
certaine concurrence; que, faute d' un environnement reg1ementaire soup1e et 
incitatif, 1a PMI pr:t.vee aura de grandes difficultes a beneficier d 'effets 
d'eche11e, a assurer une qua1ite et un suivi convenab1es de 1a production. 

5.22 Dans l'industrie lourde risquent d'etre privilegiees 1es operations 
inscrites qui concernent 1a siderurgie. 1a meta11urgie. les constructions 
metalliques. au detriment de la construction mecanique, e1ectrique et 
e1ectronique. En termes de destination de produits, cela veut dire que 1es 
necessites risquent de conduire a privi1egier encore 1a production de biens 
intermediaires lourds et a retarder 1a satisfaction des besoins d I equipement 
et, en particu1ier. d'equipement menager dont la demande est en croissance 
rapide. On peut penser, a cet egard, qu' il est important de continuer a 
rationa1iser 1a branche construction mecanique et de mener a son terme 1e 
projet Sidi Bel Abbes qui parait etre un effort novateur de structuration de 
la fi1iere e1ectronique de l'ava1 vers l'amont. (Ces projets sont d'ailleurs 
officiel1ement consideres comme prioritaires.) 

5.23 Les conditions de 1a gestion des entreprises publiques sont 
actuel1ement exagerement contraignantes. D I abord, la p1upart des entreprises 
ont des comptes d'exp1oitation trop lourdement charges par 1es frais de 
personnels et 1es frais financiers. Ensuite, 1es charges hors exploitation 
atteignent des niveaux anormalement e1eves, en particu1ier dans l' industrie 
lourde. Ce1a signifie que les sinistres et retards de mise en exploitation 
sont trap nombreux. Par ailleurs. 1e ges tionnaire est contraint par les 
normes d' approvisionnement en matieres importees. 1e prix et l' obligation de 
maintenir 1e volume de l'emp1oi. 11 tend a etre un "super-technicien" 
essentiellement preoccupe de satisfaire 1es objectifs de production et, de ce 
fait, est conduit a delaisser 1a planification du deve10ppement de son 
entreprise en depit de 1 'existence de plans strategiques d 'entreprises. De 
plus, le mode d'imposition qui frappe 1es entreprises excedentaires comme 1es 
entreprises deficitaires rend la situation de ces dernieres diffici1ement 
reversible. Enfin, il semble qu'il y ait une assez nette deficience des 
procedures de gestion, notamment en matiere de comptabilite ana1ytique, de 
contro1e de gestion, d'informatisation des operations. La recommandation 
principale consiste ici a creer 1es conditions d 'une plus grande autonomie des 
gestionnaires de fac;on a ce qu' Us soient effectivement (et pas simp1ement 
nomina1ement) responsables du developpement des entreprises. L' accumulation 
des contraintes externes conduit a une dilution des responsabilites entre le 
gestionnaire et l' administration qui nui t au developpement de l' entreprise. 
Dans cette perspective, i1 serait souhaitable d'achever l'apurement des 
situations de tresorerie, de reconsiderer les conditions d'exploitation 
structurellement dl§iicitaires de fac;on que 1a p1upart soient normalisees a 
echeance du plan. d'appuyer cette evolution sur des chefs d'entreprise 
p1einement responsabilises y compris de leurs echecs eventue1s. Au titre des 
mesures d' accompagnement 1e deve10ppement d' entreprises de maintenance 
(eventuel1ement privees) parait necessaire pour reduire le niveau des charges 
hors exploitation. 
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5.24 Le developpement des exportations du secteur industriel ne devrait 
pas concerner uniquement les activites en sur-capacites chroniques. II 
conviendrait de continuer a generaliser une mentalite exportatrice, y compris 
dans les activites ou la production ne parvient pas a satisfaire la totalite 
de la demande nationale. La base industrielle de I' Algerie est desormais 
suffisamment importante pour pouvoir etre confrontee a la concurrence 
internationale sur certains marches. Dans cette perspective il conviendrai t. 
au cours du plan, d'ouvrir sur l'exterieur certains segments de l'appareil de 
production et ce, aussi bien du cote des importations que des exportations, 
les premieres etant frequemment la condition du developpement des secondes. 
Certaines conditions d 'accompagnement sont 1C1 indispensables: systeme 
d'information eff icace sur les marches etrangers, des relais internationaux, 
donc des moyens humains permettant une bonne insertion dans les reseaux, la 
participation a des foires, une batterie d' instruments financiers appropries, 
la formation de competences a la technologie de 1 'exportation. II faut 
ajouter que Ie cours actuel du Dinar presente de ce point de vue une 
difficulte; les effets eventuels d 'un changement de parite devraient etre 
etudies. 

5.25 La format ion des hommes est sans aucun doute un des elements qui 
conditionnera Ie plus la reussite des inflexions proposees. II importe 
d' abord de diffuser largement une technologie "instruction-suivi des 
projets". En I' etat actuel des choses un tres important pourcentage des 
autori;ations de depenses (50% pour les industries legeres, 60% pour 
l'industrie lourde) n'est pas engage faute d'une competence suffisante au 
niveau du projet ou de 1 'administration. 8i l'on trouve en effet, des 
competences de haut niveau pour les cadres super1eurs, les echelons 
interm6diaires ne beneficient pas des qualifications correspondantes. Il est 
necessaire ensuite de renforcer les competences en ingenierie et 
principalement en ingEmierie "methode et logistique". I1 convient enfin de 
diffuser largement une culture gestionnaire et financiere aupres des cadres 
des entreprises, de l'administration et des banques. 
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CHAPITRE VI - LE SECTEUR DES ENGRAIS ET DE LA PETROCHIMIE 

A. Generalites 

6.01 Le secteur des engrais et de 1a ptHrochimie comprend l' Entreprise 
nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) t qui produit 
des engrais azotes, phosphates et composes, et l'Entreprise nationale des 
industries petrochimiques (ENIP) , qui produit du methanol, de l'ethy1ene et 
des derives (resines, polyethylene a basse densite et ch10rure de 
po1yvinyle). Ces deux entreprises, de creation recente. ont repris. au debut 
de 1985, les installations d'engrais et de produits petrochimiques mises en 
place par la SONATRACH jusqu'en 1983. 

6.02 Les operations de l'ASMIDAL et de l'ENIP ont un coefficient de 
capital eleve, alors que certaines activites connexes, comme 1a fabrication de 
matieres plastiques en aval (qui n'est pas etudiee ici), emploient une plus 
forte proportion de main-d' oeuvre. Bien que la mission n' ait pu eva1uer en 
detail Ie capital fixe du secteur, il y a tout lieu de penser que les 
investissements cumu1es, aux prix courants. ne sont pas loin de 2 milliards de 
dollars. En revanche, Ie secteur emp10ie assez peu de main-d'oeuvre. 
L' ASMIDAL emp10ie que1que 5.000 personnes et l' ENIP environ 4.000 (y compris 
celles qui travaillent dans des etab1issements plus petits, comme 1es unites 
de l' ASMIDAL ou sont prepares les produits chimiques phytosanitaires). 
L' indus trie utilise en grande partie des matieres prem1eres locales. Les 
unites d'engrais azotes de l'ASMIDAL et l'usine de methanol de l'ENIP 
conSOllurent du gaz nature1; 1e comp1exe de matieres p1as tiques de l' ENIP 
utilisE~ de 1 'ethane, extrait du gaz nature1, et l'usine d'engrais phosphate 
utiliSE: du phosphate nature1 produit dans Ie pays. Seu1 1e soufre utilise 
dans c(:tte usine et 1a potasse necessaire pour fabriquer des engrais composes 
sont in.portes. 

6.03 La SONATRACH a obtenu des resultats 1negaux dans l' execution des 
projets chimiques et l'exploitation des usines. Certaines unites ont toujours 
bien fonctionne depuis leur mise en service, sans qu' aucun prob1eme majeur 
n'ait ete signa1e. Mais beaucoup d'autres, notaroment que1ques-unes des plus 
grandes unites du sous-secteur des engrais, ont connu de grosses difficultes 
pendant plusieurs annees. Ainsi, depuis sa mise en service en 1968 jusqu'a sa 
fermeture pour renovation en 1977, l'unite d'ammoniaque d'Arzew I n'a jamais 
fonctionne convenab1ement et elle n'a pas encore ete remise en marche. 
l' unitE~ d' uree adjacente. qui n 'a j amais marche. es t main tenan t hors de 
fonctionnement mais peut eventuellement etre remise en service. Les unites 
d 'acide ni trique et de ni trate d' ammonium d' Arzew II on t ega1ement connu des 
difficu1tes depuis leur mise en service en 1982; quant a l'unite d'ammoniaque 
d'Annaba. elle n'a demarre qu'en 1987. trois ans environ apres 1a fin des 
travaw{. Malgre des ameliorations recentes, l'usine de phosphates d'Annaba ne 
tourne encore qu' a 50 % environ de sa capacite pour l' acide phosphorique et 
60% (en mai 1987) pour 1a production d'engrais en aval. Les unites de 
methanol et de polyethylene a basse densite ont pose au debut des prob1emes 
analogues (reg1es recemment pour la p1upart) et 1e mauvais fonctionnement de 
l'unitt~ de ch10re du complexe de matieres p1astiques continue a entraver 1a 
production de ch10rure de po1yviny1e. 
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6.04 Bon nombre de ces problemes peuvent sans doute etre expliques, du 
moins en partie, par la mauvaise conception des installations ou la 
performance mediocre des entreprises chargees de leur construction. Mais si 
l'on fait un bilan global, on se rend compte que d'autres facteurs y ont 
contribue, notamment Ie choix de techniques n'ayant pas fait leurs preuves ou 
d' entrepreneurs inexperimentes, Ie manque de planification et de coordination 
(par exemple, entre les unites principales et les services publics), l'absence 
de supervision rigoureuse, l' insuffisance de 1 'entretien, les contraintes en 
matiere de personnel. 

6.05 Dans ces conditions, on peut comprendre que, malgre l'ampleur des 
investissements passes, Ie niveau actuel de la production et de l'utilisation 
de la capacite soit encore, dans quelques cas, inferieur aux normes 
internationales. De l' avis de la mission, la creation de l' ASMIDAL et de 
l'ENIP pourrait avoir des effets tres positifs; Ie processus de decision 
pourrait s' en trouver allege et les responsables pourraient etre amenes a se 
pencher de beaucoup plus pres sur les problemes du secteur. D'ailleurs, on a 
observe recemment une legere amelioration de la production dans plusieurs 
usines. II faut cependant souligner que ces societes sont encore nouvelles et 
qu' e11es n' ont pas encore de regles bien etablies en matiere de personnel ou 
de gestion interne, d'autant plus que certaines unites existantes continuent a 
poser des problemes. Tant que toutes ces difficultes ne seront pas 
entierement surmontees, il faudra eviter d'entreprendre des programmes 
d'investissement trop ambitieux, qui demanderaient aces entreprises un effort 
excessif dans Ie cadre des ressources disponibles actuelles. 

B. Situation actuelle 

1. Le sous-secteur des engrais 

6.06 Le tableau ci-apres donne les chiffres de la production interieure 
d'engrais de 1983 et 1984, communiques par l'ASMIDAL. Ces chiffres 
correspondent pour 1 'essentiel a ceux qui ont ete publies par la FAO. Ce 
tableau donne aussi les chif fres de la consommation d' engrais, communiques a 
la mission par Ie Ministere de l'agriculture. 

Tableau VI.l: Production et consommation d'engrais 
(tonnes) 

1983 1984 
Consom- Excedent 

Production mation (Deficit) 

Nitrate d'ammonium 106.160 132.486 (26.326) 
Superphosphate triple 69.600 125.743 (56.143) 
NPK 87.500 107.211 (19.711) 
PK 30.920 45.250 (14.330) 

Total 294.180 410.690 (116.510) 

Source ASMIDAL et Ministere de 1 'agriculture. 

Production 

204.000 
107.000 
147.400 

17.000 
475.400 

Cons om- Excedent 
mation (Deficit) 

218.041 (14.041 ) 
148.000 (41.000 ) 
122.329 25.071 

9.096 7.904 
497.466 (22.066) 
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Les chiffres de la production et de la consommation anterieures indiquent que 
l'approvisionnement global en azote et en phosphate a toujours ete deficitaire 
en Algerie (il en va de meme pour la potasse, qui est entierement importee), 
mais les statistiques officielles du commerce exterieur semblent sous-estimer 
Ie volume des importations necessaires pour equilibrer l'offre et la demande. 
En 1984, Ie deficit a sensiblement diminue grace a l'accroissement de 1a 
production. Toutefois. Ie Ministere de l' agriculture prevoit que la demande 
totale augmentera rapidement. passant a 1.16 million de tonnes en 1989 (dont 
370.816 tonnes de nitrate d'ammonium. 403.366 tonnes de superphosphate triple. 
225.746 tonnes de NPK. 89.997 tonnes de PK et 68.384 tonnes de sulfate de 
potassium) . 

6.07 Engrais azotes. L'Algerie possede trois grands complexes d'azote. 
centres sur des unites pouvant produire 1.000 tonnes d' ammoniaque par jour. 
soit une capacite nominale a l'echelle mondiale et parmi 1es plus e1evees des 
pays en developpement. 11 s'agit des usines d'Arzew I (construite en 1968), 
Arzew II (construite en 1981) et Annaba (construite en 1983). Comme l'indique 
Ie tableau ci-apres. chaque usine produi t des engrais finis, ainsi qu' un 
important excedent d'ammoniaque. 

Tableau VI.2: Usines d'engrais azotes - production a pleine capacite 
(tonnes par jour) 

Arzew I Arzew II Annaba 

Nitrate d'ammonium 500 1.000 1.000 
Uree 400 
Excedent d'ammoniaque 548 560 560 

Source , ASMIDAL. 

Le nitrate d' ammonium est 1a principale source d' azote simple pour Ie marche 
interieur (il fournit aussi l'azote necessaire a 1a fabrication de NPK). 
L'uree n'est pas utilisee dans Ie pays. pour des raisons agronomiques. Si 
toutes les unites fonctionnaient a pleine capacite pendant 330 jours par an, 
la production annue1le de nitrate d'ammonium serait de 825.000 tonnes (ce qui 
est bien superieur a la demande locale actuelle ou prevue) et celIe d'uree et 
d'ammoniaque serait. respectivement, de 132.000 tonnes et de 550.440 tonnes. 
qui pourraient etre entierement exportees. Ainsi. 1 'exploitation des 
abondantes reserves de gaz naturel du pays pourrait devenir une importante 
source de devises. 

6.08 A l'heure actuelle, l'Algerie importe encore des engrais azotes finis 
et ses exportations d'ammoniaque ne depassent pas 100.000 tonnes par an 
environ. L'usine d'ammoniaque la plus ancienne (Arzew I). en service de 1968 
a 1977, n' a jamais fonctionne convenablement : 1 'utilisation de 1a capacite 
n'a jamais depasse 36 1, Ie niveau moyen etant a peine superieur a 10 1. La 
conception de l'usine etait manifestement defectueuse. Sa modernisation 
partielle. de 1978 a 1986 (apparemment prefinancee par l'entreprise moyennant 
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la livraison ulterieure de produits), l'usine devait etre remise en marche au 
debut de 1986, mais l'operation a ete interrompue par l'explosion d'une 
chaudiere. II semble que la societe et l'entreprise n'ont pas encore decide a 
qui incombera la responsabili te des nouveaux travaux. Sans vouloir prendre 
parti quant au fond, on peut dire qu' i1 serait evidemment dans l' interet du 
pays d'eviter tout retard superflu dans la remise en service de cette unite. 
Parmi les unites en aval d'Arzew I, celles qui produisent de l'acide nitrique 
et du nitrate d' ammonium semblent avoir fonctionne convenablement (en partie 
avec de l'ammoniaque importe) jusqu'au debut des annees 80, quand les travaux 
de modernisation ont debute. L'unite d'uree n'a jamais fonctionne a une 
echelle commerciale et, au cours des dernieres annees, elle a souffert des 
effets de 1a corrosion et des pieces ont ete prelevees pour etre reutilisees 
ai1leurs. Une equipe de ¥ougoslaves inspectera prochainement cette unite, 
pour determiner s'il est possible de 1a remettre en etat. Cette etude 
technique devrait etre suivie par une analyse economique. 

6.09 L'unite d'ammoniaque d'Arzew II, qui est actuellement la seule source 
d'ammoniaque du pays, fonctionne bien. La production a atteint 233.000 tonnes 
par an en 1985, soi t 70 % de 1a capacite annuelle et plus de 90 % de 1a 
capacite journaliere. Les unites en aval (acide nitrique et nitrate 
d'ammonium) ont cependant connu des difficultes qui ne sont pas encore 
totalement surmontees (et qui semblent dues en partie it des problemes de 
conception,l./ aggraves par des difficultes d'entretien). Aussi, en 1985, 1a 
production d'engrais (95.000 tonnes par an de nitrate d'ammonium) ne 
representait que 40 % de la capacite tota1e. A Annaba, l'usine d'ammoniaque, 
achevee en 1983, n'a pu etre mise en service aussitot, faute de coordination, 
du fait du constructeur, avec 1es unites de services attenantes. Le 
necessaire est fait actuellement pour que l'unite puisse commencer it 
fonctionner it la fin de 1986. Quant aux unites en aval, elles fonctionnent 
depuis 1984 (provisoirement avec de l'ammoniaque expediee d'Arzew II), 
produisant environ 80.000 tonnes par an de nitrate d' ammonium (24 % de 1a 
capacite). Elles semblent avoir atteint leur capacite journaliere, mais 
l'approvisionnement en ammoniaque est un probleme. 

6.10 Engrais phosphates et composes. Le seu1 complexe de production 
d 'engrais phosphates et composes se trouve it Annaba et date de 1972. I1 
comprend une unite d'acide phosphorique qui utilise du phosphate naturel 
extrait localement et dont 1a capacite nominale est de 500 tonnes par jour de 
PzOs. Les unites en ava1 peuvent produire chacune soit du superphosphate 
triple (TSP), soit du diammonium phosphate (DAP), soit du NPK, soit du PK. 
Leur capacite nominale ne correspond pas necessairement it la realite, car 
l'approvisionnement en PzOs peut etre difficile it cause du 
sous-dimensionnement de l'unite d'acide phosphorique. La situation a ete 
encore compliquee par la construction, entre 1974 et 1978, d tune usine de 
tripolyphosphate de sodium (STPP) detergent, utilisant egalement du PzOs. 
La capacite de production maximale des unites en ava1 est indiquee dans Ie 
tableau ci-dessous, dans trois cas differents (si aucun autre engrais n' est 
produit) • 

1) Principalement une mauvaise qualite de certains materiaux composant les 
equipements. 
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Tableau VI. 3 
Usine d'engrais phosphates et composes d'Ann

(tonnes par jour) 
aba: Capacites maximales 

TSP DAP NPK PK 

1) Capacite nominale 1.760 1.440 2.100 2.100 
2) Capacite effective sans 

production de STPP 1.450 1.086 (2.778) (2.500) 
3) Cap.acite effective avec 

production de STPP a 100 % 1.158 868 (2.218) 1.996 

Source 	 ASMIDAL et calculs de la mission. 

Note 	 Les chiffres de la production correspondent aux quantites de PzOs 
disponibles. Dans les cas indiques entre parentheses, la capacite de 
transformation en aval est la principale contrainte. 

6.11 La situation actuelle a l'usine d'Annaba est extremement complexe. 
Comme fiOUS l'avons vu precedemment, l'approvisionnement en PzOs pourrait 
entraver la production d'engrais, meme si l'unite d'acide phosphorique 
fonctionnait a pleine capacite. Or, jusqu' a present, e11e a tourne bien en 
dec;a de sa capacite (38 % environ en 1983 et 50 % en 1984, d 'apres les 
estimations de la mission). Cela semble du a la fois a des defauts de 
conception, au manque d'experience du personnel dans les premieres annees et, 
plus recemment, a des problemes d'entretien ainsi qu'a l'age des 
installations. L'ASMIDAL a identifie une serie d'investissements relativement 
peu importants (de l'ordre de 24 millions de dollars au total), qui 
permettraient de supprimer les goulets d 'etranglement et de remedier a la 
deterioration de 1 'unite d' acide phosphorique (et de I' unite d' aeide 
sulfurique en amant). En outre, consciente des graves problemes de pollution 
causes par cette usine, qui est implantee dans une reg10n tres peuplee, 
l' ASMIDAL propose des mesures pour reduire Ie volume des eff luents. 
Actuellement, les unites produisant des engrais en aval tournent a 40 % 
environ de leur capacite installee, et encore parce qu'elles produisent 
uniquement des engrais contenant peu de PzOs (NPK, PK), qu'elles ont cesse 
de produire du phosphate d'ammoniaque et ne produisent du superphosphate 
triple que quand elles disposent de PzOs. L'unite de tripolyphosphate de 
sodium tourne a 50 % de sa capacite, repondant ainsi aux besoins du marche 
interieur. 

6.12 Les problemes actuels du complexe d'Annaba et ses perspectives 
d' avenir appellent de toute evidence une analyse detaillee, qui pourrait 
eventue11ement etre realisee avec Ie concours de la Banque mondiale (ou d 'un 
autre organisme exterieur). Dans l' immediat, i1 faudrait envisager 
serieusement d' importer de l' acide phosphorique pour permettre une meilleure 
utilisation de la capacite des installations en aval. Les solutions 
techniques proposees par 1 'ASMIDAL devraient etre examinees avec attention. 
Quoique certaines semblent fondees, la mission se demande : a) si l'etat 
actuel de l'unite d'acide sulfurique permet d'envisager son expansion, b) si 
l' idee d I accroitre la concentration en acide phosphorique est la meilleure 
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solution ou c) si une licence pourra etre obtenue pour ameliorer la production 
de tripolyphosphate de sodium, dont la qualite est inferieure aux normes 
internationales (lO millions de dollars ont He alloues a cette fin). La 
mission estime aussi qu' it faut etudier de plus pres la modification du 
procede de fabrication du NPK proposee par l'ASMIDAL, consistant a utiliser de 
l'acide nitrique au lieu de nitrate d'ammonium a l'etat solide, car il n'est 
pas sur que les reacteurs actuels puissent supporter des conditions de 
fonctionnement plus rigoureuses. Ameliorer Ie fonctionnement de ce complexe 
est une tache ardue qui exige une analyse et une preparation tres poussees. 

2. Le sous-secteur de la petrochimie 

6.13 L'Algerie avait envisage de se doter d'une industrie petrochimique de 
classe mondiale, centree sur un vapocraqueur de 500.000 tonnes par an, capable 
de produire du styrene, du butadiene et toute une gamme de derives de 
l'ethylene et du propylene, mais ces plans ont ensuite ete sensiblement 
reduits. Le secteur petrochimique consiste aujourd'hui en une unite de 
craquage moins importante, accompagnee d' installations auxiliaires produisant 
du chlorure de polyvinyle et du polyethylene a basse densite, et en une usine 
de methanol a 1aquelle est associee une unite produisant des resines. 

6.14 Ethylene et derives. Le complexe de matieres plastiques exploite par 
l'ENIP a Skikda a ete construit entre 1972 et 1981. II comprend une unite de 
craquage pouvant produire 120.000 tonnes par an d'ethylene et des unites en 
aval pouvant produire annuellement 48.000 tonnes de polyethylene a basse 
densite et 35.000 tonnes de chlorure de polyvinyle. Si toutes les unites 
fonctionnaient a pleine capacite, le complexe produirait annue1 lement un 
excedent de 50.000 tonnes d'ethylene, qui pourrait etre exporte. Les matieres 
plastiques sont destinees au marche interieur. La mission n 'a connaissance 
d'aucun probleme majeur concernant l'unite de craquage qui, en 1985, tournait 
a environ 67 % de sa capacite (soit environ 80.000 tonnes par an). Les graves 
problemes techniques que l'unite de polyethylene a basse densite a connus 
auparavant semblent avoir ete resolus en grande partie et, en 1985, sa 
production a ete de l'ordre de 30.000 tonnes (soit 63 % de la capacite 
annuelle). 11 reste maintenant a ameliorer le fonctionnement de 1 'unite de 
chlore, qui constitue un goulet d'etranglement dans la production de chlorure 
de po1yvinyle; en 1985, celle-ci etait de 16.000 tonnes par an (soit 46 % de 
la capacite). L'ENIP est en train d'etudier s'il est possible de moder iser 
1 'unite de ch10re existante ou s' il est preferable de 1a remp1acer en adr :ant 
un autre procede. Outre un projet prevoyant 1a construction d tune uni , de 
polyethylene a haute densite (voir plus loin), 1 'ENIP envisage de porter a 
70.000 tonnes par an la capacite de l'unite de polyethylene a basse densite, 
ce qui reduirait cons iderab lement l'excedent eventuel d'ethylene. Elle 
envisage aussi d 'extraire de 1 'unite de craquage de petites quantites de 
propylene. 

6.15 Methanol et reS1nes. L'usine de methanol de l'ENIP, situee a Arzew, 
a ete construite entre 1971 et 1976 et les unites adjacentes, produisant des 
resines, entre 1973 et 1978. Leur capacite de production respective est 
indiquee ci-apres : 
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Tableau VI.4: Arzew: Capacite de production de methanol et de resines 

Unite de: methanol .. 100.000 tonnes par an 
Unite de "formurea" et de formaline 20.000 tonnes par an 
Resines liquides phenol-formol .. 6.000 tonnes par an 
Poudre a mauler phenol-formal ·· Resines liquides uree-formol .. 2.500 

6.000 
tonnes 
tonnes 

par 
par 

an 
an 

Resines atomisees uree-formol · · 3.000 tonnes par an 
Poudre ~I mauler uree-formol .. 2.500 tonnes par an 
Resines liquides melamine-formal 1.000 tonnes par an 

Source : ENIP. 

Apres quelques annees difficiles, la production a peu a peu augmente, se 
rapprocl:ant de la capacite nominale. En 1985, la production de methanol a 
atteint environ 90.000 tonnes par an (soit 90 % de la capacite). En dehors 
des quantites relativement peu importantes fournies aux unites d'aval, Ie gros 
de la p::.oduction est exporte. Bien que Ie prix courant sur Ie marche mondia1 
soi t ac cue11ement tres bas, la comparaison doit etre fai te non pas avec 1e 
cout de production total, qui comprend les frais generaux et 1es depenses 
d 'equipE.ment, mais avec Ie cout de production marginal, qui reflete 1e cout 
- finan(ier et economique - peu eleve du gaz naturel. La direction de l'usine 
est en train d 'etudier des projets peu couteux pour supprimer 1es blocages 
dans 1a production de methanol et e11e deploie des efforts considerab1es pour 
adapter 1a production de resines aux besoins du marche interieur. 

3. L'ASMIDAL et I'ENIP 

6.16 Comme nous l' avons vu precedemment, I' ASMIDAL et l' ENIP sont deux 
societes recentes, dont l'organisation n'est pas encore complete. Elles font 
des efforts considerab1es pour surmonter les problemes techniques dont elles 
ont herite. Ces efforts sont concentres en particulier sur l'amelioration de 
l'entretien et 1a gestion des pieces detachees. Bien que la mission n'ait pu 
analyser de pres leur situation financiere, il semble que, sur Ie plan des 
depenses de fonctionnement, les deux societes sont favorisees par 1e prix 
assez bas du gaz fourni par 1a SONATRACH (alors que Ie prix interieur du 
phosphate nature1 achete par l' ASMIDAL est superieur au prix mondia1). Dans 
la plupart des cas, les prix interieurs sont plus e1eves que les prix 
debarques a 1 'importation. Les prix appliques par l'ENIP sont temporairement 
bloques a 10 % au-dessus des prix c.a.f. a l'importation de 1984, et l'Etat a 
fixe les prix de l'ASMIDAL a un niveau cense refleter 1es couts de production 
au nive:au prevu d 'utilisation de la capacite. Les deux societes ant aussi 
herite des dettes de la SONATRACH dont Ie service represente pour elles une 
charge importante - bien que la division definitive des biens de la SONATRACH 
n' ait pas encore eu lieu. L' incidence de ces charges est amplifiee par la 
sous-utilisation de la capacite. Comme 1es societes n I arrivent pas a couvrir 
leurs frais, leur deficit semble etre finance par des credits a court terme, 
accordes en fonction de leurs besoins. Il faudrait envisager d' aligner 
davantalse les prix interieurs sur les prix frontiere, pour qu' ils refletent 
exac tem~m t 1e cout d t opportunite de 1 t ac tivite du sec teur pour les 
consommateurs a1geriens, en passant eventuellement par pertes et prof its une 
partie au mains de 1a dette accumulee de 1a SONATRACH. 
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6.17 Pour renforcer davantage 1es moyens de controle et de gestion des 
ressources utilisees dans le secteur, la mission recommande aussi de 
consolider 1a comptabilite des soci..hes en mettant en place un systeme de 
comptabilite ana1ytique d'exploitation et d'ame1iorer 1e systeme d'information 
de gestion. Si l'ASMIDAL est bientot en mesure, comme cela semble probable, 
d'accroitre sensib1ement ses exportations d'ammoniaque et d'engrais azote, 
el1e devra aussi renforcer ses operations commerciales. 

C. Projets futurs 

6.18 Outre les besoins de modernisation mentionnes precedemment, 1e plan 
quinquennal en cours prevoit des investissements considerables pour doter 
l'ASMIDAL et l'ENIP de nouvelles installations. Comme nous le verrons plus 
loin, si 1es projets prevus sont tous realises, l'investissement total 
s'elevera sans doute 8 plus de 1 milliard de dollars (8 quoi i1 faut ajouter 
340 millions de dollars pour l'unite de fibres en aval prevue dans 1e cadre du 
projet "polyester"). La mission estime qu'aucun de ces projets ne devrait 
etre inclus automatiquement dans le programme d'investissement public, si 
celui-ci doit etre reduit. Dans la conjoncture presente, i1 faudrait d'abord 
reexaminer attentivement chaque projet en eva1 uan t de fatSon rigoureuse sa 
viabilite economique et en tenant compte, dans le cout d'execution, des 
elements en monnaie nationale et des elements en devises. Comme certains des 
projets prevus reposent sur l'utilisation de biens intermediaires importes (ou 
sur la production de derives petro1iers liquides faci1es 8 exporter), 
l'A1gerie ne profitera pas des avantages economiques decoulant automatiquement 
de l'uti1isation comme matiere premiere de gaz peu couteux. Par ai11eurs, 1es 
observations faites 8 l'echelle internationa1e laissent 8 penser que, si l'on 
tente d' augmenter sans discernement la part en monnaie nationa1e du cout 
d'investissement des projets chimiques, on risque d'en demander trop aux 
fournisseurs 10caux, ce qui pourrait entrainer des retards d 'execution, 1e 
non-respect des normes et des depassements de devise 

Tableau VI.S: Secteur de 1a petrochimie et des engrais: 
Projets prevus 

Cout 	d'investissement estimatif 
(millions de dollars) 

A. Engrais 
Superphosphate triple 400 + 
(Projet de Tebessa) 

B. Petrochimie 
Polyester (sans l'unite de fibres) 300 
Alkyle benzenes 8 chaine droite 120 
Polyethylene 8 haute densite 100 
Plastifiants (oxylene, anhydride phthalique) 80 
Acide acetique (acetate de vinyle, 

acetate de polyvinyle) n.d. 
Total 600 + 

Total general 1.000 + 
------------------------ ------------
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1. Projets de production d'engrais 

6.19 Projet de production de superphosphate triple a Tebessa. La creation 
d 'une unite de production de superphosphate triple en Algerie est a l' etude 
depuis de nombreuses annees. Le site privilegie es t ce lui de Tebessa, a 
l'interieur du pays, a proximite de la seule mine de phosphate en exploitation 
(Djebel Onk). Tel que le projet est con~u actuel1ement, 1 'usine aurait une 
capacite de 1.320 tonnes par jour de superphosphate triple (soit 
435.600 tonnes par an) et de 120 tonnes par jour de detergent tripolyphosphate 
de sodium. Comme le pays ne dispose pas de soufre en quantites industrielles, 
l'unite d'acide sulfurique utiliserait du soufre importe et, pour acheminer la 
production, on construirait une ligne de chemin de fer (et eventuellement de 
nouvelles installations portuaires). Il semble ressortir d 'une etude recente 
que, si elle est convenablement recyclee, l'eau disponible a Tebessa pourrait 
suffire a alimenter a la fois l'usine et d'autres usagers. 

6.20 D'apres les indications donnees a la mission, Ie cout 
d'investissement pour les installations de production proprement dites serait 
de 1,5 mil1iard de dinars (320 mil1ions de dol1ars). Il est clair toutefois 
que des investissements complementaires importants seront necessaires dans les 
installations de transport et de distribution d'eau, et dans d'autres 
equipements (electricite, logement, evacuation du gypse), mais leur montant 
n' a pu etre evalue avec prec1s10n. D' apres la mission, il serait d' au moins 
400 millions de dollars, mais ce chiffre pourrait en fait etre beaucoup plus 
eleve. 

6.21 L' interet du pro jet es t qu' il off rirai t un nouveau debouche pour Ie 
phosphate naturel extrait localement (la mine fonctionne actuellement bien en 
de~a de sa capacite nominale en raison des difficultes d 'exportation et des 
goulets d'etranglement sur le plan des transports); en outre, il favoriserait 
Ie developpement regional et aiderait a repondre a la demande locale d'engrais 
phosphates. D'apres les prev1s10ns du Ministere de 1 'agriculture, la 
consommation interieure de superphosphate triple devrait depasser 
400.000 tonnes par an en 1989, si le developpement agricole se poursuit comme 
prevu. Cela represente plus du double de la consommation actuelle et environ 
le quadruple de la consommation du debut des annees 80. Cela serait aussi 
bien super1eur a la production potentielle des installations actuelles 
d'Annaba. 

6.22 Il est vrai que le projet de Tebessa represente un investissement 
tres important t meme s' il s' avere possible de maximiser la composante locale 
des travaux. La mission recommande donc que 1 'on etudie attentivement les 
autres moyens de repondre a la demande locale de phosphate, tels que 
l'expansion de la capacite a Annaba (a supposer que l'on fasse le necessaire 
pour limiter la pollution), la realisation eventuelle du projet de production 
de nitrophosphate (voir plus loin) et la poursuite de l'importation a meilleur 
marche d'une partie des produits. 
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6.23 Projet conjoint de production de nitrophosphate. Bien que ce projet 
ne fasse pas partie du plan en cours, la possibilite d 'etablir conjointement 
une usine d'engrais nitrophosphates a ete exam1nee avec les autorites 
tunisiennes. Le site du projet n'a pas encore ete choisi. D'un point de vue 
economique, ce projet aurait l'avantage d'utiliser de l'acide nitrique (derive 
du gaz naturel produit en Algerie), au lieu de l' acide sulfurique (obtenu a 
partir de soufre importe) necessaire pour fabriquer du superphosphate triple. 
Toutefois, les nitrophosphates, qui ont des proprietes agronomiques 
particulieres, n' ont apparemment jamais ete utilises dans le pays. Aussi 
faudra-t-il entreprendre un programme de recherche agronomique tres pousse 
avant de prendre une decision sur ce projet. 

2. Projets petrochimiques 

6.24 Polyester. L'ENIP est en train d'etudier un projet prevoyant la 
production de 60.000 tonnes par an de polyester. Comme nous l'avons vu 
precedemment, c'est le projet le plus capitalistique de tous les projets 
petrochimiques nouveaux inclus dans le plan actuel, son cout total (y compris 
1 'element filature) etant evalue a plus de 600 millions de dollars. Les 
procedes envisages sont complexes et perfectionnes. De plus, le pays a le 
choix entre deux filieres (DMT ou TPA), ayant chacune leurs avantages et leurs 
inconvenients du point de vue du rendement et de 1 'obtention d 'une licence. 
Or, i1 semble que l'Algerie ne s'est pas encore prononcee definitivement. 11 
reste aussi a determiner la tai11e du marche et la gamme finale des produits. 
L'ENIP envisageait de lancer un appel d'offres a la fin de 1986, ce qui aurait 
pu etre premature. Les responsables algeriens s'efforcent actuel1ement 
d' ameliorer la definition du projet pour entreprendre ensuite une evaluation 
economique approfondie afin de determiner si ce projet est prioritaire et s'i1 
doit etre execute de la maniere envisagee primitivement ou par etapes. 

6.25 Alkyle benzenes a chaine droite (LAB). Ce projet est plus avance et 
1 'on est deja en train d 'evaluer les soumissions. Le LAB est un produit 
intermediaire, utilise dans la fabrication des detergents. La production. 
estimee a 50.000 tonnes par an, sera absorbee par trois usines nationales en 
construction (36.000 tonnes par an), et le reste sera exporte vers 1a Tunisie 
aux termes d'un ma.rche deja conc1u (14.000 tonnes par an). De l'avis de la 
mission, i1 se peut qu' au debut. le ma.rche interieur ne puisse pas absorber 
entierement 1a quantite prevue. Aussi pense-t-elle qu' il faudrait peut-etre 
chercher d'ores et deja d'autres debouches a l'exportation. 

6.26 Polyethylene a haute densite. Ce projet est aussi a un stade avance; 
l' evaluation des offres est maintenant limitee a trois soumissionnaires et 
deux procedes. La signature du contrat est prevue pour la fin de 1986. Que 
l'unite de polyethylene a faible densite de Skikda soit ou non agrandie comme 
cela est propose, l'unite de craquage existante ne suffira pas a produire 1es 
75.000 tonnes par an d'ethylene necessaires pour alimenter une unite de 
polyethylene a haute densite d'une capacite d'au moins 70.000 tonnes par an 
(ou bien de 100.000 tonnes par an). La charge d'alimentation devra donc etre 
en grande partie importee. Tout en reconnaissant que 1a production de 
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polyethylene a haute densite permet des economies d 'echelle, 1e MEICP estime 
qu' absorbant deja plus 
absorber jusqu'a 100.000 
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tonn
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tonnes par an, 1e marche interieur peut 

6.27 P1astifiants. 
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l'eche11e n'ont encore ete choisis (bien que l'on penche actue11ement pour une 
capacite de 20.000 a 33.000 tonnes par an d'anhydride phtha1ique et de 45.000 
a 70.000 tonnes par an de p1astifiants). Les p1astifiants sont utilises pour 
fabriquer du ch10rure de po1yviny1e plus soup1e, tandis que l'anhydride 
phthalique est utilise en partie dans 1es p1astifiants et en partie pour 
d I autre,s applications (resines a1kydes, polyesters non satures). La 
production de cette usine serait destinee aux marches algerien et tunisien. 
Toutefois, pour pouvoir ecou1er 45.000 tonnes de p1astifiants par an, i1 
faudrait que 1a demande de ch10rure de po1yviny1e soit de l'ordre de 170.000 a 
200. 000 tonnes par an, soit un taux de cro issance cumu1ee d' environ 15 '1 par 
an jusqu'en 1992. La mission recommande que ces hypotheses soient reexaminees 
avec soin avant 1a mise a execution du pro jet. Enfin, une etude de 
faisabilite vient d' etre entreprise pour 1e dernier projet petrochimique 
(acide acetique et derives), sur 1eque1 on a encore peu de renseignements. 
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CHAPITRE vn - LE SECTEUR DES HYDROCARBURES 

A. Ressources en hydrocarbures 

1. Decouverte et repartition des ressources en petrole brut 

7.01 Les premieres recherches de gisements de petro1e exp10itables 
commercia1ement ont commence dans 1e bassin sedimentaire du Chelif, a l'ouest 
d'Alger. Le premier puits a ete fore en 1892 et des activites d'exploration 
se sont poursuivies jusqu'en 1923. Toutefois, comme aucun de ces puits n'a 
fourni une quantite de petrole justifiant une exploitation commerciale, on a 
pratiquement cesse toute activite d'exp1oration pendant 25 ans environ. 

7.02 L'exp1oration a repris apres 1a Deuxieme guerre mondia1e dans 1e 
bassin du Che1if. Entre 1947 et 1952, environ 43 puits d'exp1oration (soit au 
total 75.000 metres de forage) ont ete fores avec un certain succes. En 1949, 
on a decouvert 1e gisement occidental de l'Oued Gueterini, dans 1e bassin du 
Hodna, a l'est du bassin du CheliL Il s'agissait de 1a plus importante 
decouverte effectuee jusqu' a10rs en Algerie. Cependant, 40 pui ts 
supp1elIlentaires (et 8.200 metres de forage d'exp1oration) n'ont pas reve1e de 
petro1e justifiant une exploitation commercia1e dans 1es roches reservoirs 
fracturees des sediments fortement p1isses des bassins des montagnes de 
1 'Atlas saharien, jusqu'a 1a decouverte en 1960 du gisement de Djebe1 Onk, 
dans 1a region de Constantine. 11 s'agit du plus important et du dernier des 
cinq gisements decouverts dans 1es bassins intramontagneux. 

7.03 Au sud des montagnes de 1 'Atlas saharien, 1es vastes etendues 
inconnues du Sahara sont devenues accessib1es a mesure que l'on a dispose de 
vehicules adaptes a des terrains accidentes. Outre de nombreux gisements de 
gaz et notamment 1e gisement geant de gaz nature1 d'Hassi R'Me1 pour 1eque1 i1 
n'existait pas de debouches en perspective a l'epoque, 17 gisements de petro1e 
ont ete decouverts dans 1es annees 50. Deux seu1ement l'ont ete dans 1e 
nord-es t du Sahara (bassin de Ghadames), notamment 1e gisement supergeant 
d'Hassi Messaoud en 1956. L'un des 15 gisements geants decouverts l'a ete au 
sud-est, dans 1e bassin de l'I11izi (Zarzaitine). Les decouvertes de 
gisements geants ont suscite un regain d' interet a mesure que des societes 
fran~aises et etrangeres entreprenaient des campagnes d'exp1oration. En 
decembre 1963, 1a Societe nationa1e de transport et de commercialisation des 
hydroc~lrbures (Sonatrach) a ete creee pour s 'occuper des questions petrolieres 
pour 1e compte de l'Etat. Elle a ensuite commence a s 'occuper d 'exploration a 
partir de 1965. 

7.04 Durant 1es annees 60, 38 gisements de petro1e ont ete decouverts. 
Trois des 15 gisements decouverts dans 1e bassin de Ghadames etaient geants, a 
savoir E1 Agreb (1960), Gassi Toui1 (1961) et Rhourde E1 Bague1 (1962) et sur 
1es 22 gisements decouverts dans 1e bassin de l'Illizi, i1 n 'y avait qu 'un 
seu1 gisement geant (Tin Fouye Tabankort). Ce1ui de Djebe1 Onk, au sud de 
Constantine, est 1e seu1 decouvert dans 1es annees 60 qui ne soit pas situe 
dans 1es deux bassins sahariens (Ghadames et Illizi). 
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7.05 Durant 1es annees 70. 1a Sonatrach a vu sa part des concessions 
augmenter a10rs que 1a participation etrangere aux travaux d' exploration a 
diminue. On a decouvert au total 19 gisements [certains non ou peu 
commerciallement exp1oitab1es] dont 15 situes dans 1e bassin de Ghadames et 
quatre dans ce1ui de l'I11izi. 

7.06 Durant 1a periode 1977-80. 1a Sonatrach a participe a des operations 
conjointes faisant intervenir 13 societes etrangeres differentes. Toutefois, 
a 1a fin de 1981. quatre seu1ement avaient en fait entrepris des travaux sur 
1e terrain ou s'appretaient a 1e faire. 

7.07 La Sonatrach a fore 40 puits en 1985 et deux decouvertes de petro1e 
ont ete signa1ees dans 1a region d' Hadjira pres d' Adrar. dans 1e Sud-Ouest. 
Elf Aquitaine a decide de mettre un terme a ses activites d 'exploration en 
juin 1986 du fait du caractere decevant des resu1tats obtenus sur 1e plan 
geologique. En fait, 1es investisseurs etrangers semb1aient avoir 
pratiquement perdu tout interet pour l' Algerie jusqu' a une date recente mais 
l'approbation en juillet 1986. par l'Assemb1ee nationa1e. d'une legislation 
plus libera1e peut amener a nouveau 1es societes etrangeres as' interesser a 
l' Algerie et re1ancer leurs activi tes d' exploration. On ne connai tra 1es 
nouvelles conditions en vigueur que lorsque de nouveaux contrats seront 
etabIis, mais on peut s'attendre a des changements et notamment a un 
abaissement des redevances (12.50 % ou 16,25 % en fonction de 1 'emplacement 
des gisements, au lieu des 20 % actuels) et des impots bruts sur 1es benefices 
(65 a 75 % se10n l'emp1acement des gisements. au lieu des 85 % actuels). It 
importe d 'effectuer une analyse approfondie de 1a nouvelle legislation et de 
ses effets potentie1s sur 1es investissements etrangers. It devient de plus 
en plus important de susciter l'interet des compagnies etrangeres du fait que 
1e Gouvernement voit maintenant ses ressources diminuer en raison de 1a baisse 
du prix du petro1e. Ces ressources. qui doivent etre reparties entre un 
certain nombre d' autres sous-secteurs sociaux et economiques. risquent de ne 
pas etre suffisamment importantes pour permettre a 1a fois une intensification 
des activites d'exp1oration abso1ument indispensables dans 1es cinq principaux 
bassins sedimentaires et l'exp1oitation des reserves petrolieres et gazieres 
connues afin d'optimiser 1a production d'hydrocarbures. 

2. Reserves connues de petrole brut 

7.08 On estime qu 'environ 2,4 milliards de tonnes de petro1e exploitable 
par recuperation primaire et 200 millions de tonnes par recuperation 
secondaire ont ete decouvertes dans 77 gisements en Algerie. 

Tableau VII.I: Ressources en petro1e brut 
Reserves apparentes 

Petro1e brut de petro1e 
decouvert brut connues Pourcentage du 

eventuellement Production cumu1ee et recuperab1es petro1e brut 
, , 1 1/recuperab e- jusqu'en 1985 restantes £/ decouvert restant 

2,40 0,98 1,42 59,2 


1.1 A 1 'exclusion des reserves estimatives supp1ementaires de petro1e 
recuperable a l'aide de methodes secondaires, soit 200 millions de tonnes. 

~I Ce qui correspond plus ou moins aux reserves prouvees restantes. 
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7.09 Sur la base des reserves apparentes estimees pour chacun des 
77 gisements decouverts en Algerie et de la production passee des gisements ~ 
huit gisements de petrole geants ont ete identifies •.!/ Parmi eux~ deux sont 
des geants "etablis" (Hassi Messaoud et Zarzaitine); trois sont des geants 
"imminents""V (El Agreb, Gassi Touil et Rhourde El Baguel ~ et trois sont des 
geants "conditionnels"l/ (Edjeleh, El Adelblarache et Tin Fouye Tabankort). 
La production totale jusqu'en 1985 des deux gisements geants etablis a ete de 
677,4 millions de tonnes, celle des trois geants "imminents" de 140,3 millions 
de tonnes et celIe des geants "conditionnels", de 76,3 millions de tonnes. 1/ 

7.10 La production de petrole brut est tombee de 47,2 millions de tonnes 
en 1980 a 34,3 millions de tonnes en 1985, soit une baisse de 35 %, liee a la 
politique de conservation dec idee par Ie Gouvernement. Quatre des cinq 
gisements geants "etablis" et "imminents" ont ete decouverts avant 1962~ 
c'est-a.-dire qu'ils ont 25 ans d'age ou davantage (au rythme d'extraction 
anterieur, ils auraient ete epuises vers l'an 2020). D'une fa~on generale~ la 
decouvl~rte de plus petits gisements ajoutee a la production decroissante des 
gisements geants fait que l' Algerie ne reviendra pas au niveau de production 
des annees 70, a moins d' accelerer la mise en valeur des ressources et de 
faireie nouvelles decouvertes. 

3. 	 RE:ssources petrolieres eventuellement recuperables 

7.11 Plus des deux tiers des reserves de l'Algerie jugees, a titre 
approximatif, eventuellement recuperables (3,6 milliards de tonnes) ont ete 
decouvertes. Sur ce total, environ 30 % ont deja ete exploites et 33 % 
restent a decouvrir. I1 faut cependant noter qu'en ce qui concerne les 
decouvertes de condensats de gaz, Ie potentiel de l'Algerie est considerable. 

7.12 Les ressources recuperables decouvertes representent 42 ans de 
production supplementaire sur la base des niveaux de production de 1984/85. 
Cepend:ant ~ ceux-ci sont depuis peu tres inferieurs aux niveaux maximums du 
passe. Si la production actuelle atteignait son maximum, la duree de vie des 
reserves de petrole algerien s I en trouverait raccourcie. Ce sont la les 
consequences d'un taux de decouverte en diminution et de la decision prise par 
Ie Gouvernement d'adopter une politique prudente en ce qui concerne Ie rythme 
d'exploitation du petrole. 

1.1 	 Il s' agit des gisements de petro1e qui ont produit plus de 70 millions de 
tonnes. 

'1:./ 	 Il s t agit des gisements de petrole caracterises par la presence d 'une 
quantite de petrole suffisante et des possibilites de recuperation si 
efficaces qu' ils peuvent finalement donner plus de 70 millions de tonnes 
de pc2trole. 

1/ 	 II s'agit des gisements qui contiennent, semble-il, suffisamment de 
petrole pour devenir des geants mais sont fermes, produisent des quantites 
insignifiantes de petrole et/ou impliquent de gros progres au niveau de la 
recuperation pour pouvoir etre veritablement consideres comme des 
gisements geants. 

~/ 	 Jusqu'en 1981, les donnees faisant defaut pour 1a periode 1982-1985. 
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4. Reserves de gaz naturel 

7.13 Les reserves prouvees de gaz nature1 sont estimees 8 environ 
3.200 milliards de m3 

• Elles viennent au dnquieme rang dans le monde et 
representent un peu moins de 4 % des reserves mondiales. Environ 17 % 
seulement des reserves de gaz prouvees sont epuisees. 

Gaz associe 

7.14 On traite la plus grande partie du gaz assode decouvert 8 Hassi 
Messaoud pour recuperer un maximum de condensats et de GPL. Pres d 'Hassi 
Messaoud, on extrait du butane, du propane et du naphta leger, le reste du gaz 
servant 8 enlever le petrole brut. Un peu plus loin au nord-ouest d 'Hassi 
Messaoud, un centre de traitement a ete installe pour separer le GLP et les 
condensats et le gaz sec. Ce dernier est actuellement reinjecte sur place. 

7.15 Pour maintenir une pression constante dans le gisement d'Hassi 
Messaoud, le gaz doit etre reinjecte en volumes de plus en plus importants. 
En 1986, environ 5,6 milliards de m3 de gaz associe ont He achetes it Hassi 
Messaoud, tandis que 2,9 milliards de m3 etaient produits au gisement de 
Gassi Touil et reinjectes it Hassi Messaoud. Sur ce total de 8,5 milliards de 
m l , 1,4 milliard de m l ont ete brilles it 1a torche it Hassi Messaoud et

l1,3 milliard de m consistait en gaz combustible (provenant essentie11ement 
de Gassi Touil). Le reste du gaz (5,8 milliards de ml) a ete reinjecte it 
Hassi Messaoud pour maintenir une pression constante. On prevoit que pour 
maintenir it 19 millions de tonnes la production de petrole brut, le volume de 
gaz it injecter devrait passer de 5,8 it 11 milliards de m3 entre 1986 et 
1989. Cela signifie qu'un volume croissant de gaz sera "importe" depuis les 
champs de gaz nature1 situes au sud d 'Hassi Messaoud (Gassi Touil, A1rar, 
Rhourde Nouss, etc.). 

7.16 Le gisement de petrole de Zarzaitine est productif depuis 1958. Le 
gaz du gisement d' A1rar situe non loin de 18 est utilise pour 1e systeme de 
remontee dans les puits de petrole et d'eau. Les travaux ont ete acheves en 
1984 it la fois pour fermer le systeme de remontee et recuperer 1e gaz associe 
provenant de la production de petrole. Au nord de Zarzaitine et d' A1rar, on 
recupere depuis 1983, en remplacement du gaz auparavant achete it A1rar, du gaz 
associe qui est maintenant utilise it Zarzaitine et contribue 8 optimiser 1a 
recuperation de condensats it Alrar. 

7.17 Du fait de l'accroissement rapide de 1a production de gaz non aSSOC1e 
(voir ci-dessous), la part du gaz associe dans 1a production tota1e de gaz a 
diminue depuis 1980/81, bien que le volume de 1a production soit reste plus ou 
moins constant. 

Tableau VII. 2: Production de gaz naturel 
(en milliards de metres cubes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Gaz assode 15,6 11,8 10,1 10,2 11,8 12,5 
X de gaz associe dans la 

production de gaz naturel 36,0 18,0 12,4 11,3 12,6 13,8 
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Gaz non associe 

7.18 Sauf dans Ie bassin d fIn-Salah, la plupart des gisements de gaz 
naturel algeriens sont relativement riches en condensats, dont les reserves 
totales representent 450 millions de tonnes contre 1,4 milliard de tonnes pour 
les reserves restantes de petrole brut recuperable. 

7.19 Le recyclage du gaz est largement pratique dans ces champs de gaz 
humides pour optimiser la recuperation liquide. Une partie du gaz du champ 
d'Hassi R'Mel est recyclee et il en ira de meme pour ceux de Rhourde Adrar et 
Rhourde Nouss. Un certain nombre d' autres gisements de gaz seront egalement 
exploites dans Ie cadre de programmes de recyclage du gaz. D'autres gisements 
seront mieux delimites et pourront eventuellement etre productifs jusqu'a. leur 
epuisement naturel. 

7.20 Le gisement d'Hassi R'Mel de gaz non associe decouvert en 1956 est Ie 
plus important d f Algerie, avec des reserves prouvees de 2.300 milliards de 
m3 

, des reserves probables de 400 milliards de m3 et des reserves
3possibles de 200 milliards de m , soit un total de 2.900 milliards de m3• 

Les re~erves de condensats sont estimees a. plus de 400 millions de tonnes sur 
la basl~ de 180 grammes/m 3 

• La teneur en GPL (50% de propane et 50% de 
butane} est d 'environ 38 grammes/m 3 et les reserves sont ainsi estimees a. 
87 millions de tonnes. La capacite de production nominale du champ d'Hassi 
R'Mel ,~st d' environ 90 milliards de m3 par an et sa capacite effective de 
80 mill iards, compte tenu des arrets de production pour entretien. En 1985,

3la prcduction a ete d 'environ 72 milliards de m , dont il faut deduire 
enviror 3 milliards de M3 equivalents de condensats et de GPL.!/. La

3production de gaz sec etait ainsi d'environ 69 milliards de m dont 
30 prm;enant de Hassi R'Mel et 39 reinjectes. Le rapport du gaz reinjecte au 
volume total de gaz sec produit (56%) est legerement superieur au ratio de 50% 
considere comme "normal" par les experts. Un ratio de 56% assure toutefois un 
taux de recuperation liquide plus eleve pendant la duree de vie totale du 
champ mais Ie taux de recuperation de GPL risque egalement d' etre inferieur a 
38 grammes/m3 apres quelques annees, pour tomber, par exemple, a. 10 grammes 
ou me me moins. Le ratio de 50% a ete calcule i1 y a quelques annees pour Ie 
seul champ de Hassi R'Mel, mais les installations existantes sont egalement 
capables d'utiliser du gaz achemine a partir d'autres champs. au sud d'Hassi 
Messaoud. En fonction des besoins futurs en gaz (pour 1 'exportation et Ie 
marche interieur) et pour maintenir un taux de 50% de gaz reinjecte. Hassi 
R'Mel pourrait avoir besoin. au cours des annees qui viennent, d'acheter du 
gaz a. Alrar, Oued Nourmer et Rhourde Nouss. 

31/ 	 La recuperation de GPL etait de 72 milliards de m x 25 g/m3, 
c 'est-a.-dire 1,8 million de tonnes (contre 72 x 38 g/m3 en 1987, 
c'est-a.-dire 2,7 millions de tonnes apres l'installation de nouvelles 
unites de recuperation de GPL en septembre 1986). La recuperation de 
condensats a ete de 72 milliards de m3 x 180 g/m 3 

• soit 
1,30 million de tonnes. 
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5. 	 Exploration, exploitation et recuperation futures 
des ressources en bydrocarbures 

7.21 Durant 1e Plan 1980-84, 1es activites d'exp1oration ont ete 1imitees 
en partie parce que 1a Sonatrach etai t en p1eine restructuration et que 1es 
societes de service creees en 1981 sont pratiquement parties de zero et ont du 
etre organ1sees. L'un des principaux objectifs du Plan pour 1985-89 est 
d'intensifier 1es activites d 'exploration dans des reg10ns re1ativement peu 
connues du pays et en particu1ier dans 1a region d'Adrar et dans 1e Sud. Bien 
que 1es investissements d 'exploration aient ete maintenus a 1,5 milliard de 
dinars en 1985 et en 1986, i1s risquent de diminuer en 1987 et par 1a suite du 
fait de prob1emes de tresorerie croissants de 1a Sonatrach et de 1a diminution 
de l'aide financiere de l'Etat a 1a suite de 1a baisse des prix du petro1e. 

7.22 En ce qui concerne 1es investissements necessaires pour mettre en 
valeur 1es ressources existantes, environ un tiers doit financer l'achevement 
de projets en cours et 1es deux tiers, de nouveaux projets. La moitie des 
projets petroliers consistent a mettre en place un reseau de conduites pour 
acheminer 1e petro1e brut depuis 1es puits en ,activite et reinjecter un 
maximum de gaz dans 1es puits de petro1e. 

7.23 Les projets gaziers en cours visent a reduire 1e brulage a 1a torche 
de gaz et a maximiser 1a recuperation de liquides (condensats et GPL). I1 
faut en outre achever de nombreuses etudes sur 1es roches reservoirs et 
entreprendre de nouveaux forages. Un element c1e de 1a strategie de 1a 
Sonatrach consiste a mettre en exploitation de nouveaux gisements de gaz dans 
1e Sud pour extraire du GPL et des condensats et reinjecter le gaz provenant 
des nouveaux gisements de gaz du Sud a Hassi Messaoud et eventue11ement Hassi 
R'Me1. Les gisements de gaz seraient ainsi exp1oites, Hassi Messaoud devenant 
un centre de co11ecte ou 1e gaz provenant du Sud serait reinjecte, tandis que 
1e GPL et 1es condensats seraient achemines vers 1e Nord. La Sonatrach doit 
bientot terminer l'insta11ation d'un pipeline de 1,20 metre de diametre et de 
1.200 km de long reliant A1rar a Hassi R'Me1 via Tin Fouye et Hassi Messaoud. 
Ce nouveau pipeline acheminera ega1ement du gaz de Rhourde Nouss, desservi par 
un centre de traitement du gaz qui doit etre acheve en 1987. A 1a suite de ce 
projet en cours, 1a production de GPL a des chances d'augmenter d'ici 1988. 
Comme indique ci-dessus (par. 15), 1e gaz est deja achemine de Gassi Touil a 
Hassi Messaoud pour etre reinjecte. En outre, on met actue11ement en valeur 
1es gisements de Rhourde Nouss et A1rar. D'autres champs seront peut-etre 
exp10ites dans 1es annees a venir pour accroitre 1e volume global de gaz 
disponib1e pour etre reinjecte. 

7.24 De nouveaux investissements destines a 1a mise en valeur des 
res sources gazieres sont envisages et i1s ont ega1ement pour but de permettre 
a 1a Sonatrach de mieux connaitre 1es reserves de gaz dans 1e Sud grace a des 
forages d'exp1oration supp1ementaires et a de nouvelles etudes d'eva1uation et 
d'optimisation. Toutefois, 1a encore, 1es investissements risquent d'etre 
1imites en raison de contraintes financieres. 
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Tableau VII.3: Investissements d'exploration et de developpement (1985-89) 
(milliards de dinars) 

Pro jets en cours Nouveaux pro jets Total 

Exploration 
Gaz naturel 3,00 

6,00 
8,33 1/ 

6,00 
11,33 

Gaz 5,50 1,60 .l/ ---LlQ 

Total 8,50 9,93 18,43 

Total general 8,50 15,93 24,43 

7.25 En 1980-84, les investissements d'exploration ont represente moins de 
4 millinrds de dinars et les investissements de developpement, environ 
18 milliards de dinars, soit un total de 22 milliards de dinars. En 1985-89, 
Ie total ne doit etre que legerement super1eur (environ 24 milliards de 
dinars)! mais on accordera davantage d' attention aI' exploration en y 
consacrant 6 milliards de dinars contre 18 milliards aux operations de 
developpement, ce qui tient a la priorite accordee a I' amelioration de la 
gestion des champs existants et a une meilleure connaissance des reserves 
decouvertes et potentielles. Toutefois, les deux principaux problemes a 
resoudre consisteront tout d 'abord a trouver les moyens de mobiliser les 
res sources financieres necessaires pour atteindre les objectifs precites 
compte tenu de la diminution des ressources financieres disponibles et, 
deuxiemement, a definir queUe serait la strategie la plus economique a 
adopter par la Sonatrach pour accroitre les reserves connues de petrole et de 
gaz et intensifier leur exploitation. 

B. Production d'hydrocarbures 

7.26 Apres avoir atteint Ie niveau record de 54,2 millions de tonnes 
(condensats non compris) en 1978, la production de petrole brut est tombee a 
47,2 millions de tonnes en 1980. Elle a diminue depuis lors chaque annee pour 
tomber a 31,3 millions de tonnes en 1983. EUe est cependant remontee a 
33,3 millions de tonnes en 1984 puis a 34,3 millions de tonnes en 1985, 
c'est-a-dire suffisamment pour remplir les quotas de l'OPEP. 

11 	 A l'exclusion de l'infrastructure sociale de 460 millions de dinars liee 
a la mise en valeur des res sources petrolieres (logement, sante, 
activites recreatives, etc.). 

~I 	 A l'exclusion de 100 millions de dinars pour des etudes preliminaires sur 
la recuperation secondaire. 
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7.27 Faute de decouvertes importantes de nouveaux gisements de petro1e 
brut, il a ete decide en 1980 de limiter l'accroissement de la production et 
des exportations de petrole brut pour donner la priorite a la consommation 
interieure (dont la part dans la production totale est passee de 11 % a 22 % 
de 1980 a 1985). Les autorites ont pris cette decision en partant du principe 
qu'en l'an 2000, l'economie algerienne aurait "decolle" et que le pays 
commencerait a avoir moins besoin des rentrees de devises assurees par les 
hydrocarbures. 

7.28 Apres la decision de "conserver" les reserves de petrole brut, la 
production est res tee proche des quotas de l'OPEP sauf en 1983, annee ou elle 
n'a atteint que 31,3 millions de tonnes, alors que le quota (fixe en 
mars 1983) etait de 36,3 millions de tonnes. 11 faut insister sur le fait que 
les quotas de l'OPEP n'incluent pas les condensats. L'Algerie en a profite 
pour accroitre fortement sa production de condensats, qui est passee de 4,3 a 
14 millions de tonnes de 1980 a 1984. Du fait de la proportion relativement 
elevee de condensats que comprend le gaz naturel algerien, il est tres 
interessant d'accroitre la production de condensats pour compenser 
partiellement la diminution de la production de petrole brut.-V L'Algerie a 
pu se contenter du quota de l'OPEP de 33 millions de tonnes en accroissant ses 
ventes de condensats, de GPL et de gaz nature1. 

7.29 La production a1gerienne de GPL provient de p1usieurs sources, 
c'est-a-dire du centre "Jumbo" de GPL d'Arzew, de deux centres de GNL (l'un a 
Skikda et l' autre a Arzew) et des raffineries de petrole. La production a 
evolue comme suit entre 1980 et 1985 : 

Tableau VII.4: Production de GPL 
(milliers de tonnes) 

1980 1985 

Centre de GPL - Arzew (RA2Z) 
Jumbo GNL - Arzew 
Centre GNL - Arzew (GNL2) 
Centre GNL - Skikda 
Raffineries de petrole 

500 

320 
138 

2.200 
204 
320 
481 

Total 968 3.205 

7.30 Quatre unites de GPL, d'une capacite nominale de 4 millions de 
tonnes, ont ete mises en service au centre Jumbo d' Arzew entre decembre 1983 
et septembre 1984. La mise en service en, septembre 1986, du centre 
d'extraction de GPL a Hassi R'Mel, d'une capacite totale de 1,1 million de 
tonnes par an, permettra au centre de fractionnement de 4 millions de tonnes 

11 	 La diminution de la production de brut est due a une politique de 
conservation plutot qu' a des restrictions commerciales, telles que des 
quotas. 
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d'Arzew d'operer a. pleine capacite·V • La production de GPL a. Arzew est 
passee de 2,2 millions de tonnes a. 3 millions de tonnes entre 1985 et 1986, et 
elle pourrait atteindre 3,6 millions de tonnes en 1987, c'est-a.-dire 100 1 de 
capacite effective (90 1 de capacite nominale). 

7.31 La production brute de gaz naturel est passee de 43,4 a. 
90,7 mi:liards de m3 de 1980 a. 1985, le surcroit de production consistant en 
totalit.:! en gaz non associe. Hassi R'Mel a en particulier assure 76,6 1 de la 
production totale de gaz en 1985. Du fait de cette progression sensible, la 
production nette de gaz (c 'est-a.-dire deduction faite du gaz reinjecte et 
brule a. la torche ainsi que du gaz utilise sur les gisements memes) est passee 
de 15,1 a. 34,8 milliards de m3 de 1980 a. 1985. 

7.32 Cette progression a trois causes essentielles a) des contrats 
d'exportation ont ete conclus avec des societes europeennes distributrices de 
gaz; b) la consommation interieure augmente a rapidement; et c) on utilise 
davantage de gaz pour le reinjecter dans les puits de petrole afin de 
maintenir la pression et d'intensifier l'extraction de produits liquides. 

7.33 La production de gaz naturel liquefie (GNL) est passee de 
9,6 milliards de m3 (livres aux centres de GNL) en 1980 a. 17,6 milliards de 
m3 en:.985.A./. Il existe quatre centres de GNL, un a. Skikda (capacite de 
8,4 milliards de m3 

), trois a. Arzew (deux unites d'une capacite de 
10,5 milliards de m3 chacun et un d 'une capacite de 1,7 milliard de m3 

). 

La cap.3.cite totale est donc de 31 milliards de m3 contre 12,6 milliards 
produits en 1985, soit un faible taux d'utilisation (41 1)2/. 

7.34 Sur la base des contrats existants, les exportations de GNL devraient 
passer de 12,6 a. l3,6 milliards de m3 entre 1985 et 1990 (voir par. 55), 
essentiellement grace a. des ventes de gaz plus importantes a. l'Enagas 
(Espagne) et a. Distrigaz (Belgique), tandis que les achats du Gaz de France 
(GDF) resteraient constants. L'une des priorites de la Sonatrach est de 
tenter d 'assurer de nouveaux debouches aux exportations de GNL pour mieux 
utiliser les installations existantes a. haute intensite de capital (dont 
certaines connaissent des probll!mes d 'entretien partiellement dus au faible 
taux d 'utilisation) tout en s' ajustant au niveau des cours mondiaux. A cet 
egard, il faudrait analyser : a) la situation du marche pour les ventes de GNL 
(et de gaz naturel sous conduite a. l' etranger) , y compris les ventes au 
comptant; b) le cout de traitement du GNL, y compris le prix de vente du gaz 
naturel aux centres de GNL, l'amortissement, la rehabilitation et la 

!I 	 11 existe egalement un centre plus ancien de GPL et de condensats 
(RA 2 Z) d tune capacite de 1 million de tonnes, installe en 1971 a. Arzew 
et qui est maintenant hors de service en attendant d'etre reamenage pour 
produire exclusivement du GPL. 

~I 	 Un metre cube de GNL equivaut a. 600 m3 de gaz a. l'etat gazeux. 
'J.I 	 La capacite a ete utilisee a. 57 1 a. Skikda, mais a. 34 1 seulement a. 

Arzew. Le taux d 'utilisation enregistre a. Arzew est du a. des problemes 
de commercialisation (les gros centres de GNL d' Arzew etaient censes 
produire du gaz pour le marche americain, mais les ventes aux Etats-Unis 
ont cesse). 
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modernisation des unites existantes; c) le cout marginal a long terme du GNL 
et du gaz naturel sous conduite a envisager et a comparer au prix actuel du 
GNL et du gaz sous conduite sur les marches internationaux. Une analyse de ce 
genre tiendrait egalement compte de 1 r accroissement de la demande interieure 
de gaz et des possibilites de substitution. 

C. Raffinage du petrole 

7.35 I1 existe cinq raffineries de petrole ayant une capacite nominale 
totale de 21,3 millions de tonnes. La principale raffinerie de Skikda, sur la 
cote Est, a une capacite de traitement de 15 millions de tonnes et produi t 
essentiellement du naphtha, du fuel oil et du gazole a faible teneur en soufre 
(85 % de la production sont exportes essentiellement vers l' Europe et les 
Etats-Unis). 

7.36 La production de produits raffines est passee de 10,4 a 21,9 millions 
de tonnes de 1980 a 1985. Bien que les ventes sur le marche interieur soient 
passees de 5,2 a 7,5 millions de tonnes, les exportations ont plus que double 
et atteint 14,7 millions de tonnes en 1985. Une croissance aussi rapide tient 
a la politique de la Sonatrach qui consiste a minimiser les exportations de 
pet role brut pour maximiser la valeur des exportations en vendant des produits 
raffines a l'etranger. Une grande part du petrole brut est maintenant 
raffinee en Algerie et il devrait continuer a en aller ainsi au cours des 
prochaines annees. 

7.37 Plus de la moitie de la production est destinee a la production de 
distillats moyens (gazole, naphtha, kerosene). Le fuel oil constitue 
egalement une part importante de la production (24 % en 1985). La production 
de produits raffines a peu de chances d' augmenter sensiblement au cours des 
prochaines annees. La production de petrole brut pourrait bien diminuer dans 
1es prochaines annees, ce qui ne laisserait guere de possibilites d'accroitre 
les livraisons de brut aux raffineries (a moins de reduire tres fortement les 
exportations de petrole brut). En outre, du fait d'une demande interieure 
croissante, les exportations disponibles risquent de diminuer. Les previsions 
du CAE-V concernant Ie petrole indiquent que les exportations de brut et de 
produits petroliers tomberont de 28,7 millions de tonnes en 1985 (14 millions 
de tonnes pour Ie brut et 14,7 millions de tonnes pour les produits 
petro1iers) a 24,8 millions de tonnes en 1990. 

7.38 En consequence, aucun accroissement de la capacite ne semble 
necessaire dans le secteur du raffinage. Neanmoins, Ie projet visant a porter 
la capacite de reformage catalytique a Skikda de 1,1 a 2 millions de tonnes 
pour faire face aI' accroissement de la demande d' essence a ete retenu; il 
devrait produire queIque 30.000 b/j en 1988. 

7.39 La baisse du prix du petrole brut durant Ie premier semestre 1986 a 
ete plus rapide que celle du prix des produits raffines, ce qui a accru la 
marge des raffineries de petrole. Durant Ie premier trimestre 1986, Ie 

paragraphe 7.53, Tableau VII.7. 
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raffinerie de Skikda a obtenu une marge de 2,50 dollars par baril. Grace 
ega1ement a un taux d 'utilisation de 1a capacite accru, a un cout 
d' amortissement reduit (au moins pour 1es raffineries anciennes) et au cout 
reduit de l' assistance technique etrangere, 1e secteur du raffinage a pu 
compenser 1es pertes subies 1es annees precedentes. 

D. Stockage et distribution 

7.40 Nafta1 est 1a compagnie chargee du stockage, du transport (pipelines 
pour produits petroliers jusqu' aux depots et pipelines de GPL) et de 1a 
distribution. E11e a ete creee en 1980 apres 1a restructuration de 1a 
Sonatracb.. 

7.41 Les investissements de Nafta1 (environ 1 milliard de dinars durant 1a 
periode 1982-85) se sont repartis entre 1e raffinage (25 'X.) et 1e 
stockage/distribution (75 'X.). Durant 1a periode 1982-85, on a cree trois 
grands centres d'embouteillage et 16 petits. Il existait en 1984 plus de 
1.000 stations-service et i1 etait prevu d'en installer 400 entre 1985 et 1989 
(300 ont deja ete construites en 1985/86). 

7.42 Nafta1 s'emp1oie activement a encourager 1a consommation de GPL en 
convertissant 1es automobiles fonctionnant a 1 'essence. A Alger, dix 
stations-service sont deja equipees de pompes a GPL et il est prevu d 'en 
porter 1e nombre a 600 au cours des dix prochaines annees. Environ 
2.000 voitures fonctionnent maintenant au GPL et il est prevu de convertir 
chaque annee au propane 10.000 voitures utilisant de 1 'essence. Une autre 
methode visant a accroitre 1a consommation de GPL a consiste a subventionner 
1es prix du GPL pour en maximiser 1 'utilisation dans 1e cadre de 1a 1utte 
contre la desertification (reduction de 1a consommation de bois de feu) et 
pour aider 1a population a faib1e revenue Il existe encore aujourd 'hui des 
penuries de butane en boutei11e au niveau de 1a distribution, essentie11ement 
en raison de l'essor de 1a demande de butane a usage domestique. Pour reduire 
1a charge financiere que representent 1es subventions du GPL, 1e prix du 
butane a ete porte de 10 dinars 1a boutei11e de 13 kg en 1984 a 16 dinars en 
1985, puis a 19 dinars en jui11et 1986. 

E. Demande interieure 

7.43 La prosperite relative de l'A1gerie repose sur 1es exportations 
d'hydrocarbures. En 1985, ce secteur assurait 97,5'X. des recettes 
d 'exportation, 44 'X. des recettes fisca1es du Gouvernement central et 
representait 25 % du PIB. Cependant, 1a consommation interieure a augmente 
rapidement pour passer de 3 millions de tep en 1965 a environ 20 millions de 
tep a l'heure actuelle. D'ici l'an 2000, 1a consommation de 63 millions de 
tep serei superieure aux exportations, qui devraient atteindre 60 millions de 
tep se10n 1es planificateurs a1geriens, bien que ce dernier chiffre risque 
d 'etre c:liffici1e a atteindre si 1a croissance economique se ralentit a 1a 
suite d'une baisse du prix du petro1e et d'autres contraintes. 
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7.44 La consommation d'energie dans Ie secteur industrie1 s'est acce1eree 
(plus de 16 %) depuis 1965. En 1965, on comptait seu1ement deux consommateurs 
industrie1s de courant A haute tension, mais 43 en 1983, consommant 46 fois 
plus d'e1ectricite. L'industrie de l'energie (c'est-A-dire raffineries de 
petro1e, centres de GNL et de GPL, etc.) constitue Ie principal consommateur 
d'energie. 

7.45 La consommation de gaz nature1 a augmente rapidement. En 1965, on ne 
comptait que dix consommateurs industrie1s de gaz A haute pression contre 118 
en 1984. Les livraisons de gaz nature1 A 1a Sone1gaz (pour l'utilisation 
d'e1ectricite et 1a distribution de gaz) et aux usines d'ammoniaque et autres 
usines chimiques sont passees de 4,6 A 7,6 milliards de m3 de 1980 
A 1985·1/. 11 existe aujourd 'hui environ un demi-million de clients 
a1geriens pour Ie gaz et, d'ici a l'an 2000, il est prevu de porter leur 
nombre A plus de 2 millions. 

7.46 Pour max1m1ser l'uti1isation de gaz, on a re1eve 1es prix des 
produits petroliers plus rapidement que ceux du gaz naturel. A10rs que Ie 
prix du gaz nature1 (A haute pression) a augmente de 2,6 % par an entre 1980 
et 1986, ce1ui du fuel lourd a augmente de 45 %. De meme, Ie prix du fuel oil 
domestique a augmente de 25 % par an entre 1980 et 1986 mais ce1ui du gaz 
nature1 (A haute pression) de 4,5 % seulement. 

7.47 Les p1anificateurs a1geriens ont prevu que la consommation interieure 
d'energie augmenterait de plus de 400 %entre 1982 et l'an 2000. 

Tableau VII.5: 	 Consommation nationale d'energie 
(millions de tep) 

1965 1975 1982 1990 2000 1975 1982 2000 
(l) (%) (l) 

Produits petroliers 0,56 2,80 4,60 7,91 13,00 57,1 44,2 28,3 
Gaz naturel/GPL 0,26 0,90 2,55 6,72 11,80 18,4 24,5 25,7 
Electricite 

(thermique) 0,35 0,85 2,60 8,30 16,50 17,3 25,0 35,9 
Electrici te 

(hydraulique) 0,15 0,20 0,20 1,5 0,4 
Combustibles 

solides 0,40 0,35 0,50 0,97 4,00 7,2 4,8 8,7 
Energie solaire ~ 

Total 	 1,57 4,90 10,40 24,10 46,00 100,0 100,0 100,0 

1/ La part de 1a Sonelgaz dans ce total est d'environ 80 %, avec une 
augmentation considerable du nombre de consommateurs industriels et prives. 
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7.48 Les previsions ci-dessus indiquent clairement 1a progression de 1a 
production de gaz naturel/GPL et d'electricite thermique. En termes relatifs, 
l'utilisation de combustibles solides reste limitee et sert essentie11ement a 
la cokefaction dans 1a siderurgie. L'hydroelectricite n'a represente que 
1,5 1 de l'energie consommee en 1982 et ce pourcentage diminuera encore etant 
donne que les possibilites de nouveaux projets hydroelectriques sont limitees. 

7.49 L'energie solaire apparaitra pour 1a premiere fois dans 1e bilan 
energetique en l'an 2000, date a laquelle elle satisfera 11 de 1a consommation 
interieure totale. 

7.50 Compte tenu de la revision en baisse des projections economiques pour 
l'Algerie (ce qui parait inevitable compte tenu des effets de la baisse des 
prix des hydrocarbures et d'autres contraintes), la demande interieure 
d'energie, se ralentira probablement au cours des annees a venire 11 
conviendrait donc de mettre au point differents scenarios de croissance 
concernant 1 f energie pour le moyen a long terme. En tout etat de cause, il 
apparait de plus en plus que les produits petroliers assureront probab1ement 
une part moins importante de la consommation d 'energie tandis que 
l'utilisation des gaz naturels pour l'industrie et les menages et pour la 
product::~on de l'electricite devrait continuer as' intensifier assez rapidement 
et que 1e gaz naturel devrait repondre a une part croissante de la demande 
d 'energie en remplacement des produits petroliers. Cela a de serieuses 
inciden.:!es pour les programmes d' investissements energetiques a etablir, 
compte tenu de l' evolution de la situation, pour la periode allant jusqu'a 
l'an 2000. 

F. EwrtatioDS dthydrocarbures 

7.51 Malgre la croissance de la consommation interieure, 1es exportations 
d'hydrocarbures sont passees de 50 a 58,6 millions de tep entre 1980 et 1985. 
Leur repartition a evolue de la fa~on suivante (en 1) : 

Tableau VII. 6 
1980 1983 1985 

Petrole brut 67,3 21,6 24,4 
Condensats 8,6 25,8 23,6 
Produits petro1iers/GPL 14,2 26,6 25,1 
GNL 9,9 22,8 16,6 
Gaz naturel (sous conduite) --h1 ~ 

Total 100,0 100,0 100,0 

7.52 La part du petrole brut dans l' ensemble des exportations a tres 
fortement diminue depuis 1980 en raison des efforts deployes par le 
Gouvernement pour diversifier les exportations d 'hydrocarbures et etre moins 
tributaire des exportations de pet role brut. Les condensats et 1es produits 
petroliers (y compris le GPL extrait du gaz naturel) representent maintenant 
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environ 25% chacun des exportations contre 9 et 14%, respectivement, en 1980. 
Le gaz nature1 (GNL et gaz sous conduite) represente ega1ement 26% des 
exportations contre 10% en 1980. Le deve10ppement 1e plus rapide a ete 
enregistre dans 1e cas du gaz nature1 achemine en Italie par 1e gazoduc 
transmediterraneen. 11 resu1te de tout ce1a que l'on compte maintenant quatre 
categories d' exportations representant chacune environ un quart du total des 
exportations d'hydrocarbures. 

7.53 Un memorandum economique de 1a BIRD (version proviso ire datee du 
6 fevrier 1986) a estime qu'en 1990, 1es exportations d'hydrocarbures 
s 'e1everaient a 83 millions de tep, a10rs que 1e Ministere de l'energie de 
l' Algerie a prevu pour 1a meme annee 1e chiffre de 75,1 mill ions de tep se 
decomposant comme suit : 

Tableau VII. 7 
1985 1990 1990 2000 

Chiffres effectifs (BIRD) (CAE)l/ (CAE) 

Petro1e brut 14,3 15,4) 

Produits petro1iers ) 24,8 4,8 


(a l'exc1usion du GPL) 12,6 7,8 ) 
Condensats 13,9 17,6 18,0 13,8 
GPL 2,1 5,8 3,0 4,8 
GNL 12,6 19,5) 
Gaz nature1 ) 29,2 36,6 

(sous conduite) 	 17,1)~ 

Total 	 62,5 83,0 75,1 60,0 

7.54 Les deux prev1s1ons ci-dessus pour 1990 different essentie11ement en 
ce qui concerne 1es perspectives relatives au gaz nature1. 11 est probable 
que 1a production de petro1e brut stagnera ou meme qu'e11e diminuera au cours 
des prochaines annees. En outre, 1es exportations de condensats devraient 
norma1ement progresser sensib1ement de 1985 a 1990, mais ce1a dependra de 1a 
mise en exploitation de nouveaux gisements de gaz et de l'amenagement de ceux 
qui sont actue11ement exp10ites de fa~on a maX1m1ser 1 'extraction de 
condensats et de GPL a partir du gaz nature1. En tout etat de cause, un 
objectif de 18 millions de tonnes n' est pas deraisonnab1e du fait que des 
debouches interessants semb1ent s'offrir a 1a production de condensats. En ce 
qui concerne 1e GPL, grace aux investissements considerab1es pratiquement 
acheves a Hassi R'Me1 et Arzew, 1es exportations de GPL ont deja atteint 
environ 2,5 millions de tep en 1986 et devraient passer a que1que 3 millions 
de tep d'ici 1988-1990. Quant aux perspectives pour ce qui est des 
exportations de gaz nature1, e11es dependront pour une large part de 1a future 
po1itique des prix, des futurs rapports entre l'offre et 1a demande de petro1e 
sur 1es marches internationaux, et de l'importance donnee par 1es pays 
acheteurs aux considerations de securite d'approvisionnement. 

1) 	 Rapport du Comite Algerien de l' Energie, prepare sous l' egide du MEICP, 
pour 1a 3eme Conference Arabe de l'Energie (Mai 1985). 
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1. ~rtations de gaz naturelliguefiE~ (GNL) 

7.55 Les exportations de GNL ont evo1ue comme suit depuis 1980 

Tableau VII.S: Exportations de GNL par destination 
(mi11iers de m3 par an) 

1980 1983 1985 1990 
(prevision) 

Royaume-Uni 1.315 
France 3.432 13.133 13.054 13.000 
Espagm~ 2.015 2.665 2.703 3.000 
Etats-Unis 3.835 5.957 970 
Belgique 4.173 4.215 6.600 

Total 10.597 25.928 20.942 22.600 

Equivalent gaz nature1 
(millions de ml) 6.623 16.205 12.628 13.560 

Source : MEICP et estimations de 1a mission pour 1990. 

7.56 Le tableau ci-dessus indique 1a diminution spectacu1aire des 
export~tions vers 1e marche americain intervenue depuis 1983 a la suite de la 
capacite de debit excessive de gaz sur ce marche ajoutee a 1a progression des 
1ivraisons du Canada a des prix plus faib1es, a la liberation progressive des 
prix au niveau des prix a 1a tete de puits et du mecanisme du marche, et a 
l' appari tion d 'un marche, du gaz au comptant. En consequence, 1es 
importateurs americains ont juge impossible d' inc1ure du GNL algerien plus 
couteux dans leurs approvisionnements et de maintenir leur part du marche et 
ils ont denonce leurs contrats avec 1 'Algerie. Toutefois le GNL algerien est 
susceptible de reapparaitre sur 1e marche amer1cain compte tenu de la 
signature recente d'un contrat entre 1a Societe Panhandle et SONATRACH 
prevoyant 1a 1ivraison de 100 milliards de m3 pendant 20 ans, soit en 
moyenne 5 milliards de m3 par an. Le prix du gaz sera indexe sur 1e prix de 
vente sur 1e marche americain avec un p1ancher qui permettra de recuperer 1e 
cout marginal de l'operation plutot que 1a tota1ite des couts en capital. 11 
tiendra compte a 1a fois de desir de Panhandle de rentabiliser ses ventes de 
gaz et du souhait de 1a SONATRACH de prendre pied sur le marche US. Par 
ail1eurs, l'Algerie souhaitera peut-etre effectuer des ventes au comptant aux 
Etats-Unis Oll son ancien client, Distrigas de Boston, a recemment achete au 
comptant une certaine quantite de gaz a l'Indonesie. 

7.57 A 1a difference des ventes aux Etats-Unis, les ventes au Gaz de 
France (GDF) ont atteint un niveau e1eve en 1983-85. En ce qui concerne 1es 
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prix, la baisse des prix du brut a ramene le prix negocie f.o.b. au troisieme 
trimestre 1986 du GNL algerien vendu a 1a France (et egalement A 1a Belgique 
et A l'Espagne) a 2,32 dollars par million de BTU contre 3,81 dollars avant 
avril 1986. 

7.58 Les principaux prob1emes de Distrigaz (Belgique) ont tenu A 1a 
contraction de 1a demande. Les exportations vers 1a Belgique ont atteint 
2.5 milliards de m3 (c'est-A-dire 4.2 millions de m3 de GNL par an) en 
1985 et s' eleveront A environ 3 milliards de m3 en 1986-87. Bien que 
Distrigaz n'aH pu conclure un nouvel accord avec SONATRACH, il continuera A 
acheter du gaz algerien pour approvisionner son nouveau terminal de Zeebrugge 
A un prix provisoire fonde sur 1es quotations officiel1es de huit qua1ites de 
brut ($1.97 par million BTU du 2eme trimestre 1987). 

7.59 Les ventes A Enagas (Espagne) ont atteint 1,6 milliard de m3 en 
1985 (soit 2,7 millions de m3 de GNL) , c 'est-A-dire un volume tres inferieur 
A celui que prevoyait le contrat passe en 1973. Se10n un accord conc1u en 
1985, l'Espagne achetera 1,5 milliard de m3 1es trois premieres annees, puis 
3,8 milliards de m3 a l'expiration du contrat en 2004. Enagas paie A peu 
pres 1e meme prix que 1a France et 1a Belgique (2,32 dollars par million de 
BTU en juil1et-septembre 1986). 

7.60 Face a la chute de ses recettes et A l'inutilisation de sa capacite, 
la Sonatrach commence A faire des ventes au comptant au Gaz de France et A 
Ruhrgas (Allemagne) dans 1e cadre de contrats recents qui accordent des 
ristournes considerables par rapport aux prix a long terme. Les livraisons 
ont commence en novembre 1986 et se poursuivront pendant l'hiver. Les volumes 
sont limites mais non negligeables et portent peut-etre sur environ 
250 millions de m3 de gaz naturel liquefie pour chacune des deux societes 
citees plus haut, dans le cadre d'un contrat de trois mois. On estime que le 
prix au comptant Lo.b. Algerie est suffisamment bas pour aboutir A un prix 
frontiere regazifie pour 1es deux clients inferieur A 2 dollars par million de 
BTU. Le prix f .o.b. prevu par le contrat pour le quatrieme trimestre 1986 
pour le GNL algerien vendu a 1a France, a 1a Belgique et a l'Espagne etait 
d 'environ 1,95 dollar par milion de BTU, 1e transport et 1a regazification 
vers 1a France et l'Espagne representant un demi-dol1ar supplementaire. ce qui 
donne un prix total de 2,45 do1larsl/. 

2. 	 Exportations de gaz naturel sous conduite 

7.61 Les exportations de gaz vers l'Ita1ie par 1e gazoduc 
transmediterraneen ont commence au milieu de 1983. Le contrat signe avec 1a 
SNAM italienne (ENI) en 1983 prevoyait l'en1evement de 12,4 milliards de 
m3 

• Les exportations ont atteint environ 7 milliards de m3 en 1985 et 
pourraient bien atteindre 12 milliards de m3 en 1990 compte tenu des recents 
accords passes entre l' Algerie et l' Ita1ie. En ce qui concerne le prix, 
l'Italie grace au gaz achemine par gazoduc, a obtenu des conditions plus 
avantageuses que 1es autres pays europeens achetant du GNL. Son prix f.o.b. A 

11 	 Le transport et la regazification vers la Belgique representent plus de 
1 dollar. 
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1a frontiere a1gerienne etait inferieur de 36 %. a ce1ui du GNL, soit 3,46 
dollars pendant le troisieme trimestre 1985. En octobre 1986, 1e contrat avec 
1a SNAM a ete reconduit pour une duree de 20 ans. Ce contrat inc1ue des 
clauses permettant un assoup1issement des conditions de 1ivraison et 
d'indexation des prix. 

7.62 En supposant que l'Ita1ie (et peut-etre 1a Yougos1avie) puisse 
acheter environ 12 milliards de m3 en 1990 contre environ 7 milliards en 
1985 et que 1es exportations de GNL s'e1event a 22,6 millions de m3 

(c'est-a-dire 13,6 milliards de m3 de gaz nature!), 1es exportations tota1es 
de gaz atteindraient 25,6 milliards de m3 en 1990. C'est 1a un chiffre un 
peu inferieur aux 29,2 milliards de m3 prevus (par. 53) mais qui tient .it de 
graves prob1emes de commercialisation et a 1a renegociation de contrats 
concernant le GNL a un niveau tres inferieur. I1 est a noter que les contrats 
initialement signes par l'Algerie portaient sur environ 40 milliards de m3 

par an, chiffre maintenant ramene a environ 26 milliards de m3 
• Dans ce 

contexte, les politiques conmercia1es agressives de 1a Sonatrach, (notamment 
celles consistant a vendre du gaz a bas prix) peuvent stimuler les 
exportations sous la forme de ventes au comptant, notamment sur le marche 
amerl.ca,in. Les ventes au comptant sont rares dans le cas du GNL et il est 
encore trop tat pour dire si ce marche a de nouveaux debouches. Il faudrait 
cependant faire le maximum pour accroitre le taux d'uti1isation de la capacite 
des usi,nes de GNL, qui est actuellement faible. 

7.63 A plus long terme, le marche de l'Europe de l'Ouest devrait avoir 
besoin d' importantes quantites de gaz importe d' ici 1 'an 2000. Le principal 
fait sl:dllant attendu dans la region est 1a mise en exploitation des gisements 
de Troll et eventuellement de Sleipner ou de Temmeliten , au large de la 
Norvege. Etant donne que certains des contrats en vigueur expireront 
progressivement pendant les annees 90, on prevoit qU'une partie du deficit 
projete en l'an 2000 sera comble par l'Algerie et l'URSS. Grace aux enormes 
reserves de gaz naturel et aux capacites actuelles des gazoducs a destination 
de 1 'Europe de 1 'Ouest, on disposera de fat;on continue d'au moins 60 milliards 
de m3 en provenance de 1 'URSS. Le doublement de la capacite du gazoduc 
transmediterraneen (de 12 a 24 milliards de m3 

) et les contrats re1atifs au 
GNL (de 14 a 28 milliards de m3 compares a une capacite existante de 31 
milliards de m3 

) pourraient se traduire par 1a fourniture d'environ 
54 milliards de m3 de gaz algerien par an. Sous reserve de considerations 
relatives a la securite de 1 'approvisionnement (ce qui implique que 1 'Europe 
donne 1a preference au gaz norvegien plus couteux), un fournisseur peu eloigne 
comme l'Algerie sera bien place pour decrocher de nouveaux contrats grace .it 
une politique des prix flexible. L'Algerie a deja montre qu'elle etait 
capable de changer de politique depuis le boom des annees 1980-81. Elle 
n 'exigf:! plus dans ses negociations commerciales que le prix FOB soit indexe 
sur celui du petrole brut, faisant ainsi preuve d 'une attitude plus souple a 
l'egard des consommateurs de gaz. 



- 138 

G. Investissements dans Ie secteur des hydrocarbures 

7.64 Les investissements dans Ie secteur des hydrocarbures ont atteint en 
1980-84 environ 49 milliards de dinars (aux prix courants) dont 44 milliards 
pour la Sonatrach. Seulement 75t des credits d'investissement prevus ont ete 
effectivement depenses, essentiellement en raison de retards dans l'execution 
des projets. Les principaux investissements acheves ou entrepris en 1980-84 
ont porte notarnrnent sur une nouvelle usine de liquefaction de gaz (GNL2), la 
modernisation d'une ancienne usine de liquefaction de gaz (GL4) et 
l'arnenagement de l'usine "Jumbo" GPL a Arzew. 

7.65 Le Plan 1985-89 prevoit des investissements de 39,8 milliards de 
dinars, soi t 20t de moins que les investissements effectifs de la 
periode 1980-84 et meme encore moins si l'on tient compte de l'inflation. Cela 
est toutefois a prevoir lorsque l'on considere que des investissements de base 
considerables (amenagement des gisements, gazoducs, usines de liquefaction du 
gaz) sont deja acheves. Toutefois, environ un tiers des investissements 
prevus en 1985-87 sont encore destines a achever des projets en cours. Ces 
derniers sont particulierement importants pour la Sonatrach qui n'a pu encore 
mener a bien un certain nombre de projets durant la periode du plan precedent 
en raison de divers retards et contraintes rnaterielles auxquelles s'est 
heurtee la realisation de projets autorises. La Sonatrach n'a effectivement 
depense que 44 milliards de dinars en 1980-84, au lieu des 64 milliards 
initialement prevus pour cette periode. 

Tableau VII.l: Investissements prevus dans Ie secteur des hydrocarbures 
0985-89) 

Coilt Depenses 
d'investissement 

1. 	 Nouveaux projets : 
Sonatrach 

(exploration, production, pipelines) 20.508 19.083 
Naftal 

(raffinerie, stockage et distribution) 6.110 5.192 
Services 	petroliers 

(etudes sismiques, forage, etc.) 2.300 

Total 	 29.248 26.575 

II. 	 Projets en cours n.c. 13.235 

III. 	 Total I et II n.c. 39.810 

Source : Ministere du Plan. 

7.66 Du fait des contraintes financieres liees a la baisse des prix du 
petrole et du gaz et a des problemes de tresorerie, la Sonatrach risque d'etre 
contrainte de ralentir sensiblement ses investissements a moins de parvenir a 
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mobiliser d' autres ressources financieres. Etant donne que 1a priori te sera 
probab1ement accordee it l' achevement des projets en cours (qui representent 
35% des investissements totaux de 1a Sonatrach d 'un montant de 30,9 milliards 
de dinars prevus pour 1985-89), 1es ressources consacrees it de nouveaux 
projets risquent de devoir etre reduites, ce qui compromet tra des programmes 
d'exp1oration, de deve10ppement et de transport d'une importance capita1e. 

7.67 Les investissements en cours de 1a Sonatrach pour 1a periode 1985-89 
portent notamment sur : a) l'achevement de deux unites d 'extraction de GPL it 
Hassi R'Me1 (chaque unite ayant une capacite de 1,1 million de tonnes). Le 
GPL est envoye it 1 'usine "Jumbo" de 4 millions de tonnes d, Arzew ou il est 
separe en butane et propane et exporte (20% seu1ement de 1a production d'Arzew 
est 1ivree sur 1e marche interieur). Ces deux centres d'extraction de GPL ont 
ete acheves en septembre 1986. b) l' achevement du deuxieme gazoduc 
transmediterraneen de 1,20 m de diametre reliant Hassi R'Me1 it l'Ita1ie (G02), 
d 'une capacite de 8,3 milliards de m3 par an. Les travaux de construction 
ont dE:marre en 1985 et devraient etre termines en 1988. c) L'achevement du 
gazoduc reliant Rhourde Nouss et A1rar it Hassi R'Me1 via Tin Fouye et Hassi 
Messaoud. Ce nouveau gazoduc acheminera ega1ement du gaz depuis Rhourde 
Nouss, desservi par un centre de traitement du gas qui doit etre acheve en 
1987. A 1a suite de ce projet en cours, i1 est probable que 1a production de 
GPL atlgmentera d'ici 1988. 

7.68 Les investissements propres que 1a Sonatrach envisage d'effectuer 
s'etevent it 19,1 milliards de dinars pour 1985-89, se repartissant comme suit : 
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Tableau VII.2: Nouveau programme d'investissement de 1a Sonatrach (1985-89) 
(millions de dinars) 

Cout du projet 

Exploration 6.000 

Mise en valeur des ressources petro1ieres 
a. Projets de mise en valeur 9.230 
b. Infrastructure socia1e 1iee a 1a mise 460 

en valeur des ressources petro1ieres ~/ 
Total 9.690 

Mise en valeur des ressources gazieres 
a. Mise en valeur des champs de gaz 1.750 
b. Etudes pre1iminaires concernant 110 

1a recuperation secondaire 
Total 1.860 

Transport 
Remp1acement du gazoduc de 85 cm 

d'Haoud E1 Hamra-Skikda (partie nord) 1.200 
Renouve11ements et ameliorations 560 

(conduites et stations de compression) 
Total 1.760 

Liquefaction du gaz 
Renouve11ement des centres de liquefaction 380 
Centres de degou1ottage/1iquefaction 510 
Investissement dans 1e centre de liquefaction GL2Z 48 
Total 938 

Divers 
Renouve11ement et amelioration des 1aboratoires 20 
Nouveaux 1aboratoires 40 
Materiel de forage 200 
Total 260 

TOTAL 20.508 

~/ 	 La difference entre 1es couts des projets et 1es depenses 
etre depensee apres 1989. 

~/ 	 Logement, centres medicaux, centres recreatifs, etc. 

Depenses 
autorisees ~/ 

6.000 

8.330 
460 

8.790 

1.600 
100 

1.700 

1.145 
490 

1.635 

320 
340 

48 
708 

20 
30 

200 
250 

19.083 

autorisees doit 

7.69 Les investissements sont concentres dans quatre principaux domaines : 
exploration, mise en valeur des ressources petro1ieres et gazieres, pipelines 
et liquefaction du gaze Les investissements qu'i1 est prevu de consacrer a 
l'exp1oration s'e1event a 6 milliards de dinars a10rs que 4 milliards de 
dinars d'investissements ont ete effectues en 1980-84. En 1985-86, on 
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comptait environ 27 appareils de forage d'exp10ration en activite, 
essentie11ement a Adrar et In-Salah (exploration de gaz). Ce materiel a ete 
utilise pendant un total de 270 ~ois-apparei1s, sur 1a base d'une utilisation 
moyenne de 1a capacite de 80'1 en 1985-86. Les forages d'exp10ration n'ont 
represente en moyenne qu'environ 80.000 metres en 1985 comme en 1986. Pour 
1987 et au-de1a, il se peut que 1es programmes de forage soient reduits en 
raison des ressources financieres insuffisantes de 1a Sonatrach, ce qui 
restreindra 1es commandes passees aupres des deux societes d'exp10ration 
d'Etat (Enafor et Entp). Les forages d'exp10ration sont couteux du fait 
qu'ils s'effectuent en terrain difficile on estime qu'une operation de 
forage coute 15 millions de dollars dans 1es Ergs et 10 millions de dollars a 
Adrarl/. Beaucoup de zones sont encore tota1ement inconnues et meme dans 
ce11es qui ont deja ete exp10rees, on peut identifier de nouvelles reserves a 
l' aide de techniques modernes d' exploration. La principa1e difficu1 te tient 
au cout e1eve des travaux d' exploration, ce qui pose un serieux prob1eme de 
financement a 1a Sonatrach. Bien que 1e nombre de puits productifs par 
rapport au nombre total de puits fores soit re1ativement satisfaisant se10n 
1es normes internationa1es, ces puits se trouvent dans des zones desertiques 
tres recu1ees et i1s sont souvent couteux. Les experts d'ENAFOR estiment, par 
exemp1Et, que 1e petro1e decouvert a Adrar ne pourrait etre exp10ite que si 1e 
prix du petro1e atteignait 100 dollars 1e baril. Comme on l' a vu au 
paragrsphe 7.07, 1a nouvelle legislation recemment adoptee incitera peut-etre 
1es compagnies petrolieres etrangeres a accroitre leurs activites en Algerie 
du fait que 1es redevances et 1es impots sur 1es benefices ont ete reduits 
pour 11~s travaux d' exploration entrepris dans certaines regions du pays. La 
nouvelle legislation petroliere n 'est toujours pas entree en vigueur du fait 
que de::; decrets detailles n 'ont pas encore ete adoptes (1' adoption est prevue 
pour fLn juin 1987). Il conviendrait toutefois de connaitre 1es premieres 
reacti(ms des compagnies petrolieres etant donne qu'un programme d'exp10ration 
plus afllbitieux est vital, ne serait-ce que pour maintenir a leur niveau actue1 
1es res,erves d' hydrocarbures de l'Algerie qui sont en diminution. 

7.70 Les depenses consacrees a 1a mise en valeur des ressources 
petrolieres et gazieres representent 55'1 du montant total prevu des nouveaux 
investissements prevus en 1985-89. Les programmes de mise en valeur sont 
consacr's pour l'essentie1 au petro1e (8,9 milliards de dinars, soit environ 
1,9 milliard de dollars), tandis que 1,7 milliard de dinars, soit 400 millions 
de dollars, sont affectes au gaz. Les investissements petroliers portent 
notamment sue deux nouvelles stations de compression a Hassi Messaoud, qui 
seront mises en service en janvier 1987. E11es s'ajouteront aux cinq stations 
existantes et accroitront 1e volume de gaz separe du petro1e1/ et ridnjecte 
pour maintenir 1a pression sur 1e gisement. Ce1a a pour effet de reduire 
encore davantage 1e volume de gaz brule a 1a torche, qui ne represente deja 
plus que 2% de 1a production tota1e de gaz associe. 

1.1 La Sonatrach a decouvert du petro1e a Adrar en 1985 (130 m3 par jour de 
brut de gravite 43 avec 1e forage d'exp10ration Touat 1 de 550 metres). 

~I 11 existe douze 12 stations de separation de gaz a Hassi Messaoud. 
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7.71 D'autres investissements petroliers financeront notamment Ie 
renouvellement et Ie remplacement de materiel ancien dans un certain nombre de 
gisements. Plus de sot des investissements visent a mettre en place des 
reseaux de collecte de petrole a partir des puits productifs et a apporter du 
gaz ou de l'eau aux puits de petrole a des fins de reinjection. 

7.72 La mise en valeur des gisements de gaz naturel vise a maintenir la 
pression a un niveau optimum dans les champs productifs, a reduire la 
proportion de gaz brule a la torche et a accroitre la recuperation de liquides 
(condensats et GPL). Aucun nouvel investissement important n 'est prevu a 
Hassi R'Mel, ou deux unites d'extraction de GPL ont ete instal lees en 
septembre 1986 (projets en cours). La strategie de la Sonatrach consiste a 
mettre davantage en valeur les gisements de gaz non associe au sud d 'Hassi 
Messaoud comme a Rhourde Nouss, In Amenas, Alrar, et egalement Oued Noumer au 
sud-est d'Hassi R'Mel. A plus long terme, c'est-a-dire apres 1989, les 
nouveaux gisements de gaz d' In-Salah pourront aussi etre mis en valeur en 
fonction des besoins du marche (notamment de la reinjection). Ces projets 
gaziers visent a rendre du gaz disponible a des fins de reinjection dans les 
gisements de petrole. C'est ainsi qu'Hi'-ssi Messaoud aura besoin de 
11 milliards de m3 de gaz d'ici 1989 (pour une production de petrole 
maintenue au niveau de 1985, soit environ 19 millions de tonnes), alors que 
6 milliards de m3 ont ete reinjectes en 1986 et cela seulement pour 
maintenir la pression necessaire pour atteindre Ie niveau de production de 
petrole requis, a savoir 19 millions de tonnes. 

7.73 En ce qui concerne la recuperation de liquides (condensats et GPL), 
une progression importante compenserait la diminution probable de la 
production de brut dans un proche avenir, en partie pour des raisons de 
conservation etant donne qu' aucune decouverte importante n' a ete faite ces 
dernieres annees. Les quotas de l'OPEP ne s'appliquent pas aux condensats et 
au GPL et des debouches existent donc pour ces produits, bien que Ie GPL 
risque de se trouver soumis a une concurrence internationale de plus en plus 
vive1/. En tout etat de cause, la production accrue de gaz des nouveaux 
gisements situes au sud d'Hassi Messaoud entrainerait une recuperation liquide 
accrue (production exportable et assurant des rentrees de devises, ce qui 
compenserait la diminution de celles assurees par Ie petrole brut) et 
fournirait du gaz a reinjecter dans les gisements de petrole et de gaz, la ou 
cela est necessaire. Un objectif majeur du Plan 1985-89 est d 'optimiser la 
production de gaz dans Ie Sud, compte tenu d'une recuperation liquide maximale 
et de besoins techniques et economiques optimaux pour la reinjection de gaz. 
Les nouveaux investissements destines, en 1987-89, a la mise en valeur de 
ressources gazieres visent a achever les projets deja entrepris, comme a 
Rhourde Nouss et Alrar, et a utiliser de fac;on economique les ressources 
gazieres considerables de l'Algerie. 

11 	 La capacite de l'Algerie est de 5 millions de tonnes (y compris Ie centre 
Jumbo de 4 millions de tonnes et Ie centre plus petit RAzZ MT a Arzew) , 
tandis que la production totale commercialisee dans Ie monde n'est que de 
20 millions de tonnes (y compris 8 millions pour l' Arabie saoudite et Ie 
reste pour Ie Kowe1t et l'Indonesie). 
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7.74 Les nouveaux investissements que 1a Sonatrach prevoit de consacrer 
aux pipelines s'e1event a 1,6 milliard de dinars, soit a environ 350 millions 
de dollars. Le projet de loin 1e plus important concerne 1e remp1acement de 
l'oleoduc de 95 cm (section nord) reliant Haoud E1 Hamra a Skikda (ou 1e 
petro1e est utilise dans une raffinerie de 15 millions de tonnes qui exporte 
85 % de sa production). L' oleoduc d' origine a ete ins talle dans 1es 
annees 70, mais il a toujours connu des prob1emes techniques et doit etre 
remp1ace pour fournir a 1a raffinerie geante de Skikda 1e petro1e dont e11e a 
abso1ument besoin. D'autres investissements, s'e1evant a environ 500 millions 
de dinars portent notamment sur 1e renouve11ement des conduites et 1a remise 
en etat de stations de compression et autres materiels. On prevoit 
genera1ement que 1e remp1acement et 1a remise en etat des machines et du 
materiel constitueront une charge financiere de plus en plus lourde, etant 
donne qu'un certain nombre d'investissements ont ete effectues dans 1es 
annees 60 (pipelines,.V raffineries, puits productifs, stations de 
compresldon, materiel de forage, etc.). 

7.75 La derniere grande categorie d'investissements porte sur 1es centres 
de liqu-Haction de gaz nature1. Ceux-ci representent 700 millions de dinars 
repartil;; entre 1a modernisation et 1e remp1acement de machines aux centres, de 
liquefaction d'Arzew,~/ 1e degou1ottage dans ces memes centres des 
renouveJ1ements speciaux ainsi que de nouvelles installations (telles qu'une 
unite (ie recuperation d'he1ium) a l'usine GNL2. D'importantes depenses 
d' entre 1 ien (necessaires pour maintenir en etat des installations dont 1e taux 
d 'utilhation est actuellement tres faib1e) risquent de representer une charge 
financii,re de plus en plus lourde pour 1a Sonatrach au cours des annees a 
venire 

7.76 Les investissements effectifs de 1a Sonatrach se sont e1eves a 
environ 5 milliards de dinars en 1985 et 6 milliards en 1986. Pour 1987, 
7 milliards ont ete demandes et aucune diminution des investissements prevus 
n'a ete envisagee, etant donne que 1es hydrocarbures sont consideres comme un 
secteur prioritaire. Pour atteindre l'objectif fixe par 1e Plan pour 1es 
investissements destines a 1a Sonatrach, a savoir 31 milliards de dinars en 
1985-89, environ 7 milliards de dinars devraient ega1ement etre investis 
chaque annee en 1988 et 1989. Toutefois, 1a question est de savoir si 1a 
capacite d 'autofinancement de 1a Sonatrach qui a deja diminue d 'environ 20 % 
en 1986 par rapport a 1984-85 et risque de diminuer encore en 1987-89 sera 
suffisante pour couvrir 1es depenses prevues. Les credits de l'Etat risquent 
ega1ement d 'etre insuffisants pour compenser 1e deficit de ressources de 1a 
Sonatrach. La capacite d'emprunt de 1a Sonatrach sur 1es marches 

11 	 Le premier gazoduc de 60 cm a ete construit entre Hassi R'Me1 et Arzew en 
1964; 1e premier oleoduc de 70 cm reliant Hassi Messaoud a Arzew (pour 1e 
raffinage et l'exportation du brut) a ete construit en 1965. L'oleoduc 
reliant Hassi Messaoud a Beja'ia a ete construit en 1959. 

2/ 	 Des investissements importants ont deja ete effectues en 1980-85 a 1a 
vieil1e usine GLN4 (l'ancienne CAMEL) qui a ete equipee d 'une nouvelle 
usine a vapeur, de trois nouvelles turbogeneratrices (18 MW chacune), 
d 'une interconnexion avec 1a Sone1gaz, de nouveaux compresseurs, etc. La 
cap.acite de stockage sera bientot augmentee. 
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internationaux s'est ressentie de la forte chute du prix du petrole en 1985-86 
et de 1 'argent frais ne pourrait etre obtenu qu'a des conditions moins 
favorables (taux d'interet plus eleves et echeances plus courtes, c'est-a-dire 
six a sept ans). Un financement international pour le secteur energetique 
etant problematique, les autori tes algeriennes pourraient envisager d' autres 
sources de financement, et notamment de faire appel a une assistance 
multilaterale. 

7.77 Le montant total prevu des investissements destines au raffinage, au 
stockage et a la distribution represente 6,8 milliards de dinars, dont 
5,2 milliards pour de nouveaux investissements de Naftal, societe d'Etat creee 
en 1980 lorsqu'il a ete decide que les activites de la Sonatrach se 
limiteraient a l'exploration, a la production et au transport. Les nouveaux 
investissements comprennent 1 milliard de dinars pour une nouvelle unite de 
reformage a la raffinerie de Skikda et 4,2 milliards de dinars pour des 
investissements dans de nouvelles installations de stockage, des pipelines 
pour GPL et divers produits, des ateliers, des centres de conditionnement et 
des stations-service. Comme indique precedermnent (par. 38), on se demande 
encore s'il y a lieu d'installer un centre de raffinage a Skikda. Un objectif 
de ce projet est d' accroitre la production d 'aromatiques (benzene, toluene, 
xylene et paraoxylene) pour 1 'exportation. Cette production, inexistante en 
1982, a atteint 50.000 tonnes en 1983, puis 140.000 tonnes en 1985. L'unite 
actuelle de reformage a une capacite annuelle de 1,1 million de tonnes, qui 
est presque entierement utilisee pour produire a la fois des aromatiques et de 
l'essencel /. Pour accroitre les exportations d'aromatiques, il a ete 
propose de creer une nouvelle unite de reformage de 1 million de tonnes, qui 
produirait egalement environ 600.000 tonnes d'essence destinees au marche 
interieur. La consommation totale d'essence est passee de 584.000 a 
1.830.000 tonnes de 1975 a 1985. La nouvelle unite, dont l'achevement 
prendrait environ 18 mois, permettrait d'accroitre sensiblement la production 
d'essence. Cela a souleve un certain nombre de questions au sein de la Naftal 
et du Ministere de 1 'energie concernant l'accroissement futur de la demande 
d 'essence, les possibilites de remplacement de l'essence par du GPL et du 
gazole et egalement l' avantage competitif qu' il y aurait a concentrer la 
nouvelle capacite de production d'essence a Skikda plutot que dans les 
raffineries d'Alger et d'Arzew. De nouvelles etudes ont ete demandees pour ce 
projet, qui n'a pas encore ete approuve officiellement. Cela represente une 
tendance interessante pour les projets energetiques en Algerie, qui semblent 
etre etudies de plus en plus attentivement par le Ministere de l'energie, ce 
dernier tenant a ce que l'on procede a une evaluation economique financiere et 
technique approfondie des avantages des projets avant d'entreprendre leur 
execution. 

11 	 La production d'essence a Skikda etait de 858.000 tonnes en 1985, 
necessitant une capacite de traitement equivalant a 830.000 tonnes. Vingt 
pour cent de la production etaient obtenus par distillation atmospherique 
et 80 1 - c'est-a-dire 690.000 tonnes - par reformage. Si l'on ajoute une 
production de 140.000 tonnes d'aromatiques, on en arrive a une production 
totale de 830.000 tonnes, soit 1 'equivalent d 'une capacite de traitement 
d'environ 930.000 tonnes, chiffre proche des 1,1 million de tonnes 
actuelles. 
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7.78 Cormne indique precedermnent (voir Tableau VII.1), les nouveaux 
investissements se repartissent essentiellement entre la Sonatrach, la Naftal 
et les compagnies de services petroliers. Les services petroliers sont 
assures par plusieurs societes d' Etat creees en 1981-82 apres la 
restructuration de la Sonatrach. Les activites auparavant menees en grande 
partie par la Sonatrach leur ont ete confiees. 11 s'agit de l'ENAGEO 
(geophysique), de l'ENAFOR (forage), de l'ENTP (forage) et de l'ENSP 
(entretien des puits). Les autres compagnies sont l'ENEP (ingenierie 
petroliere), l'ENGCB (plate-formes de forage, infrastructure, batiments), 
l'ENGTP (travaux petroliers) et l'ENAC (pose de pipelines).l/ 

7.79 Le montant total des investissements prevus pour les services 
petroliers s'eleve a 3,2 milliards de dinars, dont 2,3 milliards sont destines 
a financer de nouveaux investissements .l/ Les investissements sont repartis 
entre quatre compagnies l'ENAGEO (200 millions de dinars), l'ENAFOR 
(400 millions de dinars), l'ENTP (1,2 milliards de dinars) et l'ENSP 
(500 millions de dinars). 

7.80 On a mis sur pied l'ENAGEO en janvier 1982 en integrant l' ancienne 
compagnie Algeo creee en 1966 avec Teledyne US (49 %) et la Sonatrach (51 %) 
avec UIle partie du Departement geophysique de la Sonatrach. Les bureaux de 
l'ENAGE') sont installes a Hassi Messaoud depuis septembre 1983 seu1ement, pour 
etre plus pres des operations. Les effectifs totaux sont de 2.600 personnes 
dont 50 % de permanents. L'ENAGEO mene des activites sismiques sur Ie terrain 
et est chargee d' interpreter les resultats. Quatre-vingt pour cent de ses 
activit,es s 'effectuent dans Ie cadre de contrats avec la Sonatrach. Le 
contrat de deux ans 1985/86 avec la Sonatrach a porte sur un montant de 
560 millions de dinars, auque1 se sont ajoutes environ 60 millions de dinars 
de contrats avec des compagnies etrangeres (Agip, Braspeto, Yugoslavs) en 
1986, mais ces derniers ont ete reduits a neant en 1986. Jusqu'en 1982, les 
activites simisques etaient relativement importantes, mais elles connaissent 
depuis lors un declin lent et regulier. La direction de l'ENAGEO pretend que 
ses moyens actuels en personnel et materiel (600 camions) sont suffisants pour 
repondre facilement aux besoins de la Sonatrach dans l'hypothese ou cette 
derniere connaitrait une expansion de 25% ou davantage. L'ENAGEO coopere 
etroitement avec Ie Departement exploration de la Sonatrach qui supervise les 
operations sismiques et entreprend encore des activites geologiques pour son 
propre compte. En 1982, l'ENAGEO n'etait pas rentable initialement du fait 
que la Sonatrach n'incluait pas dans ses couts internes les frais de 
main-d 'oeuvre qui etaient imputes sur un autre poste a la Sonatrach. Depuis 
1983, l'ENAGEO est devenue rentable en combinant 1es anciennes activites 
profitables de l'Algeo avec les operations sismiques de la Sonatrach. Depuis 
1982, les investissements ont servi essentiellement a remplacer du materiel. 
En 1985-89, ils seront consacres pour moitie a de nouvelles installations 
d'entretien et pour moitie a des renouvellements (camions, laboratoires). 

11 	 Une autre compagnie (KANAGHAZ) est specialisee dans la pose de petits 
pipelines secondaires pour la Sonelgaz. 

~I 	 Previsions de depenses; Ie montant total des nouveaux investissements est 
estime a 2,63 milliards de dinars. 
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La principale question qui se pose a 1 t ENAGEO est la suivante comment 
diversifier ses activites en dehors des quelques activites sismiques financees 
par la Sonatrach? L'ENAGEO entreprend deja des leves topographiques et des 
etudes des sols et effectue egalement des forages de puits d 'eau pour les 
Wilayas et des particuliers. Cela represente 20 % de ses activites. L'ENAGEO 
prevoit de diversifier encore davantage ses activites en effectuant des 
operations geophysiques (magnetometrie, gravimetrie, etc.) pour des societes 
minieres telles que l'ENREM, qui se specialise dans l'exploration miniere. II 
apparait ainsi qu'apres des difficultes initiales (pertes financieres, 
necessite de regrouper les activites sismiques d' Algeo et de la Sonatrach, 
implantation a Alger loin des operations menees dans Ie Sud), les performances 
de l'ENAGEO se sont arneliorees. Un sentiment d'autonomie croissante par 
rapport a la Sonatrach et la necessite de ne pas compter excessivement sur des 
operations sismiques irregulieres devraient amener 1 t ENAGEO a poursuivre avec 
succes ses efforts de diversification en Algerie et peut-etre dans d' autres 
pays africains. 

7.81 L'ENAFOR et l'ENTP sont les deux societes d'Etat responsables 
respectivement des forages d'exploration et des forages de developpement 
depuis 1982. Elles ant ete creees au moment de la restructuration de la 
Sonatrach et i1 a ete decide de decentraliser les operations de forage. 
L'ENAFOR a ete creee en aout 1982 et a pris la succession de l'ALFOR, qui 
avait ete creee en 1966 par Sedco (Dallas, Etats-Unis) (49%) et la Sonatrach 
(51%) pour une periode de 15 ans. L'ALFOR etait une compagnie tres rentable 
disposant de 10 machines de forage. L'ENAFOR a herite en 1982 de ce materiel 
auquel se sont ajoutees 12 machines fournies par la Sonatrach. On compte 
aujourd'hui 26 machines de forage et Ie personnel, passe de 2.600 a 
3.000 personnes, a ete transfere d'Alger a Hassi Messaoud pour etre plus pres 
des operations. 

7.82 Deux raisons justifient l'existence de deux compagnies de forage 
d'Etat. Tout d'abord, il existait deja, c'est-a-dire avant 1982, deux 
organismes : l'ALFOR, qui est devenue l'ENAFOR, et Ie Departement des travaux 
petroliers de la Sonatrach, qui est devenu l'ENTP (voir plus bas) en 1982. Le 
Departement des travaux petroliers (DTP) possedait 122 foreuses1/ et 
connaissait des problemes de gestion avec un personnel de 13.000 personnes 
s'occupant d'activites geophysiques, de forage, de travaux de genie civil, de 
l'entretien et du reconditionnement des puits, etc. I1 a donc ete decide en 
1981 de repartir les activites de la Sonatrach en diverses activites autonomes 
et de creer l'ENTP. Le personnel de gestion de l'ENTP est en tout cas venu de 
la Sonatrach avec une optique de gestion differente de celIe du personnel de 
l'ENAFOR et i1 a paru difficile de les harmoniser. En fait, l'ENAFOR et 
l'ENTP ne sont pas vraiment concurrentes etant donne que la Sonatrach est leur 
seul client et repartit les contrats selon les capacites techniques des deux 
compagnies (nombre de machines. personnel, etc.). 

7.83 L'ENAFOR entreprend des forages d'exploration et de developpement et 
s'occupe egalement du reconditionnement et de l'entretien des puits. Vingt 
machines sont utilisees pour Ie forage, cinq pour Ie reconditionnement et une 

11 	 Quatre-vingt appartenant au DTP, 12 donnees par la Sonatrach a l'ALFOR et 
30 laissees par des entrepreneurs etrangers apres 1980. 
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pour 1e forage de puits d'eau dans 1e cadre des progrannnes d'exp10ration. 
Depuis 1982., on a effectue environ 100.000 metres de forages en moyenne dont 
deux tiers de forages de deve10ppement et un tiers de forages d 'exploration. 
Les forages ont lieu a A1rar, Adrarl /, In-Salah, Hassi R'Me1, Hassi Messaoud 
e t Berkaoui (pres de Ouarg1a) • Les previs ions de depenses de l' ENAFOR pour 1a 
periode 1985-89 s 'e1event a 400 millions de dinars. Ses 2.0 foreuses sont 
utilisees environ 10 mois par an en moyenne et elles ont ete p1einement 
uti1isees sur cette base en 1985 et 1986 (40% d'exp10ration et 60% de 
deve10ppement). Les activites pour 1987 et au-de1a dependront des res sources 
financieres dont 1a Sonatrach disposera pour renouve1er 1es contrats de 
forage. Les autres principaux prob1emes concernent l'entretien des gros 
camions (manque de pieces detachees et de personnel qua lifie ) et 1e taux de 
rotation important du personnel dans 1e Sud (au moins 20%). 

7.84 L'ENTP (Entreprise nationa1e de travaux petro1iers) n'a connnence ses 
operations qu' en 1983, apres que l' on ait du prendre des decisions delicates 
en 1981--82 quant a 1a fatyon de reorganiser l' ancien Departement des travaux 
petro1iers (DTP) de 1a Sonatrach, qui etait enorme. Le siege et 1e personnel 
de 1 'ENTP ont ete transferes a Hassi Messaoud en 1983-84 et 1e materiel 
disponib1e a du etre tres fortement reduit. Le DTP possedait 92 machines en 
1982 mais 10 ont du etre mises au rebut en 1984, 12 machines roumaines sont 
res tees inuti1isees du fait de prob1emes techniques, tandis que 8 machines en 
bon etat etaient e11es aussi inuti1isees parce qu'en surnombre, compte tenu du 
volume limite d'operations de forage. En 1986, l'ENTP disposait de 
62 machines en etat de marche1/ (32 pour 1es forages de deve10ppement, 17 
pour 1e::; f'Jrages d' exploration, 7 pour 1e reconditionnement et 6 pour 1e 
forage ies puits d'eau). Les activites de deve10ppement se derou1ent a 
Rhourde Adra, Hamra, Gasi Toui1, Tin Fouye, Berkaoui, Hassi Messaoud et Ben 
Noumer. Les travaux d' exploration ont lieu a In-Salah (gaz) et Adrar. Le 
reconditionnement s'effectue essentie11ement a Rhourde Nouss et Zarzaitine. 

7.85 L'ENTP a effectue 140.000 metres de forage en 1985 et environ 
130.000 metres en 1986. I1 se peut qu'en 1987, 1es activites restent a leur 
niveau de 1986. Des progrannnes de forage de ce genre ne permettent pas a 
l'ENTP de realiser des benefices. Les tarifs des forages sont fixes par 1a 
Sonatrach a 11-13.000 dollars par jour de forage. L' ENTP se plaint du bas 
niveau de ces tarifs, d'autant plus que l'uti1isation de materiel ancien (la 
p1upart des machines recentes ont dix ans d'age) fait que 1a productivite est 
inferieure de 10 a 20 % a 1a norma1e (en metres/mois/foreuse )l/ • Les autres 
raisons du niveau e1eve des couts (et des pertes en resultant) sont 1es 
effectifs p1ethoriques (bien que 1e personnel ait ete reduit de 9.500 a 
8.300 pe:rsonnes de 1983 a 1986) par rapport a l'ENAFOR (3.000 personnes), 1a 
necessite de creer de nouvelles bases de forage et d' en fermer d' anciennes 
(connne 8. Rhourde Nouss en 1987 t ou 1es activites de deve10ppement sont 

11 Forage d'exp10ration. 
~I Cependant, du fait qu'e11es sont uti1isees seu1ement dix mois par an, ce1a 

n'eCluivaut qu'a 50 machines disponib1es toute l'annee. 
11 	 Cela: se traduit par des couts d'entretien e1eves, ce que l'origine diverse 

du materiel de l'ENTP (Etats-Unis, URSS, Roumanie, etc.) ne fait 
qu'aggraver. 
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maintenant terminees). Enfin, l'ENTP a herite des pertes subies par 1e DTP de 
1a Sonatrach avant 1983 et a enregistre continue11ement des pertes depuis lors. 

7.86 La productivite de l'ENTP n'est probab1ement guere superieure a ce11e 
de l'ancien DTP. L'ENTP a herite du materiel de forage assez ancien du DTP et 
de moyens de transport insuffisants (20 gros camions ont du etre achetes en 
1985) grace a des avances consenties par des banques. Tandis que l'ENAFOR est 
financierement autonome, l'ENTP connait une situation financiere difficile et 
devra probab1ement etre restructuree pour disposer des moyens vou1us pour 
ameliorer progressivement une situation actuel1ement diffici1e. 

H. Recapitulation des questions 

7.87 Un certain nombre de questions ont ete evoquees ci-dessus. On peut 
les recapitu1er de 1a fa~on suivante : 

Exploration 

7.88 En integrant sa strategie d'exploration, l'A1gerie doit mettre 
l'accent sur les operations conjointes. A cet egard, la nouvelle legislation 
petroliere de l' Assemb1ee nationale est essentielle et i1 serait interessant 
de prendre connaissance, a titre informel, des prem1eres reactions des 
compagnies petro1ieres etrangeres pour savoir quel1es sont les chances 
d' accelerer 1es travaux d' exploration. Il faut en outre intensifier 
l'exploration dans certaines zones lorsqu'e11e se revele economiquement 
justifiee et moderniser la techno1ogie uti1isee. Quoi qu'importants, les 
efforts en ce sens ont ete insuffisants dans 1e passe (bien qu'i1 soit a noter 
que 1es conditions materie11es sont particulierement dures en Algerie). 
Enfin, il conviendrait non seulement de maintenir 1es investissements prevus, 
mais de les accroitre ma1gre 1es graves contraintes financieres que connait 1a 
Sonatrach. 

Mise en valeur des ressources gazieres 

7.89 Les nouveaux gisements situes au sud d' Hassi R'Me1 doivent etre mis 
en valeur de fa~on a optimiser 1a production de gaz ainsi que l'extraction de 
condensats et de GPL, et a conserver 1es hydrocarbures, particulierement grace 
a 1a reinjection de gaz. Des efforts en ce sens sont deja en cours et devront 
etre poursu1v1s au cours des prochaines annees. II pourrait etre 
indispensable d' obtenir une assistance exterieure pour aider les autori tes 
a1geriennes a financer un projet integre de mise en valeur des ressources 
gazieres. 

Transports 

7.90 11 est de plus en plus necessaire de rehabiliter et/ou remp1acer 1es 
pipelines construits par la Sonatrach a ses debuts. Il s'agit notamment du 
pipeline de 95 cm (reliant Haoud el Hamra pres d'Hassi Messaoud a Skikda) qui 
est caracterise par des defauts de conception et doit etre remplace. Ce1a se 
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justifie essentie11ement par la necessite de continuer a alimenter la 
raffinerie de Skikda avec le petrole produit a Hassi Messaoud, et d 'exporter 
du brut. 

Rehabilitation et entretien 

7.91 Les investissements de rehabilitation et d' entretien deviennent de 
plus en plus importants a tous 1es stades de l'industrie petro1iere (materiel 
de for8lge, reconditionnement des puits, conduites, usines de liquefaction du 
gaz, ateliers, etc.). La part des investissements dans 1e montant total des 
depenses prevues augmente et necessitera des ressources supp1ementaires. 

Exportations de GNL et de gaz SOlIS conduite 

7.92 La Sonatrach doit poursuivre ses efforts pour adapter 1es prix du GNL 
et du gaz sous conduite en fonction des besoins du marche, et explorer de 
nouveaux marches. Le deve10ppement des ventes de gaz au comptant peut 
egalement assurer des debouches prometteurs a de nouvelles exportations de 
gaz. Si 1 'on veut ameliorer, malgre 1es conditions difficiles du marche, 1e 
faib1e taux d 'utilisation de 1a capacite dans 1es installations GNL a forte 
intensite de capital, i1 faut faire preuve du maximum de souplesse pour 
maximiser 1es ventes. 

Aspects institutionnels 

7.93 Treize nouvelles compagnies creees apres 1a reorganisation de la 
Sonatrach en 1981 lui assurent ces services (forage, entretien des puits, 
entretien et construction de pipelines, etc.) et des services d' ingenierie. 
Leurs nombreuses difficultes ont provoque des retards dans des activites 
d 'exploration et de developpement d 'une importance capita1e. Bien que la 
situation se soit amelioree depuis 1981, i1 subsiste des problemes qui 
meritent d'etre analyses de fa~on plus approfondie. 

Impact de la baisse des prix du petrole et du gaz 

7.94 Du fait de la diminution des ressources a 1aque11e doivent faire face 
aussi bien les compagnies petrolieres (Sonatrach, compagnie de distribution de 
petrole Naftal, et societes de services petroliers) que l' Etat, des 
investissements d 'une importance critique dans 1e secteur de l' energie sont 
actuellement menaces. Les objectifs et investissements prevus dans 1e Plan 
ont ete fondes sur des prix du petro1e beaucoup plus e1eves que ceux 
d'aujourd'hui, de telle sorte que l'on doit eva1uer l'impact de cette baisse 
des pr:ix sur 1 'economie algerienne en comparant les anciennes previsions aux 
nouvelles avec de nouvelles projections de prix-V. Manifestement, ce1a vaut 
ega1ement pour 1e secteur de l'energie qui assure 98 % des exportations et est 
directement affecte par une baisse de rentabilite a divers niveaux 

11 	 Les p1anificateurs algeriens ont pris pour hypothese un prix de 18 dollars 
pour 1e baril de petrole brut pour 1987. 
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(exploration, production, transports et distribution) et par 1e niveau 
variable des exportations. Heme si ce1a est difficile, il faut eva1uer 1es 
effets en resultant sur 1e secteur et sur 1a "nouvelle lt po1i tique energetique 
qu'i1 convient de definir. 

7.95 Ces questions et d' autres prob1emes decd ts plus en detail dans 1e 
rapport seront examines de fac;on plus approfondie durant 1a mission 
d'identification envisagee et au cours de missions u1 terieures qui doivent 
etre effectuees dans 1e secteur algerien des hydrocarbures courant 1987. 
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CHAPITRE vm - ENERGffi: LE SOUS SECTEUR DE L'ELECTRICITE 

A. Introduction 

1. Le secteur 

8.01 La consommation finale d' energie en Algerie se fait presque 
entierement sous forme de produits derives du petrole d'origine locale, de gaz 
naturel et d'electricite. De plus, pres de 90% de l'electricite est produite 
it partir de gaz nature1 comme principal combustible. De fac;:on directe ou 
indirecte, Ie gaz naturel est 1a premiere source d' energie primaire pour tous 
1es secteurs de 1 'eeonomie, it l'exception du seeteur des transports. La 
Societe nationale de l'electricite et du gaz (SONELGAZ) exeree un monopole sur 
les ventes publiques d' tHeetrieite et de gaz naturel it tous 1es eonsommateurs, 
sauf aux entreprises creees par Ie demembrement de la SONATRACH. P1usieurs 
grandes industries produisent la totalite ou une partie de 1 'electricite dont 
elles ont besoin; d' autres sont eapab1es de couvrir leurs besoins en cas 
d'urgence. Les quatre grands groupes qui sont aetifs sur Ie marehe interieur 
de 1 'energie sont done les suivants 1a SONELGAZ et les industries qui 
produisent de l'electricite pour leur propre consommation (qui font l'objet de 
ce chclpitre), et SONATRACH et NAFTAL (Chapitre XX les hydrocarbures). 
L'electricite represente entre 70 et 75% des activites de la SONELGAZ tant 
pour ll~ chiffre d' affaires que pour les depenses d' investissement. Quant au 
gaz nClture1, it a represente environ 13 % des activi tes totales pendant Ie 
Plan 1980-84, pour les recettes comme pour les investissements; mais ces 
derniers doivent augmenter de fac;:on considerable et atteindre 18% 
(Tableau VIII. 20 de I' Annexe II), pendant Ie plan actuel. 

8.02 Le Ministere de l'energie et des industries ehimiques et 
petrochimiques (MEICP) est charge de la politique energetique et de 1a tutelle 
des entreprises publiques du secteur de l'energie. Lors de 1a Troisieme 
conference arabe sur l'energie, qui a eu lieu it Alger en mai 1985, 1es 
principaux objeetifs de la politique energetique nationale ont ete exposes 
eomme suit 1) faire en sorte que l'electricite, Ie gaz et 1es produits 
petroliers soient toujours disponibles partout ou on en a besoin; 2) remplacer 
la consommation interieure de produits petroliers par du gaz naturel ou du gaz 
de petrole liquefie dans la mesure du possible, afin de conserver Ie maximum 
de petrole pour les exportations; 3) encourager l'utilisation directe du gaz 
en limitant la consommation d'electricite aux emplois ou la substitution est 
impossible et aux emplois thermiques en heures creuses, ce qui permet 
d'ameliorer la courbe de charge de la SONELGAZ; et 4) eeonomiser les 
ressources nationales de petrole et de gaz nature1 en utilisant effieaeement 
l'energie. Le Gouvernement se propose de promouvoir ces nouveaux objeetifs de 
deux fac;:ons : en ajustant graduellement les prix relatifs de 1 'energie et en 
intervenant direetement. Une nIJuvelle agenee vient d' etre ereee au sein du 
Ministere de l'energie pour encourager l'utilisation rationnelle et efficaee 
de l'energie. 

8.03 Consommation d'e1ectricite. C'est dans Ie reseau interconnecte du 
nord que l'on consomme Ie plus d'electricite (88% des ventes totaies en 1984) 
(Tableaux VIII.4 et VIII.5 de l'Annexe II), cette consommation se repartissant 
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de fa~on egale entre les trois principaux niveaux de tension. Si la 
proportion de consommation d'electricite haute tension (HT) et moyenne tension 
(MT) est beaucoup plus elevee que celle des autres pays ayant Ie meme niveau 
de revenus, c'est que l'Algerie a fait un gros effort pour developper 
l'industrie lourde. Plus de 80% de la consommation d'electricite haute 
tension vient de trois secteurs economiques (Tableau VIII.6 de l'Annexe II) : 
secteur petrolier, siderurgie et industries connexes, et materiaux de 
construction (ciment et briques principalement). En 1984, les six principaux 
utilisateurs representaient 45% de la consommation totale HT. La consommation 
en moyenne tension se repartit de fa~on plus egale sur toute une gamme 
d'industries legeres et de services (Tableau VIII.7 de l'Annexe II). Le 
consommateur type d'electricite basse tension est Ie menage (eclairage, 
refrigerateur et ttHevision) ou une administration; les administrations ont 
consomme environ 14% de 1 'electricite totale basse tension en 1984 
(Tableau VII 1. 9 de l' Annexe II). Le nombre d' abonnes de la categorie "BT 
ordinaire" progresse rapidement, en raison d 'un programme d' electrification 
rurale (ER) dynamique et d'un programme de raccordement de la clientele 
nouvelle (RCN) dans les zones de distribution existantes. 

8.04 Consommation de gaz naturel. La SONATRACH utilise du gaz directement 
pour exploiter ses gisements petroliers et en vend a la SONELGAZ et a un 
certain nombre d' autres entreprises publiques qui faisaient toutes partie du 
groupe de la SONATRACH. Plus de la moitie du gaz qU'achete la SONELGAZ (56% 
en 1984, Tableaux VIIL15 et VIIL16 de l'Annexe II) alimente des centrales 
thermiques; Ie reste est vendu a de gros consommateurs industriels (27%) a 
haute pression ou aux menages par les reseaux de distribution de la SONELGAZ 
(17%), en general a basse pression. Les statistiques sur la consommation de 
gaz naturel par secteur economique sont souvent difficiles a obtenir. Une 
liste des dix plus grands consommateurs (sur 126) de gaz a haute pression, 
etablie en 1984. indique cependant que Ie complexe siderurgique de El Hadjar 
representait a lui seul 24% des ventes de gaz a haute pression, chiffre auquel 
il faut ajouter les 40% achetes par neuf cimenteries. La consommation de gaz 
a basse pression est environ quatre fois plus elevee en hiver qu 'en ete. 11 
semble que la majeure partie du gaz a basse pression serve au chauffage des 
batiments et de l'eau. 

8.05 Production d 'electricite. Le reseau de production d 'electricite de 
la SONELGAi---co~prend surtout des centrales fonctionnant au gaz - turbines a 
vapeur sur la cote et turbines a gaz a l'interieur du pays. Si leur puissance 
installee est actuellement a peu pres equivalente - 44% pour chaque type en 
1984 (Tableau VIII. 12 de l'Annexe II) - ce sont, neanmoins, les centrales a 
vapeur utilisees en base qui fournissent la plus grande production : 54% en 
1984 contre 38% pour les centrales a turbine a gaz (Tableau VIII.I de 
l'Annexe II). La contribution de l'hydroelectricite au reseau principal 
interconnecte est peu importante; quant aux centrales a diesel, elles ne 
servent que dans Ie cas de faible charge, dans des endroits isoles. 
L'industrie produi t et consomme directement une proportion considerable de 
l'electricite totale produite dans Ie pays (10,5% en 1984) (Tableau VIII.3 de 
I' Annexe II). Trois secteurs de l' economie produisent 98% de I' electrici te 
auto-consommee: les operat ions petrolieres, la siderurgie et les industries 
mecaniques et electriques connexes, les industries chimiques et les industries 
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du caoutchouc et du plastique. La majorite de l'energie primaire utilisee par 
l'industrie pour l'auto-production d'electricite est fournie par Ie gaz 
naturel, soit directement, soit combinee it la production de chaleur pour des 
procedes industriels. Dans tous les secteurs, sauf celui de l'acier et des 
industries connexes, l'utilisation annuelle de la puissance installee est 
inferieure it 35%. I1 est certain qu 'une partie de cette puissance n' est pas 
destinee it fonctionner en base, mais certaines industries sont incapables 
d 'utiliser en totalite leur puissance disponible. Il semble que les frais de 
gestion, d'exploitation et d'entretien de la capacite de production 
individtlelle ont ete sous-estimes lors de l'e1aboration des plans; maintenant 
que les tarifs de la SONELGAZ ont beaucoup diminue en termes reels depuis 1982 
it cause de l'inflation, ces industries sont moins incitees it maintenir leurs 
centrales individuelles en parfait etat de fonctionnement. 

8.06 Transport et distribution d 'energie. Le reseau de transport 
d 'e1ectrici te de la SONELGAZ comprend a) un reseau interconnecte de 220/60 kV 
avec quatre liaisons actives (it 90 kV et 150 kV) avec la Tunisie et une 
liaison inactive de 220 kV avec Ie Maroc, et b) deux reseaux isoles au sud 
autour des deux principales regions productrices de petro1e et de gaz, Hassi 
Messaoud et Hassi R'Mel. Le commerce de l'e1ectricite avec 1a Tunisie ne se 
limite pas it une assistance mutuelle pendant les penuries;.!/ en 1984, 1es 
importations nettes d'electricite ont atteint un niveau de 72 GWh (Tableau 1, 
Fiche 1 de 1 t Annexe II). 11 est prevu de raccorder 1es deux principaux 
reseaux independants du sud au reseau principal en 1987. 

8.07 Le gaz naturel que vend 1a SONATRACH est transporte de la principa1e 
regl.on productrice de Hassi R'Mel vers la cote, Ie long de trois axes. Le 
gazoduc du centre ne dessert que 1a SONELGAZ, principa1ement pour la production 
d'e1ectdcite et 1a d~stribution de gaz dans la region d'Alger. La SONELGAZ 
se propose de construire et d'exp1oiter un second gazoduc Ie long de la route 
de 1 'est, etant donne 1es besoins supplementaires prevus it Jijel et Skikda. 
La SONELGAZ achete du gaz it de nombreux points Ie long de ces trois axes et Ie 
transporte jusqu'aux vil1es avoisinantes pour Ie distribuer. Dans les regions 
peu peup1ees, Ie reseau de 1a SONELGAZ consiste simp1ement en une serie de 
canalisations secondaires; au nord, un reseau de gazoducs interconnectes 
couvre la plus grande partie de la region entre la frontiere marocaine et 1a 
frontieC'e tunisienne. Le transport it moyenne et it haute pression represente 
la plupart des investissements de la SONELGAZ dans Ie sous-secteur du gaz 
naturel. 

2. Faits recents 

8.08 Reforme des prix de l'energie. L'une des innovations les plus 
importantes du secteur de l'energie algerienne pendant Ie Plan 1980-84 a ete 
1 'adoption de la tarification au cout marginal pour 60% it 70% des ventes 
d' electricite et de gaz naturel. Ce nouveau systeme est entre en vigueur en 
janvier 1982 pour 1es consommateurs d'electricite haute et moyenne tension et 
les consommateurs de gaz it haute pression. Apres des essais, ce nouveau 

1/ Il sert aussi it differer certains investissements, it anticiper 
l'introduction de paliers de puissance, it coordonner les programmes 
d'entretien. 



- 154 

systeme de tarification a ete suspendu pour l'electricite basse tension et le 
gaz a moyenne et a basse pression, l' ancien systeme tarifaire s' appliquant a 
ces abonnes. La structure de cette nouvelle tarification encourage fortement 
les usagers a eviter de consommer de l' electrici te pendant les heures de 
pointe. Mais les tarifs n'ont pas ete ajustes pour tenir compte de 
l'inflation depuis 1982. 

8.09 Restructuration des entreprises publiques. Au cours du Plan 
precedent, les premieres mesures ont ete prises pour accomplir une 
restructuration massive des entreprises publiques du secteur de 1 'energie. 
Une reforme initia1e de 1 'organisation devait etre SU1V1e d'une 
restructuration financiere des entreprises concernees. Le changement 1e plus 
important du point de vue de l'organisation a ete 1e "re-centrage" des 
activites de SONATRACH et de 1a SONELGAZ, c'est-a-dire 1a cession de ses 
activites peripheriques, a ega1ement ete une etape importante vers 
1 'amelioration de 1a rentabilite de ce secteur. En 1982, trois nouvelles 
entreprises publiques ont ete creees, KAHRIF, KANAGHAZ et KAHRAKIB, pour 
reprendre un certain nombre d'activites secondaires de 1a SONELGAZ. En 1983, 
1e processus s'est acheve avec 1a creation d'ETTERKIB, d'INNERGA et d'AMC. 
KAHRIF s'est charge, au debut, de la construction d'environ 80t des nouveaux 
reseaux de distribution, qui ont ete finances dans 1e cadre du programme 
national d' electrification (PNE); d' autres entreprises ont repris certaines 
activites comme 1es travaux de genie civil et la fabrication de compteurs. A 
1a fin du Plan, l'execution du PNE etait en retard par rapport aux objectifs. 
On a ega1ement attribue aux retards des travaux de genie civil 1e fait que 1es 
grands projets de la SONELGAZ ne sont pas entres en service a 1a date prevue. 
L' execution de la seconde phase de la reforme globa1e, la restructuration 
financiere de 1a SONELGAZ el1e-meme, est desormais prevue pour 1987. Si l'on 
veut que 1a reforme ai t des resu1 tats durab1es, il faut abso1ument que : 
a) soient adoptes des objectifs financiers a long terme, y compris 
l'autofinancement d'une partie du programme d'investissement de 1a SONELGAZ, 
b) soient augmentes 1es fonds propres, en conso1idant, par exemp1e, une partie 
de la det te en monnaie locale, et c) soi t introduit un mecanisme 
institutionnel pour examiner et modifier les tarifs, en tenant compte de 
1 'evolution des couts financiers et economiques. 

8.10 Gou1ets d' etrang1ement des devises. Pendant le Plan precedent, le 
secteur de l' energie a souffert de graves problemes generalises lies a la 
gestion des rares res sources en devises de l'Algerie. Ces prob1emes risquent 
d 'etre aggraves par 1 'effondrement recent des prix du petro1e. Il arrive 
souvent que des principaux intrants indispensables a l' equipement, comme 1e 
ciment, fassent defaut, du fait que les cimenteries algeriennes fonctionnent 
bien en dessous de leur capacite. Des problemes similaires, comme le manque 
d' equipements importes et de pieces detachees convenables, contribuent a 1a 
mauvaise performance des entreprises a1geriennes. La combinaison de ces 
facteurs cause souvent des retards de 6 a 24 mois pour 1es travaux de genie 
civil des centrales electriques, des postes et des lignes de transport. Dans 
1es cas ou 1a SONELGAZ est autorisee a importer certains biens d' equipement 
comme les transformateurs, les delais de delivrance des permis necessaires 
sont que1quefois si longs qu'elle est obligee d'acheter ces biens en grandes 
quantites et de les stocker, parfois pendant trois ans, plutot que de risquer 
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d 'etre demunie. La gestion des devises doit devenir plus souple et mieux 
adaptee aux besoins, af in d' eviter les couts economiques cons iderables que 
provoquent les retards dans l' execution des grands projets et Ie stockage 
excessif des biens intermediaires importes. 

8.11 Reponse a la baisse des prix du petrole. Les changements qui se sont 
produits sur Ie marche international du petrole au debut de 1986 ont 
transforme Ie contexte dans lequel s'inscrit la planification du secteur 
national de l' energie en Algerie. Cette transformation se manifeste surtout 
par des incertitudes plus importantes quant a l'avenir de la croissance de la 
consownation, tant pour l'electricite que pour Ie gaz naturel. II est 
desormais impossible de se baser sur les taux de croissance relativement 
previsibles et e1eves du passe. I1 faudra donc faire de gros efforts pour 
mettre au point des systemes de prev1S1on et de planification des 
investissements qui suivent de pres l'evolution des conditions economiques et 
comportent des dispositifs explicites pour les cas imprevus. Les dispositions 
actuelles ne donnent pas a la SONELGAZ acces aux informations economiques de 
dernie::-e minute dont elle a maintenant besoin. Le deuxieme changement 
important de ce contexte est que les ressources disponibles pour financer les 
investLssements ont enormement diminue, les devises en particulier. Depuis Ie 
debut de 1986, Ie Gouvernement souligne qu'il faut ameliorer l'utilisation de 
la capacite de production dans les entreprises industrielles qui existent et 
m1n1m13er l' elEiment en devises des nouveaux investissements. Le prograrrune 
d'investissement de la SONELGAZ est sensible a ces parametres tant pour Ie 
vohune (par. 8.23) que pour la structure (par. 8.26). Ce qui poussera Ie 
Gouvernement a augmenter Ie prix de I' Emergie en Algerie pendant Ie Plan 
actuel, ce sera Ie besoin de trouver des sources de financement 
supplenentaires pour les investissements dans 1 'electricite et Ie gaz. La 
chute des prix internationaux du petrole s 'est repercutee directement sur la 
valeur des exportations algeriennes d 'energie, mais son incidence sur les 
couts interieurs de l'energie est beaucoup plus limitee. L'approvisionnement 
en el('~ctricite et en gaz est une activite a forte intensite en capital 
(par. 8.13); ses couts seront donc beaucoup plus sensibles aux variations du 
taux de change qu'a celles de la valeur du gaz naturel sur Ie marche 
international. 

B. La gestion des prixet de la demande d'energie 

1. Couts economigues d'approvisionnement 

8.12 Les deux intrants principaux du secteur de 1 'energie nationale sont 
Ie gaz naturel et Ie capital. Grace, a la fois, a des reserves de gaz 
abondantes, a des couts de production faibles et au marasme des marches 
internationaux du gaz, Ie cout economique du gaz (approche par Ie prix FOB du 
gaz naturel) est tres faible, de l'ordre de 0,50 dollar par million de BTU 
(chiffre base sur la valeur netback du GNL correspondant a un prix du brut de 
15 a 20 dollars Ie baril) a 1,5 dollar par million de BTU (dans l'hypothese 
d 'une augmentation des exportations de gaz par un nouveau gazoduc 
transmediterraneen, Ie prix du brut etant de 25 dollars Ie baril). Meme si 
les prix du petrole et du gaz revenaient a leur niveau du milieu de 1985, Ie 
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cout du gaz ne representerait toujours qu'une petite proportion du cout 
marginal de la fourniture d'electricite et de gaz aux consommateurs finals, de 
l' ordre de 7 a 23%. pour les abonnes en basse et haute tensions, 
respectivement. La ressource la plus importante pour Ie secteur national de 
l'energie est Ie capital, surtout les devises. La mission s'est servie des 
renseignements disponibles pour elaborer des estimations approximatives sur la 
structure des couts marginaux de la fourniture d'electricite en 1986. 11 
faudra faire les memes calculs pour determiner la relation actuelle entre les 
tarifs du gaz et les couts economiques de l'alimentation en gaz (capacite et 
energie) a. differents niveaux de pression et pour chaque categorie d'usagers. 

8.13 Le gaz naturel est utilise pour la production d'une unite 
supplementaire d 'electricite dans les trois tranches de la courbe de charge 
quotidienne : pointe, heures pleines et heures creuses. Sur la base de la 
fourchette des couts economiques du gaz determinee par la mission (par. 8.12), 
les couts marginaux du combustible au niveau de la production varient de 0,4 a 
1,3 cent/kWh. On trouvera ci-dessous, au Tableau VIII.l, la structure 
approximative des couts marginaux de capacite de production, de transport et 
de distribution. Il est difficile de cerner les estimations de distribution 
pour deux raisons a) on ne connait pas la ventilation prevue des fonds 
d'investissement entre 1 'electricite moyenne tension et basse tension et b) 
Ie cout marginal de la distribution d' electricite basse tension depend en 
grande partie des depenses d'electrification rurale qui seront faites au-dela. 
de l'horizon actuel de planification de cinq ans. 

Tableau VIlLI COUTS MARGINAUX DE CAPACITE ELECTRIQUE ($E-U/kW/an) 1986 

Production Transport Distribution Total 

A la produc Hon 100 
Haute tension 108 170 277 
Moyenne tension 121 183 288 592 
Basse tension 162 245 507 914 

Source : Es timations de la mission. 

14. Lorsque 1 'on combine ces couts avec les estimations des facteurs 
d 'utilisation en periode de pointe aux trois niveaux de tension de 
consommation, on obtient Ie schema des couts economiques du Tableau VIIL2. 
Les principales caracteristiques de la structure des couts sont : 

a) 	 la predominance des couts d'investissement - plus de 90%.; 

b) 	 Ie haut niveau des couts de capacite pour toutes les categories de 
tension - encore plus eleve en moyenne et en basse tension en raison 
de fortes pertes de distribution; 

c) 	 Ie cout tres eleve de la fourniture d' eIectricite en basse tension 
qui reflete en partie Ie cout eIeve de l' achevement de la derniere 
partie du Programme national d'electrification. 
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Tableau VIII.2 : COUTS ECONOMIQUES DE LA FOURNITURE 

D'ELECTRICITE (cent E-U/kWh) 1986 


Couts de l'energie Couts de 1a capacite Couts totaux 
(gaz nature1) (capital) 

4~8 - 5~7 
Usagers moyenne tension O~5 - 1~5 
Usagers haute tension O~5 - 1~4 

10,5 - 11~4 

Usagers basse tension 0~6 - 1,8 18~9 - 20,1 

10,5 11,0 - 12,0 
(91 %) (100 %) 

Moyenne ponderee 

Source Estimations de la mission. 

2. Comparaison entre couts et tarifs 

8.15 Les tarifs en vigueur actue11ement sont 1es suivants a) une 
tarification au cout marginal adoptee en 1982 pour 1es consommateurs 
d'e1ectricite haute et moyenne tensions et 1es usagers du gaz nature1 a haute 
pression~ et b) l'ancienne tarification pour les consommateurs d'e1ectricite 
basse tension et 1es usagers du gaz a moyenne et a basse pression. La 
composante energie des nouveaux tarifs semble avoir ete basee sur le prix de 
vente de 1a SONATRACH p1utot que sur 1a valeur economique du gaz en termes 
d'exportation ou d'epuisement. Les tarifs de l'electricite et du gaz n'ont 
pas etE' re1eves depuis 1982. Les projections des prix de vente moyens de 
l'electricite et du gaz pour 1986 se trouvent ci-dessous au Tableau VIII.3 qui 
presente ega1ement pour l'e1ectricite une comparaison avec les estimations de 
1a mission du cout marginal a long terme. Cette comparaison indique que 1es 
tarifs de l' electricite ne couvrent actue11ement qu' environ 50% des couts 
economiques. Les projections de 1a SONELGAZ indiquent que 1e prix de vente 
moyen aux consommateurs d'electricite basse tension serait d'environ 
52~8 cDA/kWh si 1a nouvelle tarification etait reinstauree pour ces 
consommateurs. Ceci permettrait d 'e1ever le coefficient tarHs/couts 
economiques a 60% pour les abonnes basse tension et a 59% pour 1a moyenne 
ponderee de tous 1es abonnes. Pour 1es abonnes du gaz, ce qui frappe le plus 
dans 1a structure actuelle des prix, c'est 1e manque de differenciation entre 
1es prix du gaz a moyenne et a basse pression. 
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: PRIX DE VENTE MOYENS DE L'ELECTRICITE 
ET DU GAZ NATUREL, 1986 

------Gaz nature1-----

Tarif (cDA/kWh) Tarif/CMLT ~/ Tarif (cDA/thermie) 

HT 16,3 73 % HP 1,07 
MT 24,S SO % MP 2,85 
BT 39,8 45 % FP 2,87 

Moyenne 	 26,4 51 % 1,77 

~/ 	 CMLT : cout marginal a long terme, base sur l' extremite inferieure de 1a 
fourchette des estimations du Tableau VIII.2, converti en cDA/kWh au taux 
de change en vigueur au milieu de 1986. 

Sources : SONELGAZ, estimations de 1a mission. 

8.16 L'importance predominante des couts de 1a puissance de pointe dans 1a 
fourniture d'e1ectricite est un trait sai11ant des nouveaux tarifs de 
l'e1ectricite. Nombre de ces tarifs offrent aux abonnes de tres fortes 
incitations pour faire passer leur consommation des heures de pointe aux 
heures hors-pointe (voir exemp1es au Tableau VIII.4). En depit de 1 'erosion 
de 1a valeur ree11e du tarif par 1 'inflation, cette structure continue de 
fournir un cadre satisfaisant pour encourager 1es gros consommateurs a 
e1aborer des programmes de gestion de leur demande d'e1ectricite. 

Tableau VIII.4 TARIFS DE L'ELECTRICITE : EXEMPLES DE DIFFERENCES 

SELON LES POSTES HORAIRES (cDA/kWh) 


Niveau de 	 Heures de Heures Heures 
pointe (P) p1eines creuses (C) 

HT 36,6 7,6 3,3 11 ,1 
MT 47,4 10,5 5,6 8,5 
BT ~/ 58,5 15,4 8,7 6,7 

L'app1ication de ce tarif a ete suspendue. 

Source : SONELGAZ. 

8.17 I1 est urgent de creer un mecanisme institutionne1 pour revoir et 
mettre a jour 1es tarifs de l'e1ectricite et du gaz, conformement a 
l' evolution des couts economiques et financiers. Les benefices immediats de 
ce mecanisme seront 1es suivants : a) 1a croissance de 1a demande energetique 
nationa1e sera maitrisee et 1a necessite de detourner des ressources 
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d' inves tissement rares pour y faire face sera amoindrie, b) des ressources 
d'investissement supplementaires seront mobilisees directement aupres des 
usagers et c) une utilisation plus rationnelle de la principale source 
d'energie primaire de l'Algerie, le gaz naturel, sera assuree. Le reste de 
cette nouvelle tarification devrait etre mis en place progressivement dans le 
cadre du programme qui doH retablir la parite entre les tarifs et les couts 
economiques. 

3. Gestion de 18 demande 

8.18 Depuis que les nouveaux tarifs sont en vigueur, la SONELGAZ collabore 
etroitement avec les principaux abonnes de l'electricite et du gaz pour les 
aider a preparer les programmes de gestion de la demande qui profi teront au 
maximum des possibilites de reduction des couts qu'offrent les nouveaux 
tarifs. En general, les resultats ont ete decevants jusqu'ici. L'industrie du 
ciment a fait tres peu de progres, par exemple. Cette industrie represente 
environ 631 des ventes totales de gaz a haute pression et pourrait reduire de 
fa~on considerable ses couts d'energie en modifiant ses methodes 
d 'exploitation et en realisant, en meme temps, de petits investissements qui 
seraient rapidement rentables. Bien souvent, les mesures proposees par la 
SONELGAZ n'ont pas ete adoptees, car la direction se preoccupait de problemes 
plus urgents, essayant notamment d' accroitre l'utilisation de la capacite de 
product:ion, qui etait tres faible. Une indication de l'incidence des nouveaux 
tarifs d'electricite est la proportion d'electricite consommee pendant les 
heures ie pointe. La SONELGAZ estime que pour les consommateurs industriels 
d'electdcite HT, cette proportion est tombee de 18,3,% a 16,3,% depuis l'entree 
en vigueur des nouveaux tarifs. Cette amelioration permettra it la SONELGAZ de 
realise!I' des economies appreciables (et qui ne couteront rien) sur son 
programllle d' investissement, mais les abonnes ont beaucoup moins reagi qu' on 
aurait pu s'y attendre. 

8.19 11 semble que l'industrie etudie systematiquement toutes les 
possibi1ites d'auto-production d'electricite et de production combinee de 
chaleur et d'e1ectricite et qu'e1le adopte ces methodes dans les cas ou il est 
prouve que les couts sont inferieurs it ceux de l' alimentation directe par 1a 
SONELGAZ. Une enquete de 1a SONELGAZ aupres de ses abonnes haute tension, qui 
a ete publiee en avril 1985, a cependant mis en evidence deux domaines ou des 
actions supplementaires etaient necessaires. Tout d'abord, i1 fallait 
s'assurer que les industries qui ont une puissance d'auto-production et 
disposent d' energie "gratui te" (c' est-a-dire qui serait gaspillee autrement) 
pourrai~mt continuer a 1 'exploiter au lieu de demander a 1a SONELGAZ de 1es 
approvisionner en permanence des le moment qU'el1es ont des difficultes 
techniques avec leur propre centrale. Deuxiemement, dans l'eventualite d'une 
amelioration de l'efficacite de leur production d 'electricite, certaines 
entreprises se seraient averees capables de produire un excedent pour le 
vendre au reseau de la SONELGAZ. Dans ces deux cas, ce complement permettrait 
it la SONELGAZ de retarder legerement, mais de fa~on profi table, son programme 
d' investissement. Les autorites algeriennes ont pris en compte ces analyses 
et sont. en train de mettre en place une reglementation propre it resoudre 1es 
questions sou1evees. 
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8.20 Le manque de resu1tats qu'ont suscite 1es incitations a ame1iorer 1a 
gestion de 1a demande sous forme de nouveaux tarifs semble n'etre qu'une 
partie d'un prob1eme plus vaste : rien ne pousse 1es responsab1es industrie1s 
a diminuer 1es couts pour ame1iorer 1a rentabi1ite. L'agence pour 1es 
economies d' energie (A.P .R. U. ), qui vient d' etre creee comme entreprise sous 
tute11e du MEICP, devra s'interesser tout specia1ement aces prob1emes 
institutionne1s si elle veut obtenir une amelioration de 1 'utilisation des 
ressources d' investissement des industries qui produisent et consomment de 
l'energie. La premiere etape dans cette direction serait d'etudier 1a 
faisabi1ite d'un mecanisme separe qui financerait 1es investissements destines 
a reduire 1es couts de l'energie. 

C. Les investissements 

8.21 Dans 1a conjoncture economique actuelle, i1 existe deux raisons pour 
reexaminer 1e programme d'investissement de 1a SONELGAZ. La premiere est que 
les ressources globa1es de financement de 1 'Etat sont 1imitees; 1e 
Gouvernement doit donc determiner que1s objectifs du Plan doivent etre remis a 
plus tard. La seconde est 1 'impact que risque d'avoir sur 1a demande 
d'energie une croissance economique plus 1ente dans 1es secteurs consommateurs 
d 'energie; dans ce cas, 1a SONELGAZ devrait preparer des plans de rechange 
pour remettre a plus tard l'execution des grands projets. La dominante de 1a 
conjoncture actuelle est l'incertitude plus grande des prix du petro1e, de 1a 
croissance economique et de 1a possibi1ite de financer 1es investissements. 
I1 faut mettre au point un systeme de p1anification indicative plus soup1e 
pour harmoniser 1es objectifs macroeconomiques et ceux des secteurs qui 
produisent des biens intermediaires essentie1s comme l'energie. 

1. Objectifs de l'eiectrification rurale 

8.22 La ventilation des depenses d'investissement de 1a SONELGAZ, telles 
qu'elles apparaissent aux Tableaux VIIL17 a VIIL20 de l'Annexe II, reflete 
l' engagement du Gouvernement d' electrif ier tout le pays avant la f in de la 
decennie. Les deux programmes d'e1ectrification (ER et RCN) ont absorbe a eux 
deux 48% des depenses totales d' investissement dans l' e1ectricite pendant 1e 
Plan precedent. Le programme d'e1ectrification rura1e sera pratiquement 
acheve pendant 1e Plan actue1 et 1 'on s 'occupera a10rs de satisfaire 1es 
demandes de branchement en attente dans les reg10ns qui sont deja 
e1ectrifiees. Ces deux programmes absorberont encore 42% des depenses 
d'investissement dans l'e1ectricite pendant le Plan en cours. La meilleure 
fa~on d'amenager 1e programme d'investissement de la SONELGAZ, sans provoquer 
trop de perturbations et sans 
Gouvernement, pourrait etre d'et
programme d'e1ectrification rura1e. 

aller 
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dans 
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le temps 
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2. Report des grands projets 

8.23 Les depenses de 1a SONELGAZ pour de grands projets concernent surtout 
de nouvelles centra1es; ces depenses representent 26,5% des depenses 
d'investissement prevues par 1a SONELGAZ pour 1a periode 1985-89. Afin de 
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mettre en 1umiere 1es effets des incertitudes quant au ca1endrier des projets, 
1a mission a reformu1e 1es preV1S1ons 1es plus recentes de consommation 
d' tHectricite (octobre 1985) pour 1e reste du Plan 1985-89 en termes d'un 
petit nombre de variables c1es (voir 1es details dans 1a Fiche 1 de 
l'Annexe II), sous les hypotheses suivantes : 

a) 	 Les previsions de charge supposent implicitement que d' ici a. 1989, 
l' utilisation de 1a capaci te indus trielle s' ameliorera en moyenne de 
40% chez 1es 48 principaux abonnes industriels actuels de la SONELGAZ 
qui consomment de l'e1ectricite haute tension. Il est certain que 
ces ameliorations sont dans 1e domaine du possible, mais leur mise en 
oeuvre exige qu 'un montant suffisant de ressources soit disponible 
pour 1a remise en etat, 1es importations essentie11es, etc., 1e tout 
dans un contexte approprie d'encouragement des responsables. 

b) 	 Les previsions de charge sont basees sur 1a mise en service en temps 
vou1u de 13 grands projets consommant de l'electricite haute tension, 
qui doivent etre acheves entre 1985 et 1989. Il n 'est pas clair, 
pour 1 'instant, combien de ces projets seront affectes par des 
contraintes financieres. 

c) 	 Dans le secteur de l' industrie 1egere et intermediaire, les taux de 
croissance de 1a production tomberont presque certainement au-dessous 
des estimations rea1isees par 1e Ministere du Plan entre le milieu et 
la fin de 1985. Au moment de 1a mission (juin 1986), ces projections 
n 'avaient pas encore ete revisees. Ces revisions auront un effet 
considerable sur la croissance de la consommation d'e1ectricite 
moyenne tension. 

d) 	 Les programmes d 'electrif ication rurale et de raccordement de la 
clientele nouvelle progressent beaucoup plus lentement depuis 1984 et 
1985. Meme si ces programmes ne sont pas remis a. beaucoup plus tard 
en raison de contraintes de financement, les previsions de charge et 
d'investissement correspondantes devront quand meme etre revisees a. 
1a baisse. 

e) 	 Pour compenser en partie le ralentissement de 1a demande 
d'tHectricite, il est possible qu'il faille ajouter 700 a. 800 GWh 
(150 MW) de capacite de production en 1989 - sans que le chiffre 
d'affaires n'augmente en proportion - si aucune mesure decisive n'est 
prise pour faire tomber les pertes de distribution a. environ 10 % 
d'ici lao 

8.24 Si les resultats effectifs n'atteignent pas les objectifs dans tous 
1es domaines, sauf celui de la diminution des pertes [c'est-a.-dire (a) a. (d) 
ci-dessusl, la consommation d 'electricite en 1989 pourrait atteindre 515 MW 
(2.700 GWh) de moins que ce qui est prevu actuellement (3.320 MW, 14.920 GWh). 
Ces estimations ne comprennent pas l'incidence supplementaire des augmentations 
de tarifs necessaires, qui sont difficiles a. quantifier. L' incidence de ces 
previsions de charge sur le programme d'investissement en moyens de production 
pourraj:t etre importante. Relativement aux prev1s10ns de 1a mission, 1a 
puissance totale necessaire au milieu de l' annee 1987 pourrait etre retardee 
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de 18 mois jusqu'en 1989. L'equipement qui doit entr.er en service pendant 1a 
fin du Plan actue1 - 2 turbines a vapeur de 168 MW en 1987 et 10 turbines a 
gaz de 100 MW en 1987 (Tableau VIII.22 de l'Annexe II) - est beaucoup trop 
avance pour qu'on puisse tirer des avantages economiques a retarder son 
achevement. La puissance de reserve brute passerait donc a 72% en 1988 dans 
le cadre de ce scenario de charge (Tableau VIII.23 de l'Annexe II). II serait 
cependant possible de tirer des avantages considerables si l' on remettait de 
18 mois les depenses prevues pendant le Plan actue1 pour l'equipement qui doit 
entrer en service apres 1989 

a) 	 En se basant sur les couts unitaires et les profils de construction 
standard de 1a SONELGAZ, 1a mission estime que quelque 30 % du cout 
de 1a centrale de Jije1 (3 turbines a vapeur de 200 MW) pourraient 
etre reportes de 1987-89 au prochain Plan en retardant son achevement 
de 18 mois, soit un montant d'environ 1 milliard de dinars a1geriens 
(couts de 1986). 

b) 	 30 a 50% du cout des projets suivants pourraient etre reportes 
aU-de1a du Plan actue1 aggrandissement prevu pour Marsat (deux 
turbines a vapeur de 168 MW) et Skikda (deux turbines de 300 MW) et 
une nouvelle centrale comprenant deux turbines a vapeur de 300 MW a 
Alger Ouest, ce qui economiserait environ 1 milliard de dinars pour 
ces trois projets pendant Ie Plan actue1. 

3. Autres economies d'investissement 

8.24 Les grands projets de production d'e1ectricite et 1e programme 
d'e1ectrification rura1e sont 1es deux categories 1es plus importantes de 
depenses d'investissement de 1a SONELGAZ. 11 faut ega1ement examiner en 
detail 1es aut res grandes categories (Tableaux VIII.19 et VIII. 20 de 
l'Annexe II) pour identifier des economies potentie11es. 11 sera possible de 
remettre a plus tard une partie des investissements dans de nouvelles 1ignes 
de transport et de nouveaux postes (10 a 15% des investissements annue1s de la 
SONELGAZ), en particu1ier lorsque ces lignes et ces postes sont relies 
directement a de nouvelles centra1es. Les projections concernant 1a demande 
de gaz nature1 et 1es investissements dans ce secteur (17 a 20% des 
investissements annue1s) doivent etre etudiees en relation avec les 
projections actuelles concernant a) l'augmentation de l'uti1isation de 1a 
capacite industrielle, b) l'execution de grands projets, c) 1a croissance de 
1a production dans 1es industries 1egeres et intermediaires et d) des 
raccordements supplementaires a basse pression. Les "autres" investissements 
meritent egalement qu'on y prete attention, d'autant plus qu'i1s doivent 
passer de 8% a 11% du total des depenses annuelles d' investissement de la 
SONELGAZ pendant 1e Plan actue1. 

4. Couts en monnaie nationale contre couts en devises 

8.26 On considere en Algerie que 1a SONELGAZ est un pionnier dans 1e 
domaine du remp1acement des importations. Lorsqu' i1 n' existe pas de 
fournisseur local, la SONELGAZ etudie systematiquement 1a possibilite d I en 
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etablir un. Pour les materiaux et les petits materiels, Ie cout du 
fournisseur local est souvent plus eleve que celui de 1 'importation 
equivalente. 11 faut souvent ajouter a ces couts les frais que causent les 
problemes ou de delais de livraison. Le Gouvernement et la SONELGAZ devraient 
prendre des mesures pour s' assurer que les efforts actuels qui tentent de 
minimiser Ie contenu en devises des nouveaux investissements ne provoquent pas 
de tels problemes de cout dans les grands projets du secteur de l'energie. 

8.27 De tous les inves tissements, ce lui qui risque Ie plus les 
depassements de cout est la centrale electrique. Des evenements recents sur 
les marches internationaux de l'equipement ont abaisse Ie cout des centrales a 
cycle cc:mbil1e. compare a celui des centrales classiques a vapeur, qui ont la 
preponderance dans Ie plan d'investissement de la SONELGAZ pour les dix 
prochaines annees. Neanmoins, aux termes des accords ac tuels, la composante 
devises d 'une centrale a cycle combine serait beaucoup plus importante que 
celIe dE centrales classiques a vapeur. Les avantages compares des couts en 
monnaie nationale ou en devises doivent faire l'objet d 'examens approfondis 
pendant Ie Plan actuel afin de determiner dans quelles conditions des 
centrales a cycle combine pourraient remplacer quelques-unes des centrales 
classiques qui devaient etre mbes en service apres 1989. 11 faudra decider 
de la plime a attribuer aux couts en devises lors de l'evaluation du projet, 
et etud ier en detail l' aptitude de l'Algerie a fabriquer les elements du 
systeme .~ cycle combine. 

5. Finallcement des projets 

8.28 Malgre une croissance reguliere du volume des ventes de gaz et 
d' electricite, la situation financiere de la SONELGAZ s' est nettement degradee 
pendant Ie Plan precedent. Comme les tarifs n' ont pas ete releves depuis 
1982, la marge nette d 'autofinancement est devenue negative en moyenne. Les 
dotations ell capital de l' Etat s' etant de plus bornees au cout du programme 
d' electr ification rurale. la SONELGAZ a ete obligee de financer une grande 
partie de ses investissements par de nouveaux emprunts aupres de la BAD. La 
mission a appris que la SONELGAZ a accumule des arrieres considerables sur sa 
dette envers la BAD. 

8.29 Tout recerrunent, pour repondre aux difficu1tes economiques creees par 
l' effondrement des prix du petrole, Ie Gouvernement a entrepris de met tre en 
place un cadre de politiques dans lequel les entreprises publiques comme 1a 
SONELGAZ auraient une beaucoup plus grande autonomie financiere. Ce cadre 
comprendrait 1a mise au point d'objectifs financiers a long terme, y compris 
l'autofinancement d'une partie du programme d'investissement de l'entreprise. 
Cela pourrait exiger des augmentations des tarifs de l'electricite et du gaz 
naturel aU-dela de ce11e qui serait necessaire pour restaurer la pari te avec 
les couts economiques (par. 8.15). Parallelement a cette orientation vers une 
plus grande autonomie f inanciere des entreprises publiques, Ie Gouvernement 
est en train de modifier la BAD pour en faire une institution de developpement 
autonome, qui aura des criteres et des conditions de pret plus rigoureux. Ces 
mesures v~nt obliger la SONELGAZ a structurer ses finances de maniere soit a 
satisfaire aux nouve11es conditions de la BAD, soit a pouvoir beneficier de 
concours financiers a des conditions plus commerciales. 
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CHAPITRE IX - LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

A. Apereu general 

9.01 Depuis la fin des annees 70, 1 'Algerie porte une attention 
considerable a l'amelioration de l'infrastructure des transports et aux 
services de transport afin de repondre aux besoins croissants nes de la 
necessi te de realiser un developpement regional equil ibre et d • une 
urbanisation rapide. Mais malgre une augmentation importante des 
investissements dans ce secteur au cours des dernieres annees, surtout dans 
l'infrastructure routiere, la croissance rapide du trafic au cours des 
10 dernieres annees exige de continuer a ameliorer Ie systeme des transports. 
Vu la predominance du trafic d' importation, les principaux flux de transport 
s 'organisent autour des principaux ports du pays, avec peu de transports 
longue distance a l'interieur du pays. Toutefois, l'attention croissante 
portee au developpement de la production locale et de la substitution des 
produits locaux aux importations, notamment des denrees de base, entrainera un 
changement dans la configuration des flux de transport et Ie secteur est 
appele a jouer un role de plus en plus important a l'avenir. A la suite de la 
baisse recente des recettes tirees du petrole et compte tenu du fait que la 
croissance du PIB va tomber de 6% a moins de 1% par an, il s'agit maintenant, 
de toute evidence, ce que reconnait Ie Deuxieme plan quinquennal de 
developpement (1985-89), d'ameliorer la productivite dans les secteurs cles et 
de renforcer l'efficacite economique. Pour Ie secteur des transports, cette 
politique ad' importantes implications. L'effort devra etre principalement 
porte sur l'amelioration de l'efficacite des operations de transport de fa~on 
a reduire la necessite de nouveaux investissements majeurs d' infrastructure. 
En meme temps, une attention accrue sera portee a la remise en etat de 
l'infrastructure existante et a l'amelioration de la viabilite financiere des 
entreprises de transport. 

9.02 Le reseau de transport est vaste : i1 comprend 43.000 km de routes 
primaires (nationales) et secondaires (regionales), dont 80% environ sont 
revetues, 33.000 km de routes locales (chemins communaux), 4.000 km de voies 
ferrees, 5.000 km d 'oleoducs et de gazoducs, sept grands ports et un reseau 
tres etendu de lignes aeriennes locales. Le transport routier vient de loin 
en tete. II represente plus de 20 milliards de tonnes-km par an, soit environ 
90% de I' ensemble du trafic marchandises et plus de 90% de l' ensemble du 
trafic voyageurs. Tandis que Ie trafic routier augmentait d 'environ 10% par 
an au cours de la derniere decennie, la croissance du trafic ferroviaire 
prenait du retard faute, notamment, d 'un effort suffisant de remise en etat 
des voies au cours des dernieres annees. Le trafic portuaire se compose 
essentiellement d'exportations d'hydrocarbures, qui ont totalise environ 
54 mill ions de tonnes en 1985, et d' importations de marchandises diverses 
ainsi que de cereales et de ciment evaluees, respectivement, a 13 et 
6 millions de tonnes. Les exportations de marchandises diverses se sont 
elevees a environ 2 millions de tonnes seulement en 1985. 
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B. Principales caracteristiques du secteur 

1. L'infrastructure routiere 

9.03 L'Alglhie est desservie par un reseau routier qui comprend environ 
25.000 km de routes primaires (les routes nationales, RN) et 18.000 km de 
routes secondaires (les chemins de Wilaya, eW). Le reste du reseau classe 
consiste en routes tertiaires (chemins communaux, ee) qui desservent 
principalement les zones rurales. Le principal reseau routier (les RN et les 
ew) est administre directement par Ie Ministere des travaux publics et les 
Directions des infras tructures de base (les DIB), les routes locales dependant 
du Ministere de l' interieur et des collectivites locales. Le reseau routier 
est loin d' etre uniformement distribue : il suit la repartition demographique 
de 1 'Algerie, elle-meme dictee par la topographie et Ie climat du pays. Le 
n~seau !~st particulierement bien developpe dans les regions coHeres du Nord, 
ou se concentre la majeure partie de la population et de l'activite 
economique. Dans les Hauts Plateaux et plus au sud, Ie reseau routier se 
limite I~xclusivement a quelques arteres nationales qui relient entre eux les 
quelques centres de population. La circulation sur les routes nationales 
avois ine en moyenne 1. 900 vehicules par jour et la largeur des chaussees es t 
generalement de 6 a 7 metres. 

9.04 Depuis 1980, un gros effort est fait pour moderniser, rehabiliter et 
entretenir Ie reseau routier. Neanmoins, l' effort de rehabilitation 
(notamment Ie renforcement des chaussees) du reseau doit etre poursuivi pour 
ne pas prendre du retard sur les effets de la croissance du trafic, et d'un 
trafic plus lourd, sur des chaussees a revetement leger et de nouvelles 
ameliorations sont a apporter a 1 'entretien du reseau. En meme temps, 
I' Alger~e commence a connai tre de graves contraintes de capacite sur certains 
tronc;ons du reseau, en particulier aux abords des grands centres urbains, 
comme Alger. De cette preoccupation est nee l'idee de construire une grande 
artere est-ouest. L'application d 'une premiere phase de ce programme a deja 
commence avec la construction des voies d' acces cles dans la zone du Grand 
Alger. 

2. I.e transport routier 

9.05 On ne connait pas avec precision Ie parc de vehicules actuellement en 
service en Algerie du fait qu'il n'est pas tenu compte, dans l'enregistrement 
des vel:.icules, de ceux qui sont mis a la casse. La derniere estimation 
precise remonte a 1976, annee ou toutes les immatriculations ont ete 
renouvelees. Le parc total comprenait a l' epoque 480.000 vehicules (y compris 
les motocyclettes, les tracteurs et les remorques), dont 60 % etaient des 
voitures particulieres, 20% des fourgonnettes et 10% des camions. Depuis 
lors, 1 e nombre de vehicules ne S I es t accru que lentement a la suite des 
restrictions aux importations imposees par Ie Gouvernement, encore que des 
mesures recentes aient ete prises pour faciliter les importations de voitures 
par les travailleurs migrants revenant au pays. 



- 166 

9.06 L'ensemble du parc de camions (plus de 5 tonnes de capacite de 
charge) est evalue aux alentours de 40.000 vehicules, pour une capacite totale 
d 'environ 640.000 tonnes. Environ 80% de cette capacite totale appartient a 
des entreprises d'Etat operant pour compte propre. Ces parcs se sont 
rapidement developpes au cours des annees 70 pour repondre aux besoins des 
grandes entreprises publiques, ce qui pose la question de savoir si les parcs 
exploites en compte propre ne Ie sont pas peut-etre de maniere inefficace pour 
la raison essentielle que le transport ne constitue qu'une partie d'une 
activite bien plus vaste et que les couts du transport ne sont pas 
comptabilises separement. Le Gouvernement envisage de restreindre la 
croissance des activites de camionnage en compte propre et de reorganiser les 
parcs en filiales de camionnage chargees a la fois de pourvoir aux besoins de 
l' entreprise mere et d' assurer un service de transport public de location. 
Les services publics de transport de marchandises sont actuellement assures 
par la Societe nationale de transport routier (SNTR) et par un certain nombre 
de societes regionales representant, respectivement, environ 7% et 3% de la 
capacite totale de camionnage. La SNTR s' occupe principalement de transport 
sur longues distances et, de ce fait, son parc d'environ 2.350 unites de 
tracteurs-remorques est exploite de maniere plus efficace. Le reste du parc 
de camions comprend un parc prive exploite en compte propre qui assure environ 
10% de la capacite totale. L'acquisition et l'exploitation des vehicules de 
moins de 5 tonnes de capacite de charge sont libres. La capacite totale ne 
s'eleve qu'a 22.000 tonnes et est exploitee a titre prive a des fins de 
location ou en compte propre. Les services de transport de voyageurs par 
route sont assures, a l' echelle nationale, par cinq nouvelles branches de 
l'ancienne SNTV, qui exploite un parc de 2.800 autobus sur les routes 
interurbaines. Le parc de la SNTV represente environ le tiers du parc 
d' autobus, les deux autres tiers etant exploi tes par des societes locales de 
transport urbain. La croissance moyenne annuelle du trafic routier a ete 
d'environ 13% de 1972 a 1976 et de 8 % de 1976 a 1985. Toutefois, avec la 
stagnation probable de I' economie au cours 
1 'eventualite d 'une reduction de la consommation 
des prix du carburant, le taux de croissance 
beaucoup se tasser dans l'avenir immediate 
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de 
du 
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3. Les chemins de fer 

9.07 Le reseau ferroviaire de 4.000 km est exploite par la Societe 
nationale des transports ferroviaires (SNTF), organisme public semi-autonome 
relevant du Ministere des transports. Le reseau souffre de sa vetuste et de 
la mediocrite de sa conception, de 1 'existence de deux ecartements et de 
l'absence de trafic longue distance. Le transport du phosphate et du minerai 
de fer dans la partie orientale du pays constitue le seul important trafic de 
marchandises, le trafic voyageurs etant concentre autour des grands centres 
urbains, notamment Alger. En 1985, Ie trafic ferroviaire s'est eleve a 
3,1 milliards de tonnes-km de trafic marchandises pour un trajet moyen de 
240 km. Sur les 12,6 millions de tonnes de trafic d 'origine, 6 millions de 
tonnes etaient des minerais, des phosphates et du charbon. Le trafic 
voyageurs, en 1985, s'est eleve a 2 milliards de voyageurs-km pour un trajet 
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moyen de 42 km seulement. Toutefois, un peu plus de la moitie des 47 millions 
de voyageurs transportes l' ant ete par transport suburbain. Bien que Ie 
trafic ferroviaire ait dans 1 'ensemble stagne au cours de la derniere 
decennie, on note, pour 1985, des augmentations de 16 % du trafic marchandises 
et de 9% du traf ic voyageurs. Cette croissance recente es t due a une forte 
augmentation des mouvements cerealiers dans Ie pays. 

9.08 La situation financiere de la SNTF s'est progressivement deterioree 
au fil des annees, deterioration causee par Ie retard pris dans l'ajustement 
des tarifs ferroviaires et la negligence dont a souffert, en general, 
l' infrastructure ferroviaire, ce qui a contribue a faire manter les couts. 
Les tal'its marchandises n'ont pas change depuis 1979 et les tarifs voyageurs 
depuis 1982. Toutefois, Ie Gouvernement a recemment auto rise (aout 1986) un 
releveraent general des tarits marchandises de 40%. Ce relevement a ete de 50% 
pour les phosphates et de 30% pour les minerais de fer. Ces ajustements 
devrail'nt contribuer fortement a reduire Ie deficit d' exploitation, qui etait 
d'environ 500 millions de dinars (100 millions de dollars) en 1984. Malgre 
ses difficultes financieres, Ie chemin de fer a, au cours des dernieres 
annees, plutot que de rehabiliter Ie reseau actuel et d'ameliorer les 
resultats d 'exploitation, donne la priorite a la construction de nouvelles 
lignes 

4. Le:~rt:~e!!l'ansports maritimes 

9.09 Le Ministere des transports est charge de coordonner Ie developpement 
des pcrts et des transports maritimes. Les operations portuaires relevent 
actuelLement d'une administration portuaire semi-autonome creee en 1984 et qui 
opere sur une base commerciale dans des conditions satisfaisantes de 
recouvrement des couts. II y a six grands ports - Alger, Annaba, Skikda, 
Bejala, Oran et Mostaganem qui, en 1985, ant assure environ 80% de 
1 'ensemble du trafic portuaire, a l'exclusion des produits petroliers, soit 
enviroa 17 millions de tonnes de vrac sec et de marchandises diverses. En 
outre, Ie reseau portuaire a achemine 54 millions de tonnes de petrole brut et 
de produits raffines pour 1 'exportation, principalement a partir des 
instalLations specialisees d'Arzew, Bejala et Skikda. Le port d'Alger assure 
enviro:1 30% du total du trafic, a I' exclusion des produits petroliers, les 
ports orientaux d'Annaba, Skikda et Bejala representant, a eux trois, 50% du 
trafic et Ie port d 'Oran, a l'ouest, environ 13%. Avec une augmentation 
rap ide du trafic portuaire d'environ 8% par an entre 1975 et 1984, les ports 
ont CllIlnu beaucoup d'encombrements, en particulier dans l'est du pays. De 
nouveaux amenagements ont du, de ce fait, etre entrepris - agrandissement du 
port (:e BejaOia, finance en partie par 1a Banque europeenne d' investissement, 
et cormnencement des travaux de construction d 'un nouveau port a Djen Djen. En 
meme temps, des efforts considerables ont ete faits en vue d' ameliorer la 
produc tivtte des amenagements en place, notamment en supprimant 1es livraisons 
directes ~t en tirant un meil1e,lr parti des installations de stockage. S' il 
ne fa L t pas de doute que de nouvelles capaci tes portuaires seront un jour 
necessaires dans I' est du pays, la stagnation actuelle du trafic 
d'impcrtation, en particulier de ciment et de materiaux de construction, 
devrait repousser cette echeance jusqu'au debut des annees 90. Entre-temps, 
I' effe rt principal doH porter sur la poursuite de la modernisation des ports 
exist<"nts, notamment la construction d'amenagements pour conteneurs, en 
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particulier a Alger. Toutefois, la planification du developpement portuaire 
est rendue difficile par le partage des responsabilites entre le Ministere des 
transports. qui est charge des operations portuaires, et le Ministere des 
travaux publics, qui est charge de la construction et de l' entretien des 
infrastructures portuaires. A l'heure actuelle, le programme de modernisation 
portuaire, pour ce qui est du port d'Alger, est retarde faute de decision sur 
l' emplacement, l' ampleur et le calendrier des travaux d' agrandissement des 
postes d'amarrage pour le developpement du trafic par conteneurs. 

9.10 Le transport maritime est assure principalement par la Compagnie 
nationale algerienne de navigation (CNAN) , entreprise semi-autonome qui 
possede 50 navires d'environ 10 ans d'age moyen et jaugeant au total 
400.000 tpl. Une seconde entreprise, l'HYPROC, est chargee principalement des 
mouvements de produits petroliers et gaziers et exploite une flotte de 
13 navires-citernes, dont deux ne sont pas actuellement en service. Ces deux 
entreprises se sont considerablement developpees au cours de la derniere 
decennie dans l'espoir de realiser des economies de devises. Avec la 
stagnation attendue du commerce exterieur, en particulier du trafic petrolier, 
l'une et l'autre devraient maintenant entrer dans une periode de consolidation 
et d'optimisation des operations existantes. 

5. L'aviation civile 

9.11 L'aviation civile joue un role important dans Ie systeme algerien de 
transport du fait des grandes distances a couvrir et de la dispersion de la 
population dans le sud du pays. Le reseau comprend une trentaine d'aerodromes 
ouverts au trafic, ceux d'Alger, de Constantine, d'Annaba et d'Oran assurant 
la majeure partie des services internationaux (97%). Des ameliorations 
considerab1es ont ete apportees, au cours des dernieres annees, a 
l' infrastructure aeroportuaire, qui releve de la Direction des aeroports du 
Ministere des travaux 
l' amenagement de l' aeroport 
pistes. 
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15 Boeing 737-200, 8 Fokker 27 a turbopropulseur et 4 transporteurs de 
marchandises. La compagnie aer1enne, qui emploie 7.500 personnes, a 
transporte 4,1 millions de voyageurs en 1985, dont 2,3 millions de voyageurs 
internationaux, pour des coefficients de remplissage d'environ 66% en 
moyenne. Alors que Ie trafic aerien a augmente au rythme d'environ 10% par an 
au cours de la derniere decennie, une stagnation est prevue pour les quelques 
annees a venir, consequence notamment des recentes mesures de restriction de 
deplacements internationaux applicables aux residents algeriens. Les achats 
d I aeronefs au cours des prochaines annees auront principalement pour but le 
remplacement de la capacite existante, qui devrait etre limitee du fait que Ie 
parc est encore relativement jeune (moins de 10 ans). 

C. Tendances recentes 

9.13 Jusqu ' a la fin des annees 70, on a peu f ai t pour ame liorer les 
transports. Mais l' accroissement rap ide du trafic au cours des annees 70 a 
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conduit a beaucoup investir dans Ie secteur durant Ie Plan de 
developpement 1980-84. Le total des investissements dans Ie secteur des 
transports au cours de cette pchiode s 'est eleve aux alentours de 30 milliards 
de dinars (6,5 milliards de dollars) sur les 39 milliards de dinars 
(8,5 milliards de dollars) qui etaient prevus (Tableau IX.l). Mais un 
important changement d'orientation s'est produit durant l'execution du plan, 
l'infrastructure routiere se voyant attribuer plus de 50% des investissements, 
soit Ie double de ce qui avait ete initialement prevUe Au contraire, 
l'investissement ferroviaire n'a represente que Ie tiers de ce qui etait 
prevu, une grande partie de l'investissement allant a la construction de 
nouvell~~s !ignes - dont la justification economique reste a demontrer. C'est 
dire combien est faible la capacite d'absorption des sous-secteurs de 
transport autres que l'infrastructure routiere. 

Tableau IX.l: Investissements inscrits dans Ie Plan 1980-84 
(millions de dinars - prix courants) 

Rapport des 
realisations 

Total Total I2revu aux previsions 
1980-84 % 1980-84 % 

Routes 
Routes nationales 
Routes de Wilaya 
Routes locales 

Total 

Tran~~rt routier 

TransEort ferroviaire 
Infrastructure 
Materiel roulant 

Total 

Ports 
Infrastructure 
Equipement 

Total 

Aviation civile 
Aeropol~--
Air AlE'erie 

Total 

Trans Ecr:t maritime 

TOT A L 

7.994 
3.514 
4.816 

16.324 

2.000 1/ 

4.619 
1.360 1/ 

5.979 

2.080 
200 .1/ 

2.280 

1.661 
500 .1/ 

2.161 

2.165 .1/ 

30.909 
====== 

27 
12 

54 

6 

20 

7 
1 
8 

5 
2 
7 

7 

100 

8.300 
2.600 

10.900 

3.000 

15.400 

2.200 

3.500 

4.000 

39.000 
_.... ---

21 
7 

28 

8 

39 

6 

9 

10 

100 

139 
185 
150 

67 

39 

104 

62 

54 

79 

_ .._. 
Est.imations. 
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9.14 Malgre des efforts accrus, la remise en etat et la modernisation de 
l'infrastructure existante ont pris du retard : la remise en etat du reseau 
routier n'est pas finie, il reste a moderniser les ports et a en accroitre la 
productivite, et une reV1S1on des voies du principal reseau ferroviaire 
s 'impose de toute urgence. Ce tableau ne serai t pas complet si l' on ne 
mentionnait pas les besoins de transport crees par 1 'effort de developpement 
regional, en particulier dans la region des Hauts Plateaux, et l' integration 
des regions desertiques du grand Sud a l'ensemble de l'economie. 

9.15 Malgre des problemes de ressources de plus en plus graves, le 
Gouvernement continue a donner un degre eleve de priorite au developpement des 
transports. En fait, la baisse actuelle des revenus petroliers fait qu'il est 
d 'autant plus imperatif de s 'attaquer aux problemes du secteur. Il faut : 
i) ameliorer l'efficacite operationnelle et reduire les couts de fonctionnement 
de l'industrie des transports routiers, des ports et des chemins de fer (temps 
de rotation des wagons de marchandises); Ii) rationaliser le programme 
d'investissements dans les transports en mettant l'accent sur les travaux 
hautement prioritaires et en differant certains gros investissements 
d'infrastructure nouvelle; iii) etablir une politique tarifaire et budgetaire 
saine - appliquer des tarifs ferroviaires en rapport avec les couts et modifier 
le systeme d' imposition de ceux qui utilisent les routes de telle sorte que 
les camions supportent leur part des frais d'infrastructure; iv) renforcer la 
planification, la preparation et 1 'execution des projets tant au niveau central 
que local; v) ameliorer l'efficacite operationnelle (reduire le cout) dans 
l'entretien et l'amelioration du reseau routier. 

9.16 Les objectifs globaux du secteur sont essentiellement d 'ordre 
institutionnel relever 1 'efficacite et ameliorer la planification et la 
gestion des investissements. La Banque a pu contribuer a la realisation de 
ces objectifs dans le developpement du secteur routier par des projets 
routiers dans le cadre desquels une large aide a ete donnee a la planification 
et a la preparation des projets ainsi qu'a la formation aux operations 
d'entretien des routes. Le Gouvernement s'efforce aussi d'accroitre le 
rapport cout/efficacite de la construction routiere et des operations 
d 'entretien assurees par les entrepreneurs locaux qui manquent de cadres de 
gestion et dont les performances pourraient etre meilleures. En me me temps, 
il prend de plus en plus conscience de la necessite d'ameliorer la viabilite 
financiere des entreprises de transport. Les tarifs portuaires couvrent deja 
les couts d 'exploitation et des relevements substantiels des tar1fs 
ferroviaires sont at tendus, ce qui ferai t faire aux chemins de fer un grand 
pas vers le recouvrement integral des couts. Le Gouvernement s' est engage 
aussi a porter progressivement les prix du carburant au niveau du marche 
mondial, augmentant ainsi les quantites de produits de petrole raffine 
disponibles pour 1 'exportation. 

D. Programme d'investissement 1985-1989 

1. Generalites 

9.17 Alors que les propositions initiales d'investissement dans Ie secteur 
des transports durant Ie Plan de developpement 1985-89 s'elevaient a 
54 milliards de dinars (11 millions de dollars), non compris le metro d'Alger, 
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les investissements effectifs devraient etre largement inferieurs en raison du 
resserrement des contraintes financieres dues a la chute des prix du petrole. 
La mission a identifie, pour Ie secteur des transports, un programme 
prioritaire de cinq ans dont Ie montant s 'eleverait a 42 milliards de dinars 
environ (8,9 milliards de dollars) (Tableau IX. 2). L' infrastructure routiere 
representerait un peu plus de 40% du total et les chemins de fer environ 25%. 
L'accent, dans ce programme prioritaire, serait mis sur la remise en etat de 
l'infrastructure actuelle, en particulier pour les chemins de fer, et sur la 
modernisation des ports. Les coupes qui seraient faites dans Ie programme Ie 
seraient principalement dans la mise en place d 'une nouvelle infrastructure 
ferroviaire, dans la construction de routes locales, dans Ie renouvellement de 
la capacite de camionnage. Elles comprendraient aussi les consequences du 
reexamen des modalites de realisation du Metro d'Alger. La construction de 
nouvelles lignes de chemin de fer serait limitee aux projets en cours, dont 
l'execution serait plus lente que prevu. De meme, Ie calendrier des travaux 
de construction du nouveau port de Djen Djen, dans l'est du pays, qui ont 
commence en 1985, sera probablement revu, eu egard a la reduction probable du 
trafic portuaire au cours des cinq prochaines annees. 

2. Inl'rastructure routiere 

9.18 Les investissements routiers, durant la periode 1985-89, devraient 
atteindre un total d'environ 17 milliards de dinars (3,7 milliards de dollars) 
dont ')0% environ seraient affectes aux routes nationales, 20% aux routes 
regior:ales et 20% aux routes locales. Le programme priori taire total pour 
1 'ens€'mble du sous-secteur routier demeurerait conforme aux propositions 
initi~lles du plan, nais la plus haute priorite irait aux routes nationales et 
regior:.ales ou Ie niveau des investissements devrait etre super1eur aux 
alloc~,tions initiales. Toutefois, des coupes substantielles devraient etre 
faites dans les programmes de routes locales dont Ie choix et la planification 
sont a ameliorer et les normes de construction a rationaliser. Les couts 
estimatifs de l'achevement des projets relatifs aux routes nationales et 
regionales se chiffraient, a la fin de 1985, aux alentours de 5 milliards de 
dinars (1,1 milliard de dollars). Pour un investissement total d'environ 
9 milliards de dinars (2 milliards de dollars) en routes nationales et 
regionales durant Ie reste de la periode quadriennale 1986-89, Ie reste du 
plan ne permettrait qu'un volume limite de nouveaux investissements routiers. 
II s'agit surtout, dans les investissements routiers en cours et prevus. 
d' accE~lerer Ie rythme de la remise en etat du principal reseau routier de 
fa90n a atteindre environ 800 km par an, d'achever plusieurs projets de 
modernisation en cours et de poursuivre les investissements hautement 
prioritaires dans la construction de plusieurs tront;ons de voie express dans 
la region d'Alger. 

3. Transport routier 

9.19 L'effort, en matiere de transport routier, diminuerait 
substantiellement par rapport aux niveaux d' investissement de la periode 
1980-·34, pour s' etablir autour de 3,6 milliards de dinars (750 millions de 
dollat:"s). L'accent serait mis surtout sur l'amelioration de la productivite 
du t~ansport routier, en particulier sur l'utilisation plus efficace des 
grands parcs de vehicules exploites en compte propre. Une attention speciale 
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Tableau IX.2 

EKa!!H:n du Plan QuinQuennal d'investiSSe!!H:nt 1985-89 

InvesttsSe!!H:nts gUbli~S dans le sekteur des trAnsggrts


Prggra!!me d'iDvestisSe!!H:nts grtQritaires enviSage 


(millions de dinars) 

Previsions 
.1.2BS .l.9.8.6. l28Z l.2SS. U82 Total init iales 
Realisations Previsions 11 1985-89 Plan 1985-89 

A. Infrastruktures 
Routes 1.1 

nattonales 2800 2200 2000 1500 1500 10000 8000 
de Wilaya 900 600 600 600 600 3300 2000 
locales l5.O..O. lO.!l.O. ~ .....5..0..0. ~ ~ ZllO. 

5200 3800 3200 2600 2500 17300 

- Ports 	 680 600 730 740 660 3410 4200 

- Aeroports 	 ill ....J.8.!!. -.ill ~ -1.0..0. J8Wl .....ll!U>. 

Total 	 (HTP) 6330 4780 4280 3740 3460 28590 23600 

SNTF 
(metro non compris) .l.22!l. .il2..l!. ill.O. ill.O. l5.O..O. -...9.1..Q.Il lill.Q 
Total infrastructure 8l2Q ZllO. §.!J!Q lliO. ~ .JJJ.2.Q 18..Z.5.Q 

B. 	 EgUige!!H:nts et 
amli1Mge!!H:Dts
de tranSRgrt 

SNTR 	 360 350 320 270 300 1600 2360 
- SNTV l2.!!. ill no. ill 5.J'lJt ~ ll.O.O. 

550 700 750 820 800 3620 5260 
SNTF 340 720 200 200 140 1600 3100 

Iransggrt terrestre 890 1420 950 1020 940 5220 8360 

- Securite portuairel 
maritime 110 150 210 230 180 880 1510 

- CNAN/HVPROC 50 60 150 190 470 920 2260 
- SONATMAG ....§Q ...ll ....!l2 ...ll ...ll JS..Q ~ 

TranSggrt miriti!!H: 220 260 400 470 700 2050 4020 

TransgQrt illilrien 170 280 480 790 590 2310 2870 

Total equipement ll.8.O. .l.22!l. .lIU.O. ill!!. 2.Sn .l.S.liQ 

C. 	 Total general 9570 9260 7930 7620 7190 41570 54000 
(metro non compris) ---- ---- ---

11 Repartition annuelle des depenses pour 1987-89 uniquement a titre indicatif. Chiffres 
tires de la deglobalisation initiale du Plan. 

II Sauf depenses d'entretien routier d'environ 700 millions de dinars par an. 

5380 p.17 (7.13) 



- 173 

devra etre portee au developpement de la capacite de manutention des 
conteneurs et a l'appui aux services d'acheminement des marchandises. 

4. Chemins de fer 

9.20 Le programme prioritaire propose pour les investissements 
ferroviaires concerne principalement l'etablissement d 'un programme de remise 
en etat des voies, laquelle devrait, durant la periode du plan, atteindre un 
total de 700 a 800 km. Des ameliorations seraient egalement apportees a la 
signalisation, aux telecommunications ainsi qu'aux tunnels et ouvrages d'art. 
La construction de nouvelles lignes serait limitee aux projets en cours, 
surtout l' epi de la voie ferree de Beni-Saf et la ligne Ramdam Jamel-Jijel 
reliant Ie reseau ferroviaire au futur port de Djen Djen. Le total des 
investi:;sements d' infrastructure ferroviaire devrait etre de l'ordre de 
9,4 milliards de dinars (2 milliards de dollars), contre un investissement 
initialement fixe a 15 milliards de dinars (3,2 milliards de dollars). Le 
parc actuel de locomotives et de materiel roulant de la SNTF sont dans un etat 
relativement bon et les achats futurs de materiel devraient etre relativement 
modestes et se situer autour de 1,6 milliard de dinars (340 millions de 
dollars), pour un montant initialement fixe a 3,1 milliards de dinars 
(660 millions de dollars). 

5. Ports 

9.21 Les investissements d'infrastructure portuaire devraient fortement 
augmenter entre 1985 et 1989 pour atteindre environ 3,4 milliards de dinars 
(720 millions de dollars), augmentation due principalement a l'achevement des 
travaux d' agrandissement du port de Beja"ia et aux travaux de construction du 
nouveau port de Djen Djen. Toutefois, il est probable que Ie tassement 
probable de la croissance du trafic au cours des quelques annees a venir 
ralentira un peu l'execution du projet de Djen Djen. Les investissements de 
Djen Djen devraient representer environ un tiers de I' ensemble du programme 
hautement prioritaire d' infrastructure portuaire et I' achevement des travaux 
de BejaYa environ 1St. Parmi les autres travaux de quelque importance, il y 
aura ltachevement des reparations de la jetee de Bethioua, a l'ouest du pays. 
Le programme d' infrastructure portuaire comprendra aussi la modernisation des 
postes d' accostage a Alger et a Annaba et leur extension, a Alger, pour 1a 
reception des porte-conteneurs. L'accent sera mis aussi sur Ie renouve11ement 
et la modernisation des amenagements portuaires actuels et sur l'introduction 
progressive d'amenagements specialises pour la manutention des conteneurs, en 
commen~ant par Ie port d'Alger. 

6. Aeroporis 

9.22 Les investissements d' infrastructure aeroportuaire demeureront a peu 
pres ail meme niveau que durant Ie plan precedent, c 'est-a-dire autour de 
1,9 milliard de dinars (400 millions de dollars). I1 s'agira principalement 
d' achever les ameliorations en cours a I' aeroport d' Alger, ce qui representera 
enviror un tiers du total des investissements. Un autre tiers ira aux 
amenagEments aeroportuaires dans Ie sud du pays et Ie reste a l'amelioration 
de l'ecuipement et du materiel de navigation. 
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7. Transport aerien et maritime 

9.23 Avec Ie ralentissement attendu du commerce exterieur, Ie 
developpement du transport aer1en et maritime devrait, apres la periode 
d' expansion rapide des dernieres annees, entrer dans une phase de 
consolidation. La part d' investissements consacree a ces deux sous-secteurs 
c-erait inferieure a 10% de I' ensemble du programme d' investissement 
prioritaire - environ 2,3 milliards de dinars (490 millions de dollars) pour 
Ie transport aerien et 1 milliard de dinars (210 millions de dollars) pour Ie 
transport maritime. Priorite serait donnee principalement au renouvellement 
de la capacite existante plutot qu'a son extension. 
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CHAPITRE X - VEDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

A. Le contexte socio-economique 

1. Introduction 

10.01 La dynamique de la poli tique algerienne dans Ie secteur de 
l'enseignement general et professionnel provient de la fa~on dont les 
autorites algeriennes ont reagi pour former les specialistes dont Ie pays 
avait Ie plus grand besoin apres Ie depart des colons europeens au moment de 
l'independance. Leur reaction a ete immediate et est restee positive, ainsi 
qu'en temoignent les credits genereux affectes tous les ans a l'amenagement et 
au fonctionnement des etablissements d' enseignement general et professionnel 
du pays, credits qui ont represente de 25 a 30% par an du budget national 
total au cours des dix dernieres annees, soit plus de 7% du PIB. 

10.02 Le developpement soutenu de ce secteur n'est pas du exclusivement a 
l'abond.mce relative de credits. L'effort algerien a ete Ie resultat d'une 
strategie poursuivie resolument pendant 20 ans, strategie fondee sur la 
convict50n que Ie pays ne pourrait entreprendre une action politique, sociale, 
culturelile et economique et realiser ses aspirations nationales que si Ie 
systeme d'enseignement general et professionnel fonctionnait efficacement. 
eela signifie que Ie systeme produit un nombre suffisant de diplomes et une 
gamme suffisante de competences a tous les niveaux et que les orientations et 
les objectifs de ce systeme correspondent aux besoins du pays. Le theme 
dominant de la strategie de developpement activement poursul.vl.e par les 
responsables a consiste a etablir un lien entre les politiques de croissance 
economique et les objectifs en matiere de progres social. 

10.03 La justice sociale exigeait de redresser les inegalites et de mettre 
en place de toute urgence un systeme d 'enseignement fondamental pour tous, 
gar~ons et filles, que ce soit dans les regions rurales ou urbaines; ceci 
signifiait egalement la creation (d' infrastructures sodales) qui permettrait 
aux enfants des regl.ons rurales de frequenter les etablissements 
d'enseignement secondaire et superieur. Les plans de developpement economique 
exigeaient I' adoption de mesures tout aussi urgentes pour relever Ie niveau 
des competences et des connaissances des nouveaux arrivants sur Ie marche du 
travail et de la main-d 'oeuvre en general. Il fallait une main-d 'oeuvre 
qualifiee pour a la fois satisfaire les besoins du marche traditionnel du 
travail et accelerer l'activite economique productive dans de nouveaux 
domaine,s. La politique gouvernementale de decentralisation de l' autorite et 
de l'execution des programmes de developpement a considerablement augmente la 
demande de competences au niveau des wilayates ou aux niveaux regionaux et 
locaux, sur Ie plan de l'administration, de la planification et de la gestion. 

10.04 La politique d'algerianisation et d'arabisation progessive suivie par 
souci d' identite nationale, de dignite, d 'unite et de conservation de la 
culture et du patrimoine national etait fonction de I' adoption de mesures 
paralleles dans Ie domaine de l'enseignement general et professionnel. Elle 
exigeait un examen des objectifs, du contenu des programmes, des supports 
pedagogiques, de la preparation et du recyc1age des maitres, et Ie 
remplac'~ment progress if du fran~ais comme moyen d' instruction par I' arabe 
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- progressif, parce qu 'un tel processus ne pouvait pas etre precipite, en 
raison notamment du petit nombre de maitres qui pouvaient enseigner 
convenab1ement en arabe. 

10.05 Les imperatifs d'ordre economique, po1itique, cu1ture1 et social 
examines ci-dessus ont abouti a un progres remarquab1e sur 1e plan de 
1 'expansion, de 1a reorganisation, de 1a restructuration et de 1a 
reorientation du systeme. Le systeme d'enseignement general et professionne1 
a donc subi et subit encore une evaluation constante des objectifs et des 
programmes lies aux po1itiques nationa1es globa1es. Les modestes 
etablissements de formation professionnelle qui existaient en 1962 ont ete 
revo1utionnes par 1es initiatives prises par 1es minis teres techniques 
desireux de former du personnel pour satisfaire leurs besoins en 
main-d' oeuvre, etant donne que Ie systeme d' enseignement c1assique en cours 
d'expansion ne pouvait pas y faire face. Les programmes de ces minis teres mis 
au point avec Ie concours des industries el1es-memes ont commence pour 1a 
plupart a un niveau peu eleve et ont ete progressivement e1eves pour atteindre 
Ie niveau postsecondaire, y compris 1e niveau universitaire. 

10.06 Cependant, ces progres importants et radicaux n'ont pas ete realises 
sans entrainer certains sacrifices Ie degre de coordination entre les 
ministEhes qui participent aux programmes d 'enseignement professionne1 
pourrait etre sensib1ement ameliore; on n'a parfois pas accorde une attention 
suffisante a tous les facteurs qui influencent les couts d 'equipement et 1es 
couts de fonctionnement, et la planification a parfois peut-etre ete faite de 
maniere hative. 

2. Le facteur demographique 

10.07 En ce qui concerne les services sociaux, Ie Gouvernement devait, des 
Ie debut, pourvoir aux besoins d 'une population de 12,5 millions d 'habitants 
en 1966, population estimee a 21,6 millions en 1984, ce qui represente un taux 
d'accroissement demographique de plus de 3% par an. Le plus grand probleme a 
cependant ete la jeunesse de la population (45 % avaient moins de 15 ans en 
1985) avec ses besoins importants sur Ie plan de l'enseignement et des autres 
services sociaux. Le taux d' accroissement demographique plus rapide de la 
population urbaine, (6%) a considerablement encombre les ecoles et s'est 
traduit par des classes surchargees dans les ecoles urbaines. Dans certaines 
reg10ns rurales, il est impossible de fournir, de fa~on economique, aux 
nombreuses petites communautes eparses un enseignement efficace au-deUl du 
primaire et Ie probleme traditionnel de la non-scolarisation des filles 
continue a se poser. En revanche, dans les nouveaux villages socialistes dans 
lesque1s des groupes d 'habitants ont hesite a se reloger, des salles de 
classes sont inuti1isees. 

3. Les facteurs economiques et la main-d'oeuvre 

10.08 Le Deuxieme Plan Quinquennal 1985-89 reitere les objectifs a long 
terme enonces dans 1a Charte Nationa1e de 1976. Les objectifs a moyen terme 
du Plan sont les suivants : a) realiser une croissance economique equilibree 
en insistant davantage sur les programmes autres que ceux des hydrocarbures; 
b) supprimer les desequilibres sectoriels par un developpement plus pousse des 
ressources hydrauliques pour 1 'agriculture et des industries fabriquant des 
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biens de consommation; c) developper davantage les infrastructures economiques 
et sociales; la part du programme d' equipement de ces secteurs represente de 
ce fait 68,4% du total des investissements prevus, contre 60,7% dans Ie Plan 
de 1980-84 et 46,9% dans celui de 1974-77; d) ameliorer la productivite des 
entreprises et reduire les frais d'exploitation. 

10.09 Dans tous les cas, les programmes exposes dans les divers plans de 
developpement ont ete entraves par Ie nombre insuffisant de travail leurs 
instruits/qualifies necessaires pour assurer la bonne execution des programmes 
dans les de1ais voulus. Le Deuxieme Plan Quinquennal (1985-89) prevoit les 
besoins supplementaires en main-d' oeuvre qualifiee au cours de la periode du 
Plan a chaque niveau pour chacun des grands secteurs et les compare aux 
previsions de realisations du systeme d'enseignement general et 
professionnel. Les deficits demeurent eleves malgre l'expansion tres sensible 
et la gamme de competences plus variee du systeme au cours de la derniere 
periode du Plan ainsi que Ie renforcement continu prevu au cours du nouveau 
Plan. Le developement des res sources humaines reste donc un element essentiel 
de l'effort entrepris pour realiser Ie plan et les aspirations nationales. 

10.10 Le Deuxieme Plan Quinquennal 1985-89 expose les besoins de 
main-d'oeuvre par niveau d'education et de competence, ainsi qu'on peut Ie 
voir au Tableau X.l. On trouvera au Tableau X.l de l' Annexe II une 
ventihtion de ces besoins de main-d 'oeuvre ainsi que les previsions de sortie 
du systeme educatif. 

T,lbleau X.l: Besoins supplementaires de main-d 'oeuvre qualifiee 1985-89 
et Total des effectifs de main-d'oeuvre qualifiee 

Situation 
SecteUl:S Niveau 6 Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3/2 Total des de l'emEloi 

!/ ~/ besoins 12/31/84 12/31/89 

(a) 5.500 5.500 12.000 68.000 91.000 93.100 184.100 

(b) 11.000 42.000 13.700 56.300 123.000 375.000 498.000 

(c) 15.500 38.000 38.500 116.000 20.800 226.700 434.700 

(d) 18.000 33.700 47.300 117.000 216.000 281.500 497.500 

(e) 33.800 55.000 52.700 68.500 210.000 604.500 814.500 

Total 83.800 174.200 164.200 425.800 848.000 1.580.800 2.428.800 

!/ 	 Les secteurs comprennent 1 'agriculture (a), l'industrie (b), la 
construction (c), les services (d) et l'administration (e) 

~/ 	 Les niveaux comprennent: 
les cadres (diplome universitaire ou equivalent) - 6 
les cadres techniques superieurs (etablisements postsecondaires) - 5 
les cadres techniques moyens (diplomes du niveau secondaire) - 4 
personnel qualifie (diplomes des centres de formation professionnelle) - 3 
personnel semi-qualifie (ceux qui quit tent l' ecole avec un an ou deux de 
formation au-dela du niveau primaire) - 2 
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10.11 Toutes 1es analyses montrent 1a necessite de cont inuer a former en 
grand nombre du personnel qua1ifie dans tous 1es secteurs, sauf pour certaines 
professions - medecins, agents de sante, maitres d 'ecole fondamenta1e - dont 
1es effectifs sont quasiment p1ethoriques. On a atteint 1e point oli i1 faut 
contro1er l'expansion de 1a capacite de formation pour vei11er a ce que des 
specia1isations prec1ses, dont l'offre est encore re1ativement 1imitee, 
re~oivent 1a priori te. En revanche, 1es donnees concernant 1es besoins de 
main-d'oeuvre pendant 1a periode 1985-89 semb1ent surestimees au niveau 5 
(techniciens superieurs), comparees aux structures de competences que l'on 
rencontre dans 1es pays a niveau de revenus comparable, et sous-estimees au 
niveau 4 (techniciens moyens). I1 est difficite d'imaginer que 1a demande en 
techniciens superieurs soit plus forte que celle en techniciens moyens ou en 
artisans bien formes, et en sortants des eco1es secondaires. 

10.12 11 se pourrait que 1e chiffre de 24.200 nouveaux enseignants du 
secondaire deja inc1u dans 1e Tableau 1, dont 1e systeme aura besoin au cours 
des cinq annees du Plan, ait ete sous-estime; en effet, on ne semble pas avoir 
tenu suffisamment compte des departs a 1a retraite, des mutations, des dE~ces 
et du remp1acement des professeurs etrangers. En revanche, i1 semble peu 
probable que 1es eco1es Norma1es Superieures produisent plus de 
5.000 professeurs experimentes par an. Les nouvelles eco1es norma1es 
super1eures sont de creation recente et i1 est peu probable qu'e11es 
produisent plus de 2.000 dip10mes par an avant 1988. 11 faudra donc continuer 
a comb1er 1es deficits avec 1es dip10mes des universites et avec des 
enseignants etrangers, notamment dans 1es dornaines de 1a techno1ogie et des 
sciences. De plus, i1 reste 1a question de 1a preparation de 
7.000 professeurs ou plus pour 1es universites, que1s que soient 1es pertes et 
1e remp1acement des enseignants etrangers. 11 semble que 1e Plan n' ai t pas 
pris en compte cette categorie. 

10.13 D'apres 1es projections du Plan, 1e deficit principal ne se situe pas 
au niveau cadre super1eur mais a ce1ui des techniciens, bien qu' it y ai t 
manifestement une penurie critique d' ingenieurs. Le Plan aurait dil accorder 
une plus grande priorite a l'augmentation du nombre des inscriptions dans 1es 
branches techniques, et a 1a limitation correspondante des programmes de 
cadres superieurs. 

10.14 Aucune reference specifique aux cadres superieurs en gestion ne figure 
dans 1es categories professionne11es, bien que tous 1es minis teres techniques 
aient constamment sou1igne l'importance d,une bonne capacite de gestion. Les 
besoins en gestionnaires sont incorpores aux besoins en cadres techniques et 
en cadres supeneurs. Le Plan 1985-89 fait ressortir une demande pour un 
grand nombre de nouveaux employes dans 1a categorie administration - plus de 
88.000 avec un niveau d' instruction postsecondaire et pres de 53.000 avec un 
niveau d'instruction secondaire. Outre 1a satisfaction des besoins de 
l'administration centrale et ceux des societes nationa1es, c'est 1e succes des 
pol itiques de decentralisation qui est en jeu. Le systeme d I enseignement 
general et professionne1 ne peut pas encore fournir des cadres et du personnel 
qua1ifie en nombre suffisant. Cette carence exp1ique 1e retard persistant et 
1es faib1esses d'encadrement, notamment dans 1es programmes de deve1oppement. 
La bonne execution de 1a poli tique de decentralisation exige une expansion 
encore plus poussee des programmes con~us pour former des fonctionnaires de 
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haut niveau - administrateurs, planificateurs, comptables, techniciens et 
personnel d' encadrement pour tous les secteurs du developpement qui relevent 
de la juridiction des willayates et des dairates. L'Institut National 
d' Administration et l'Institut de Planification ont rendu de grands services 
pour former Ie personnel appele a travailler dans les regions, mais l'offre de 
personnel experimente est encore inferieure aux besoins. La mise en place de 
progranunes de formation en cours d'emploi devrait recevoir une plus grande 
priorite. 

B. Le cadre de politique educative 

10.15 Dans Ie Deuxieme plan quinquennal de developpement, 1985-89, on 
considere encore que les ressources sur Ie plan de l'enseignement general et 
professionnel national sont l'instrument de base qui permettra d'assurer 
l' algerianisation efficace d 'une economie industrialisee moderne et de 
provoqu€!r les changements sociaux et politiques souhaites. Le systeme 
d' enseignement general et professionnel a pour but de fournir les diverses 
competences necessaires a la realisation des objectifs economiques et des 
objectifs en matiere d 'emploi, mais i1 devrait aussi permettre de creer et de 
servir une societe unifiee impregnee d'un systeme de valeurs qui s'identifie a 
la culture arabe tout en etant compatible avec les buts socialistes de 
1 'Algerie. Etant donne cette politique, tous les segments de la population 
dans t01Ltes les regions doivent avoir acces aI' enseignement; l' enseignement 
doit vi:;er a assurer que tous participent au processus de developpement, y 
contribLent et en beneficient. 

10.16 Ces objectifs educatifs sont ceux qui ont preside a la conception de 
la perspective de planification a 15 ans qui a fourni Ie cadre et les 
directives a long terme du "Premier Plan Quadriennal, 1974-77". Les objectifs 
fondamentaux de ce Plan etaient les suivants: reforme, adequation, 
reorganisation, productivite. II proposait des reformes qui devaient etre 
adoptees a des dates precises au fur et a mesure que les conditions prealahles 
a chaque mesure de reforme etaient etablies. 

10.17 Les transformations du systeme d'enseignement general et 
professionnel, qui ont ete initiees ou renforcees apres 1975, continuent a 
s'app1iquer au Plan 1985-89. Ils concernent plus specifiquement: i) la 
reorganisation et la restructuration du systeme traditionnel; ii) et. par voie 
de consequence, la reforme des programmes et de leurs orientations; 
iii) 1 'examen des objectifs et des programmes de formation des maitres pour 
qu ' i1s correspondent a 1a restructuration et a la reforme des programmes. Ces 
aspects sont discutes ci-apres . 

1. Reorganisation et restructuration 

10.18 La structure de l' enseignement general et professionnel a subi de 
profondei changements au cours des dernieres annees. Ces changements devaient 
etre appliques integralement de la lere a la l2eme annee d 'etudes au cours 
d 'une periode de 15 ans. Le Schema 1 de l' Annexe 2 presente la structure 
reforme€! du systeme d'enseignement general et professionnel parallelement a la 
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structure traditionnelle qui a maintenant ete eliminee. La modification la 
plus fondamentale a ete la creation d'un enseignement fondamental de neuf ans 
(de la lere a la ge annee d'etudes), obligatoire pour tous les enfants d'age 
scolaire (de 6 a 15 ans), en remplacement des six classes primaires 
traditionnelles (de la lere a la 6e annee d' etudes) et du premier cycle du 
secondaire (de la 7e a la 10e annees d'etudes). L'ecole fondamentale comprend 
trois cycles (de la lere a la 3e, de la 4e a la 6e et de la 7e a la ge annee 
d'etudes). Le troisieme cycle devrait etre un cycle d'orientation ainsi qu'un 
cycle terminal au sein du systeme formel. Cette nouvelle structure a elimine 
en 1985 la couteuse 7e annee elementaire qui accueillait les enfants du 
primaire qui n' avaient pas pu entrer dans les ecoles secondaires. Elle a 
egalement elimine Ie premier cycle du secondaire traditionnel (de la 7e a la 
10e annee d'etudes) et Ie cycle professionnelle court du Ministere de 
l'Education (de la 7e a la ge/lOe annee d'etudes) ou l'efficacite interne 
etait faible. Ce dernier a ete remplace par les technicums (de la 10e a la 
l2e annee d'etudes) - ecoles secondaires techniques. L'idee initiale etait 
que les technicums se concentrent sur la formation de techniciens de niveau 
moyen (niveau 4), compares aux lycees techniques tradi tionnels (qui allaient 
alors de la lle a la l3e annee d' etudes) dans lesquels Ie progranune d' etude 
etait plus theorique et davantage oriente vers l'admission aux etablissements 
d'enseignement super1eur. Les lycees secondaires generaux et les lycees 
secondaires techniques ont ete reorgan1ses pour faire suite a l'ecole 
fondamentale, c'est-a-dire qu'ils v~nt de la 10e a la l2e annee d'etudes au 
lieu de la lIe a la l3e annee d'etudes, au fur et a mesure de l'elimination du 
premier cycle du secondaire traditionnel. 

10.19 Apres avoir subi un certain retard au depart, les plans de 
restructuration sont en cours d 'application progressive. La notion d 'ecole 
fondamentale et les progranunes d'enseignement ont ete etablis de la lere a la 
ge annee d' etudes en 1984/85, bien que les classes super1eures du premier 
cycle du secondaire ne disparaitront qu'en 1988. Les ecoles professionnelles 
du premier cycle du Ministere de l'Education ont ete eliminees; les 
technicums, appuyes par Ie Troisieme Projet d' Education de la Banque (Pret 
N° l378-AL de 1977), sont actuellement en construction a une cadence rapide. 
Deux problemes sont apparus a cet egard : i) Ie nombre insuffisant de maitres 
techniques a entrave leur fonctionnement; ii) la restructuration et Ie 
perfectionnement des ecoles professionnelles secondaires du Ministere de 
l'Education visait a augmenter sensiblement Ie nombre de techniciens de niveau 
moyen (niveau 4). Cet objectif a ete cependant abandonne a la suite de 
l'adoption dans les technicums des progranunes d'enseignement des lycees 
techniques, en vue de 1 'admission a 1 'enseignement superieur et non pas de 
l'acces direct au marche du travail. Cette nouvelle definition de la mission 
des technicums souleve des inquietudes dans la mesure ou elle detourne une 
part importante des techniciens de niveau moyen qui sont tres demandes. 

10.20 Les reformes structurelles ont donc eu des resultats variables. 
L'objectif pratique de preparation au marche du travail a ete compromis par la 
reorientation des technicums. Mais en meme temps, les reformes ont introduit 
plusieurs modifications positives : suppression du cycle professionnel court 
qui ne donnait pas de bons resultats, et de la 7e annee qui n'etait qu'une 
extension du primaire; de meme, elimination de la 10e annee d'etudes de 
1 'ecole secondaire du premier cycle; selection pour 1 'admission aux ecoles 
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secondaires et orientation concernant la branche d' etudes a suivre sur une 
base plus sure, a 1 'age de 15 ou 16 ans, au lieu de 12 ans. La nouvelle 
structure est plus economique, elle a une plus grande flexibilite pour 
satisfaire les parametres de la carte scolaire, et une gamme plus etendue 
d'activ:ites figure dans les nouveaux programmes pour offrir aux e1eves de 
meilleures occasions de mettre en valeur leurs aptitudes particulieres. 
L'ecole secondaire generale diversifiee a ajoute de nouvelles branches 
d'orientation technique aux humanites, aux sciences et aux mathematiques 
traditionnelles; Ie technicum offre un terrain fertile a la diversification, 
mais Ie fait peut-etre au prix d 'une fragmentation excessive des principales 
branches (familIes) d'etudes techniques. 

2. La reforme des programmes 

10.21 La restructuration ainsi que la reorientation ont abouti a un examen 
permanent des programmes, de l'equilibre et du contenu de l'enseignement a 
tous les niveaux, a commencer par les ecoles fondamentales. On a maintenant 
mis au point des programmes qui repondent mieux aux objectifs de 
l'enseignement et au contexte algerien et qui sont compatibles avec les 
nouveaux conceptes en matiere d' enseignement. Conformement a son objectif, a 
savoir c:onstituer un cycle d 'orientation offrant un enseignement a caractere 
plus platique qui permet te de comprendre Ie monde de la techno1ogie, Ie 
programne du 3e cycle de l'ecole fondamentale (de la 7e a la ge annee 
d 'etudes) a augmente Ie temps consacre aux sciences et aux mathematiques et 
introdut des elements de base d'arts industriels, d'economie menagere et 
d'agriculture. Les ecoles ont ete dotees de laboratoires, d'ateliers et de 
materie:_s convenant a cette fin. Au niveau de l'ecole secondaire, deux 
nouvelles disciplines techniques ont ete introduites dans certaines ecoles 
seconda:Lres generales, et quatre nouvelles disciplines dans les technicums 
- informatique et biochimie en 1984 et agriculture et res sources hydrauliques 
en 1985. I1 convient de souligner la contribution apportee par l'Institut 
National pedagogique. 11 a appuye la po1itique d'algerianisation du Ministere 
de l'Education grace a l'effort massif qu'il a fait pour mettre au point 
livres de classe en arabe; (trente-deux millions de livres de c1asse ont 
distribues par l'institut en 1985, y compris trois nouveaux titres). 

des 
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3. La formation des enseignants 

10.22 Sauf au niveau universitaire, les programmes de formation 
enseignants et 1es methodologies mises au point a leur intention 
generalement evolues para11element a la restructuration et aux reformes 

des 
ont 
des 

program'nes, ains i qu' aux orientations exam1nees ci-dessus. Les prob1emes 
rencontres auparavant dans la preparation des enseignants aux nouvelles 
matieres pratiques de l' enseignement fondamental ont ete bien resolus; en 
revanche, les enseignants techniques necessaires pour les technicums sont 
encore en nombre insuffisant. 

10.23 L' algerianisation du corps enseignant pour les ecoles fondamentales 
est bien avancee. La proportion enseignants etrangers dans les ecoles 
secondaires generales a ete ramenee de 421 en 1964-65 a 211 en 1984-85 et a 
221 dans les ecoles normales superieures. La politique d' arabisation a ete 
achevee dans les ecoles fondamentales et se poursuit dans les eco1es 
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secondaires; toutes les premieres annees du secondaire seront donnees en arabe 
en 1986-87, et l'arabisation sera complete d'ici 1988-89. Les principales 
penuries d'enseignants nationaux se produisent dans les specialisations 
techniques, ainsi qu'en mathematiques, chimie et arabe. 

10.24 L'arabisation a egalement fait des progres au niveau universitaire, 
mais a un rythme beaucoup plus lent. En 1985-86, dans les etablissements du 
Ministere de l' Enseignement Superieur, 29% seulement des etudiants suivaient 
des cours dispenses en arabe; en 1984-85, les enseignants nationaux 
representaient 78% du total du personnel enseignant. Pour renforcer la 
politique d 'algerianisation, les autorites universitaires ont entrepris des 
plans pour augmenter Ie nombre d' etudiants inscrits corrune stagiaires 
enseignants dans les ecoles normales superieures1/ de creation recente, afin 
d' essayer de fournir, aux ecoles secondaires des enseignants en plus grand 
nombre, notarrunent les professeurs techniques necessaires a la realisation des 
plans sur la periode 1985-89. 

10.25 L'activite essentielle dans Ie sous-secteur de la formation des 
enseignants a ete renforcee par l' organisation frequente de prograrrunes de 
formation des enseignants en cours d' emploi, de seminaires et meme par des 
cours par correspondance au niveau des wilayates et des dairates - un cours 
par correspondance est organise par Ie CNEG (etablissement d'education 
complementaire du Ministere de l'Education)~/. II s'agit de tenir les 
enseignants au courant des innovations et des orientations nouvelles du 
systeme d' enseignement. Des sessions de perfectionnement a l'intention des 
maitres sont egalement offerts pendant 1es grandes vacances dans 1e cadre d'un 
prograrrune de formation etale sur trois ans. 

C. Leg caracteristiqueg du Deuxieme plan quinquennal, 1985-89 

1. 	 Leg orientations 

10.26 Le Deuxieme Plan Quinquennal, 1985-89, reprend certaines des 
questions qui ont souleve des inquietudes parmi les responsables, malgre les 
progres tres louables accomplis pendant 20 ans: les besoins economiques et 
sociaux qui evoluent plus rapidement que les ressources, materielles et 
humaines, qui peuvent etre mises actuellement a la disposition du systeme 
d' enseignement; les disparites regionales qui n' ont pas encore ete 
completement eliminees; Ie taux eleve d'accroissement demographique; Ie faible 
degre de qualification de la main-d'oeuvre en general; la productivite 
mediocre qui en resu1te, notarrunent dans les secteurs ou sous-secteurs de 
l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'enseignement et des 
collectivites locales. Le Plan indique egalement les domaines qui exigent 
l'adoption de mesures prioritaires pour permettre de mieux atteindre les 
objectifs du Plan et de mieux executer les prograrrunes. 

11 	 Les Instituts de Mostaganem et de Oum-el-Bouighi ont ete transformes en 
ecoles normales superieures chargees de former des professeurs de sciences 
et de technologie. Une autre ecole normale commencera a fonctionner a 
Skida en 1986-87. 

2:.1 	 Pres de 28.000 maitres etaient inscrits aces cours de perfectionnement 
par correspondance en 1984 et 18.390 en 1985. 
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10.27 Les priorites generales suivantes du Plan interessent ega1ement 1e 
secteur de l'enseignement general et professionne1 : 

a) 	 utilisation complete des realisations du Plan precedent; 
b) 	 utilisation plus efficace de l'infrastructure existante; 
c) 	 amelioration des conditions de vie de 1a population rura1e grace a 

l'adoption de programmes dans 1e domaine de 1 'agriculture, des 
ressources hydrau1iques et de 1a formation des agricu1teurs; 

d) 	 achevement des programmes sociaux du Plan precedent qui ne sont pas 
encore termines, en s'attachant plus particu1ierement a 1a qua1ite et 
a 1a reduction des couts unitaires; 

e) 	 poursuite de l'expansion et de 1a diversification technique du 
systeme d'enseignement general et professionne1. 

10.28 Ces objectifs generaux ainsi que l'etude des besoins de main-d'oeuvre 
projetes dans 1e Plan aboutissent a des principes ou a des directives 
specifiques dont doivent s'inspirer 1es autorites et 1es p1anificateurs 

a) 	 Maintenant que l' enseignement fondamenta1 a ete mis en place et 1es 
mesures de reforme ont ete appliquees, la priorite dans la nouvelle 
periode du Plan doit etre l'expansion et la consolidation de 1a 
formation technique et professionne11e 1iees aux plans de 
deve10ppement economique. De plus, 1e Ministere de l'Enseignement 
Superieur devrait etre pret a jouer un role plus actif dans 1a 
formation de techniciens superieurs. 

b) 	 Les services administratifs du systeme d'enseignement general et 
professionne1 sont invites a reduire 1es couts et a utiliser plus 
efficacement 1es structures existantes. 

c) 	 Les flux scolaires devront etre ame1iores, en renfor~ant davantage le 
sysleme de classes de rattrapage et d 'enseignement compensatoire qui 
a aide a reduire 1e taux d' echecs et d' abandons sco1aires au cours 
des 20 dernieres annees. 

d) 	 L'enseignement secondaire continuera a etre diversifie. 

2. Situation actuelle et objectifs 

10.29 Les objectifs du secteur de l'enseignement general et 
professionnel, te1s qu ' i1s sont exposes dans 1e Plan, sont a la fois 
qua1itatifs et quantitatifs en ce sens qu'un grand nombre d'objectifs 
quantil:atifs presupposent 1a mise en application de mesures qualitatives. A 
cet egard, i1 conviendrait de confier a l ' IPN 1a responsabilite pour certaines 
taches specif iques; des declarations generales sur 1a necessi te de renforcer 
sa capacite ne suffisent pas et une definition claire de ses objectifs et de 
ses moyens est necessaire. Les principaux objectifs pour 1989 sont exposes 
sous forme de tableaux dans 1es Annexes 3 et 4, ainsi que 1e degre de 
realisation des objectifs pour 1985. Nous examinons ci-apres 1es objectifs 
1es plus importants, mais il convient de se referer aux donnees specifiques 
qui figurent dans les Annexes. 
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10.30 Presque tous 1es gar90ns de 6 ans sont maintenant inscrits dans 1es 
eco1es, mais, ma1gre une amelioration considerable, 1e taux d'inscription des 
fi11es de 6 ans n'est toujours pas satisfaisant, si bien que 1es objectifs de 
participation feminine de 1a 1ere a 1a 6e annee d 'etudes ne seront 
probab1ement pas atteints en 1989. On n'a pas suffisamment tenu compte des 
reticences d' ordre sociocu1 ture1 manifestee par 1es parents, notamment dans 
1es regions tres iso1ees ou l'enseignement n'est pas d'un acces facile. Pour 
cette raison, il n'est pas realiste, en p1anification, de prevoir un taux 
d'inscription net de 100% de 1a population d' age sco1aire, en particulier 
etant donne que 1es dispositions prises pour 1es enfants handicapes ne sont 
peut-etre pas encore suffisantes. Le taux brut d'inscription tout a fait 
respectable qui a ete atteint est plus proche de l'objectif fixe du fait que 
certains enfants en dessous ou au dessus de l' age normal frequentent l' ecole 
fondamentale (en 1985-86 1e taux brut d' inscription dans les classes de la 
lere a la 6e annee d'etudes etait de 94%). Meme si des disparites regionales 
subsistent, I' effort entrepris pour ameliorer Ie taux d' inscription et de 
frequentation des fil1es dans les wi1ayates defavorisees sur 1e plan educatif 
et les plus iso1ees devrait permettre encore plus de progreso 

10.31 Un deuxieme but important, a savoir l'achevement de 1a reforme de 
l'ecole fondamentale ainsi que l'algerianisation et l'arabisation, a ete 
pratiquement atteint en 1985 et Ie sera completement avant 1989 (par. 2.04 a 
2.11). 

10.32 Le troisieme but - l'expansion et la diversification plus poussee 
des branches scientifiques et techniques dans 1es eco1es secondaires - a deja 
vu l'adoption de nouvelles branches d'etude. Cependant, i1 est peu probable 
que l'augmentation des inscriptions aux technicums soit suffisante pour 
atteindre l'objectif de 40% des nouveaux inscrits aux ecoles secondaires dans 
les filieres techniques. De plus, il est possible que cet objectif soit a 
remettre en cause. 

10.33 Un quatrieme objectif, qui revet des dimensions qualitatives 
particu1ieres, est 1a mise a disposition de ressources necessaires pour 
preparer des enseignants bien qualifies a la fois pour enseigner 1es 
specia1isations offertes actue11ement et 1es nouvelles specialisations a 
l'etude. Les installations et 1es ressources accumu1ees au cours du Plan 
precedent peuvent satisfaire 1es besoins annue1s de l'ecole fondamenta1e. 
Toutefois, il est peu probable que 1es professeurs necessaires pour les ecoles 
secondaires, notamment les professeurs techniques, soient formes a court terme 
en nombre suffisant. L' expansion du programme d' eco1es norma1es superieures 
est survenue trop tard pour que ces ecoles puissent produire un nombre 
suffisant de professeurs. La conversion recente de deux instituts 
universitaires en ENS devrait considerablement renforcer la capacite 
disponib1e a l'ENSEP d'Oran; 1a creation de deux autres ENS est envisagee pour 
suppleer a celle qui existe deja a Koubah. Cependant, pendant 1a periode du 
Plan actuel, 1e Ministere de l' Enseignement Superieur aura besoin d' attirer 
des enseignants, non seulement de ces etab1issements de formation 
d' enseignants, mais aussi des univers ites et des ins tituts techniques 
postsecondaires. Ces candidats a l'enseignement pourraient a10rs recevoir une 
formation de pedagogues dans les ENS. Une incitation importante pour attirer 
ces etudiants est 1a bourse mensuelle supplementaire versee aux professeurs 
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stagiaires des ENS, meme lorsqu' ils sont administrativement attaches a 1a 
facu1te ou i1s ont commence leurs etudes. En fait, pendant 1a derniere annee 
d'etudes, ces etudiants re~oivent 1e plein sa1aire d'un professeur en activite. 

10.34 Un certain nombre des 7.000 professeurs supp1ementaires qu' exigera 
1 'expansion de l'universite, ou 1es effectifs d'etudiants passeront de 121.000 
a 160.000, viendront probab1ement des 7.000 dip10mes d'etudes superieures 
(licences en lettres, licences en sciences et doctorats) des universites 
a1geriennes et des 3.500 etudiants inscrits dans des universites etrangeres. 
Cependant. 1a majorite ayant une experience tres limitee, ils rejoindront 1a 
profession au niveau 1e plus bas de 1a hierarchie. 

10.35 Les Annexe 3 et 4 presentent aussi 1es flux d ',Heves (ou 
l'efficacite interne) prevus. Sauf dans certains cas, - 1e taux e1eve 
d'abandons sco1aires pendant 1a septieme annee d'etudes, 1e taux d'echecs au 
bacca1aureat (75 a 80%) et 1e taux d'echecs aux examens de 1a premiere annee 
d'universite (50%) - 1es flux d',Heves ont reflete un progres constant et 
correspondent aux objectifs; rien ne permet de penser que 1a progression ne 
continue pas dans 1e meme sens. De meme, 1a proportion de fil1es qui 
frequentent 1es eco1es a tous 1es niveaux devrait continuer a augmenter 
pendant 1a periode du nouveau Plan. Le pourcentage des filles dans 1e total 
des inscriptions a constamment augmente; il est passe en effet de 42% dans les 
classes fondamentales de 1a 1ere a 1a 6e annee d'etudes, 39% dans 1es classes 
fondamentales de 1a 7e a 1a ge annee d'etudes et 35% dans 1es classes 
secondaires en 1979-80 a respectivement 44%, 41% et 42% en 1985-86. Le fait 
que les objectifs d'inscription dans 1es fi1ieres techniques secondaires n'ont 
pas ete atteints ne devrait pas inquieter 1e Gouvernement outre mesure; par 
contre l' enquete menee par l' IPN sur 1es raisons du taux d' echec tHeve au 
baccalaureat est beaucoup plus importante. Si ce taux s'ameliore, 1es etudes 
techniques et scientifiques superieures ne manqueront pas d' etudiants 
qualifies. 

10.36 Les objectifs d'inscription devraient etre en general atteints, sauf 
dans deux cas. L'objectif de 775.000 e1eves dans 1e secondaire en 1989 a 
peut-etre ete fixe trop haut si 1a limite de 50% des etudiants de la ge annee 
d'etudes dans les ecoles secondaires se maintient au cours des trois 
prochaines annees. Le nombre de sortants de 1a ge annee d'etudes au cours de 
cette periode (50%) ne serait pas suffisant pour fournir des inscriptions de 
775.000 eleves dans les classes secondaires de 1a 10e a la l2e annee 
d 'etudes. Au niveau universitaire, l'objectif global d' inscription devrait 
etre atteint. mais il reste a savoir si 1es etablissements du Ministere de 
I' Enseignement Superieur seront prets a accepter les inscriptions prevues de 
25.000 eleves dans 1es cours non professionnels de breve duree. 

10.37 Les aut res facteurs relatifs a 1a qua1ite, te1s que 1a mise au point 
et l' examen des programmes, les manue1s, les 1ivres de maitres, Ie materiel 
pedagogique. la formation du personnel enseignant de haut niveau, recevront 1a 
meme attention qu'au cours des dix dernieres annees. Les programmes de 
reforme des annees 70 ont maintenant atteint leur vitesse de croisiere et 1es 
autoriU~s se sont engagees a maintenir ce rythme. 
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3. Les investissements prevus 

10.38 Le Tableau 2 presente Ie progranune d' investissements prevu dans 
secteur de l'enseignement tel qu'il figure dans Ie Deuxieme Plan 
Developpement. 

Ie 
de 

Tableau X.2: Financement du secteur de l'Education 
dans Ie deuxieme Plan de Developpement, 1985-89 

Minis 
Ministere Ministere de de la 

de l'Enseignement Formation 
1 'Education Superieur Professionnelle TOTAL 

(DA) (DA) (DA) (DA) 
Milliards Milliards Milliards Milliards 

a. Nouveau progranune 19,0 6,5 6,0 31,5 
b. En construction 17,0 5,2 11 ,0 33,2 
c. Total, Progranune 85-89 36,0 11,7 17,0 64,7 
d. Depenses autorisees 22,0 10,0 13,0 45,0 

(48,9%) (22,2%) (28,9%) (100,0%) 
e. Progranune reporte 

au-dela du 
Deuxieme Plan 14,0 1,7 4,0 19,7 

~~~: Deuxieme plan quinqennal, 1985-89. 

Le Plan de 1985-89 prevoit 31,5 milliards de dinars (soit environ 
6,8 milliards de dollars) de nouveaux engagements d I investissement pour les 
trois minis teres du secteur education/formation. Un montant encore plus 
important (33,2 milliards de dinars, soit environ 7,1 milliards de dollars) 
est inscrit au progranune sous forme d'engagements en cours reportes du Premier 
Plan Quinquennal. Ce progranune de 64,7 milliards de dinars doit etre execute 
(et paye) pendant Ie Plan 1985-89, a l'exception de 19,7 milliards de dinars. 
Bien que les depenses prevues pour les investissements dans Ie secteur 
education ne s' inscrivent que pour une proportion relativement modeste des 
depenses d'investissements inscrites au Plan (8,2% du total), elles n'en 
constituent pas moins un gros effort d I investissement par rapport a ce qui a 
ete realise au cours du dernier Plan. Pour que ce progranune soit execute a 
temps, il faudrait que les ministeres interessses renforcent considerablement 
Ie personnel. Le Minis tere de l' Education re<;oi t pres de 49% des fonds qui 
sont disponibles, Ie Ministere de l'Enseignement superieur 22% et Ie reste est 
affecte a la formation professionnelle (29%). 

10.39 Les investissements du Ministere de 1 'Education representent un peu 
plus des deux tiers des investissements prevus pour les trois ministeres. Un 
total de 19 milliards de dinars est affecte au Ministere de l'Education pour 
ses nouveaux engagements d' investissement, alors que 17 milliards de dinars 
figurent au progranune sous forme d' engagements en cours reportes du Premier 
Plan Quinquennal. Sur ce total, 14 milliards de dinars devraient etre 
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depenses apres 1989. La ventilation du programme d'investissement du 
Ministere de l'Education figure au Tableau X.3. 

Tableau X.3: Nouveaux investissements du Ministere de l'Enseignement 
par categorie 

Nombre de 
places Pourcentage 

pour du total 
Categorie Nombre 1es Cout estime affecte au 
d'investissement d 'unites e1eves (Million) Ministere de 

DA $ l'Enseignement 

Enseignement fondamenta1 

Premier et deuxieme cycles 
(de 1a 1ere a 1a 
6e annee d'etudes) 

19.600 
salles de 
c1asse 

784.000 

Troisieme cycle 
(de 1a 7e a 1a ge annee 

866 
eco1es 

312.000 

d'etudes) 

Logements pour 
1es enseignants 

Total :eartie1, enseignement 
fondamenta1 

Dortoirs et cantines 
:eour 1es e1eves 

Enseignement secondaire 
(entierement pour 1es 
technicwns) 

Enseignement regional! 
centres de docwnentation 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

...-~.-----. 

19.600 

1.096.00 

48 

156 
eco1es 

202.800 

31 

1. 298.800 

10.40 Une proportion importante (35,1%) du 
Ministe~e de l'Education est destinee, comme 
capacite pour les nouveaux programmes de 1a 
disposition essentielle du programme de reforme 

2.940 

6.700 

2.940 

12.580 

240 

6.240 

19.091 


630 15,4 

1.435 35,1 

630 

2.696 

51 

1.336 

15,4 

65,9 

1,2 

32,7 

4.090 

~1 

100,0 

programme d' inves tissement du 
i1 se doit, a augmenter 1a 
7e a la ge annee d'etudes, 
du Gouvernement. Cependant. 

i1 n' est pas certain que l' investissement important prevu pour 1es logements 
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d'enseignants, qui representent 15,4% des nouveaux investissements du 
Ministere de 1 'Education, soit aut ant que l'investissement pour les nouvelles 
salles de classe pour les deux premiers cycles de l'enseignement fondamental, 
soit necessaire. Il est evident que la fourni ture de logements adequats 
continue a etre une grande priorite pour le Gouvernement, mais le fait 
d'inclure un investissement pour les logements aussi important dans le nouveau 
programme du Ministere de l'Education risque de detourner des res sources 
indispensables a l'enseignement fondamental. Avant de s'engager dans ce 
programme, le Gouvernement pourrait peut-etre evaluer si un programme aussi 
etendu de logements pour les enseignants est necessaire pour soutenir 
l'extension prevue du reseau d'ecoles fondamentales dans les regions eloignees 
qui manquent de logements adequats pour les enseignants. 

10.41 Une deuxieme question importante concerne l'enseignement 
secondaire: les seuls nouveaux investissements prevus pour l'enseignement 
secondaire (de la 10e a la l2e annee d 'etudes) sont destines a 156 nouveaux 
technicums. Bien que le Gouvernement estime que c'est la une mesure 
essentielle pour atteindre son nouvel objectif de 40% d' inscriptions 
techniques dans les ecoles secondaires, il y a plusieurs raisons de 
s'interroger sur la justification de la priorite envisagee : l' enseignement 
technique prevu dans le programme de technicums, qui a recemment ete porte au 
niveau du baccalaureat, comporte le risque de produire un afflux imprevu 
d 'entrants dans les facultes d' ingenieurs et dans les instituts techniques 
postsecondaires, au lieu de fournir au marche du travail la main-d 'oeuvre 
technique de niveau moyen qui est necessaire. De plus, la proportion actuelle 
d'inscriptions dans les etablissements secondaires techniques, qui est 
inferieure aux objectifs, traduit peut-etre un certain manque d'interet de la 
part des eleves des ecoles secondaires et de leurs parents a poursuivre un 
enseignement technique. Enfin, Ie Ministere de l'Education n'est pas aussi 
bien place que le Ministere de la Formation Professionnelle pour assurer un 
enseignement technique et professionnel de niveau secondaire correspondant aux 
besoins du marche du travail. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement 
devrait reconsiderer le programme d' investissement envisage pour les 
technicums. D'autres investissements meritent d'etre etudies, a savoir: 
a) une augmentation des credits affectes au Ministere de 1 'Education pour 
l'enseignement secondaire general; b) une augmentation des credits affectes au 
Ministere de la Formation Professionnelle pour les centres de formation 
professionnelle de niveau secondaire. Si, malgre ces reserves, le 
Gouvernement realise les investissements qu' i1 envisage pour les technicums, 
il devrait songer serieusement a adopter des mesures - te11es que l'abolition 
du bacca1aureat pour les e1eves qui arrivent a 1a fin du cycle du programme 
d'etudes des technicums - afin de renforcer l'orientation de ces institutions 
destinees a la formation de main-d'oeuvre de niveau moyen. 

10.42 Un element du programme d'investissement du Ministere de 
l'Education qui n'apparait pas et qui devrait etre soutenu est 1a renovation 
d'eco1es existantes du Ministere de 1 'Education. Le Ministere de l'Education 
a ete tres actif et efficace dans son programme de renovation, de conversion 
et de reequipement des 300 ecoles secondaires du premier cycle existantes et 
des 100 eco1es secondaires generales; toutes les ecoles secondaires du premier 
cycle sont maintenant equipees de laboratoires et d'ateliers. Le Ministere de 
l'Education continuera ce programme; de plus, la direction de l'infrastructure 
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du Ministere et les wilayates ont livre 47 ecoles du 3e cycle en moyenne tous 
les ans de 1964 a 1984, 30 lycees et 2.450 salles de classe par an. En fait, 
en 1984, 120 nouvelles ecoles du 3e cycle ont ouvert leurs portes. 

10.43 Le programme d' investissement du Ministere de 1 'Enseignement 
superieur prevoit a la fois 1 'expansion, la renovation et 1 'equipement des 
structures existantes, ainsi qu'un nouveau programme de construction 
d'instituts et de facultes universitaires et la construction de dortoirs en 
dehors des quatre grandes universites. Un total de 6,5 milliards de dinars a 
ete affecte au Ministere de 1 'Enseignement Superieur pour nouveaux 
investissements, alors que 5,2 milliards de dinars ont ete inscrits au 
programme sous forme d'engagements en cours reportes du Premier Plan de 
Developpement Quinquennal. Sur ce total, 1,7 milliard de dinars doit etre 
execute apres 1989. 11 est prevu de construire et d'equiper respectivement 
50.000 et 42.000 places d'internats. II s'agit la d'une proportion elevee de 
places d' internats par rapport aux nouvelles salles de classe qui pourrait 
peut-etre etre reduite dans une certaine mesure sans pour autant diminuer Ie 
nombre de diplomes; Ie Minis tere de I' Enseignement Superieur devrai t 
serieusement envisager la possibilite d'operer une telle reduction. De plus, 
88.000 places existantes environ doivent etre mises au niveau des normes 
exigees dans les instituts dans 16 localites. Cette conversion et cette 
renovation sont importantes pour garantir 66.000 places convenables dans les 
filier€~s technologiques; Ie reste serait destine a d'autres disciplines. Dans 
Ie nouveau programme de construction la priorite est aussi donnee aux filieres 
technologiques; sur les 63 nouveaux instituts dont la construction est prevue, 
32 sonl: destines exclusivement aux etudes technologiques. Les credits prevus 
dans Ie nouveau programme de construction par categorie de programme ne 
prevoient que 500 millions de dinars, avec a peine un peu plus de 110 millions 
de dinars pour I' ameublement et I' equipement. Ce chiffre parai t trop faible 
compte tenu du nombre de places qui doivent etre offertes notamment pour 1es 
etudes technologiques (ateliers et laboratoires pour les 18.000 nouveaux 
postes necessaires a la formation de techniciens superieurs). 

10.44 Le programme d'investissement du Ministere de la Formation 
Professionnelle et du Travail prevoit 1 'equipement des structures existantes 
ainsi qu'un nouveau programme de construction de centres de formation 
profesdonnelle. Un total de 6 milliards de dinars est affecte a ce ministere 
pour lui permettre de financer ses nouveaux investissements et un montant 
supplementaire de 11 milliards de dinars est inscrit au programme sous forme 
d' engagements en cours reportes du Premier Plan de Developpement Quinquennal. 
Sur ce total, un montant de 4 milliards de dinars doit etre execute apres 
1989. Ce programme met l'accent sur l'instauration de normes, Ie contro1e des 
couts et l'execution des projets dans Ie respect des delais. Dans les 
nouveallX programmes, i1 est prevu de reduire de 50% Ie coo.t des places dans 
les eLiblissements de formation. Outre les 70.000 places qui seront creees 
dans ces etablissements dans Ie cadre des programmes en cours, 100.000 places 
nouvel:! es sont prevues pendant la periode 1985-89 (dont 60.000 par Ie 
Ministire de la Formation Professionnelle). D'apres les objectifs du Plan, Ie 
systemE: de formation professionnelle devrait produire 83.000 techniciens 
superHurs (niveau 5), 152.000 techniciens (niveau 4) et 400.000 ouvriers 
qualif:ies et semi-qualifies (niveaux 3 et 2). Le Ministere de la Formation 
Profes~ionnelle reconnait qu'il ne pourra pas atteindre les objectifs du Plan 
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et que l' achevement du programme envisage pourrai t se prolonger aU-dela de 
1989. De plus 9 Ie Plan souligne comme il se doit l'importance d'apporter des 
ameliorations qualitatives a tout Ie systeme. Plus precisement9 Ie Plan 
prevoit une meilleure utilisation de la capacite existante, une meilleure 
coordination entre les divers programmes, ainsi qu'une amelioration des 
programmes et des methodes d'enseignement. 

D. Conclusions et recommandations 

10.45 Les objectifs educatifs du Deuxieme Plan Quinquenna1 9 1985-89, 
pourront etre realises en grande partie; il est probable, cependant, que les 
objectifs physiques soient un peu ambitieux; la question se pose de savoir si, 
dans les limites du Plan, il est possible d'executer un programme physique de 
l' ampleur envisagee sur Ie plan de 1a conception, de la construction, de la 
supervision. Il est ega1ement peu probable que ce programme puisse etre 
realise du point de vue financier. La mission recommande l'adoption de 
mesures analogues a celles que les responsables de l'education nationale 
semb1ent envisager pour que 1e programme ne depasse pas des 1imites 
realisables, pour eviter ainsi l'apparition de desequilibres et de gou1ets 
d'etranglement en cours d'execution. Les responsables pourraient y parvenir 
en conservant 1es objectifs quantitatifs globaux du Plan, mais en 
reechelonnant Ie programme et en prevoyant de reporter de deux ou trois ans sa 
date d'achevement. Le systeme d'enseignement c1assique a besoin d'etre unifie 
apres 20 ans d'activite continue. Un ralentissement de son execution 
laisserait Ie temps d 'evaluer 1es diverses mesures de reforme ainsi que la 
reforme dans son ensemble, de rechercher les causes des faib1esses existantes, 
de former des professeurs specialises et de leur permettre d'acquerir une plus 
longue experience. 

10.46 La mission recommande cependant de ne pas ra1entir : a) Ie programme 
de formation des formateurs de l' enseignement professionnel; b) Ie programme 
de centres de formation professionnelle; c) 1e programme de formation des 
professeurs du secondaire; d) Ie renforcement de I' IPN et des centres de 
formation des cadres superieurs et du personnel regional du Ministere de 
1 'Education. 

10.47 La mission a suggere de reexaminer 1e programme physique des 
technicums, en etudiant en particu1ier les avantages que presenteraient du 
point de vue pedagogique et financier des eco1es secondaires a caractere plus 
"polyvalent", notamment dans 1es petites vi11es et municipa1i tes. Il pourrait 
etre possible d 'ajouter deux ou trois branches d 'enseignement technique aux 
eco1es generales secondaires qui existent dans certaines petites vil1es et 
d' eviter de creer un grand technicum dans une seule ville pour desservir des 
petites vi11es satellites e1oignees. II faudrait ega1ement revoir la question 
de l'acces a l'enseignement superieur pour 1es dip16mes des technicums. 

10.48 Il conviendrait de poursuivre fermement 1es propositions du Plan 
visant une grande expansion du reseau de centres de formation professionne1le 
et Ie renforcement du systeme d' apprentissage pour donner aux centaines de 
mil1iers d I adolescents de 15 a 16 ans une bonne chance d' obtenir un emp10i 
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productH. Une partie de ce programme pourrait etre substituee a l'expansion 
prevue de l' enseignement secondaire technique du Ministere de l' Education, 
dont la justification dans le cadre du programme envisage n'a pas ete 
entierement etablie. L'expansion remarquable des centres de formation 
professionnelle realisee par le Ministere de la Formation Professsionnelle a 
entraine certaines difficultes qualitatives. Des problemes existent au niveau 
de la planification de la main d' oeuvre au niveau regional et local; de la 
standardisation des programmes et du materiel; et de la formation et du 
recyclage des instructeurs. 11 conviendrait d 'accorder la priorite a une 
tache urgente: ameliorer la qualite des programmes de formation et renforcer 
leur pertinence par rapport aux besoins du marche du travail. 11 conviendrait 
d'accorder une plus grande importance a un certain nombre d'activites 
essentielles, telles que la formation des instructeurs, l'evaluation des 
besoins de formation, l'amenagement des programmes, les normes, l'amenagement 
et l'entretien des batiments et du materiel. 

10.49 11 faudrait egalement envisager des mesures pour regulariser le flux 
d' eleves vers les niveaux d' enseignement super~eurs. Le nombre d' entrants 
dans le secondaire pourrait etre ralenti en ramenant Ie taux de progression de 
50 a 40%. L'adoption de cette mesure pourrait etre envisagee conjointement 
avec let reevaluation de 1 'examen du baccalaureat. Une reflexion devrait 
s'engager sur les moyens d'encourager un plus grand nombre de bacheliers a 
s'inscr.re a des cours techniques de niveau moyen de courte duree. Le 
programne des bourses au niveau du superieur pourrait etre reexam~ne, 
maintenant que les eleves issus du secondaire augmentent a un tel point que 
les eta')lissements d' enseignement superieur ne peuvent plus absorber tous ceux 
qui remplissent les conditions. Il sera peut-etre necessaire d' adopter un 
examen d'entree special aux universites autre que Ie baccalaureat traditionnel 
et de decerner des bourses sur cette base; une approche complementaire 
consist ..:rait a introduire un systeme de prets. 

10.50 11 conviendrait de consacrer des efforts importants au contrale des 
couts d 'equipement et de fonctionnement. Les couts unitaires sont encore 
eleves malgre les economies importantes realisees au cours des dix dernieres 
annees a la suite des mesures appliquees a cet effet. 11 serai t souhaitable 
de revoir la question de 1 'appui massif accorde aux etudiants sous forme de 
bourses ainsi que Ie grand programme de construction d'internats, de meme que 
le programme considerable de construction de logements pour les maitres de 
l' ensei~;nement fondamental. L' adoption de normes pour la construction et 
l'equipement des etablissements d'enseignement serait un aspect essentiel d'un 
prograIIUle de reduction des couts. De meme, un examen de la carte scolaire par 
wilayate permettrait de rationaliser le programme de construction scolaire. 
Enfin, il conviendrait d'examiner la charge hebdomadaire des enseignants, 
notamment au niveau du secondaire. 

http:s'inscr.re
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CHAPITRE XI - LE SECTEUR DE VURBANISME ET DE VHABITAT 

A. Repartition spatiaie de la population 

11.01 La population algerienne est inegalement repartie sur son 
territoire. Environ 68% des menages vivent dans les regions cotieres, qui ne 
representent que 5% de la superficie du pays; l'interieur et les Hauts 
Plateaux qui representent environ 10% de la superficie totale sont occupes par 
23% de la population. La region saharienne, enfin, qui represente 86% du 
territcire n'est occupee que par 8% de la population. 

Tableau XI.l: Repartition de la population 
par zones geographiques et wilayas (1982) 

Superficie Hab. par 
Region Population Pourcent. en km 2 Pourcent. 

A. Nord (cote) 13.864.144 68,41 113.751 4,75 121,88 

B. Hauts plateaux 4.734.673 23,36 226.589 9,47 20,90 

C. Sud (Sahara) 1.667.807 8,23 2.052.552 85,78 0,81 

Total Algerie 20.266.624 100,00 2.392.892 100,00 8,47 

Source: Donnees communiquees par les autorites algeriennes. 

B. Urbanisation 

11.02 Les principales villes algeriennes se sont developpees selon Ie 
modele europeen, du fait de l'importante population europeenne, presente 
jusqu I au debut des annees 1960. Avec Ie depart de celle-ci en 1962, la 
composition de la population urbaine s'est nettement transformee: de nombreux 
ruraux se sont deplaces vers les centres urbains et ont occupes les logements 
devenus vacants. Bien que ce flux migratoire se soit ralenti apres 1966, les 
villes ont continue de croitre a un taux eleve, stimule par 
l'industrialisation, Ie developpement economique et l'accroissement naturel de 
la population. Un accroissement annuel de la population de 5,8% dans les 
zones urbaines - a comparer au taux de 3,2% pour l'ensemble du pays - est 
significatif du taux d 'urbanisation rapide de 1 'Algerie. Sur une population 
estimee a 22 millions d'habitants en 1985, 47,5% vivent dans les zones 
urbaines. La metropole algeroise a une population d'environ 1.750.000 
habitants; trois autres villes (Oran, Constantine, et Annaba) ont des 
populations comprises entre 300.000 et 500.000 habitants, et douze autres 
villes ant des populations comprises entre 100.000 et 300.000 habitants. 
Cette croissance rap ide des villes ainsi que la concentration de 
l' investissement dans Ie secteur dit "productif" au cours des 15 annees qui 
ant suivi l'Independance, ant contribue au deficit de logements qui est devenu 
un probleme majeur dans la plupart des villes algeriennes. 
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11.03 En 1977, la gravite de ce deficit a conduit Ie gouvernement a prendre 
des meSlLres de redressement. Le Ministere de 1 'Habitat , de la Construction et 
de l'Urbanisme, devenu recemment Ministere de l'Amenagement du Territoire, de 
l'Urbanisme et de la Construction fut cree, en meme temps que les institutions 
actives dans Ie secteur etaient restructurees. L'habitat devint une partie 
integrante de la planification nationale et sectorielle, et les premiers 
elements d tune politique du logement furent definis et mis en place dans Ie 
cadre de la planification economique nationale. 

C. Objectifs des plans quinquennaux 

11.04 Le premier Plan Quinquennal (1980-1984) avait fixe les objectifs 
suivants dans Ie domaine de l'habitat: 

(i) accelerer Ie taux de 
construction; 

livraison des logements et reduire les delais de 

(ii) offrir un habitat integre incluant les equipements 
d'ameliorer les conditions de vie des menages; 

collectifs, afin 

(iii) controler les zones 
territoires agricoles, 

d'expansion 
et 

urbaine, afin de preserver les 

(iv) encourager la participation des citoyens dans la mise en oeuvre des 
politiques d'habitat. 

Le second Plan Quinquennal (85-89) reaffirmait les memes objectifs en mettant 
I 'accent sur (i) l'accroissement de la production de logements, par une 
organisation plus efficace du secteur de la construction; (ii) la 
clarification des responsabilites entre l'Administration, les maitres
d'ouvrages, et les institutions financieres intervenant dans Ie secteur, et 
(iii) la mobilisation de l'epargne des collectivites locales (communes et 
wilayas) ainsi que des citoyens, afin de reduire la charge financiere de 
l'Etat. 

11.05 Afin de rea1iser ces objectifs, 1es deux plans viserent a: 

(i) 	 encourager la construction lancee par Ie secteur prive, et simplifier 
les procedures d'obtention des terrains, des permis de construire et 
des financements par les personnes privees; 

(ii) 	 mettre en place des institutions responsables de la planification 
urbaine, des etudes, et de la realisation de logements, et mieux 
distribuer ces competences aux niveaux regional et local; 

(iii) 	 elaborer de nouveaux statuts pour les institutions responsables de la 
realisation et de la gestion du patrimoine immobilier public (OPGI); 

(iv) 	 vendre les logements de l'Etat a leurs occupants; 

(v) 	 developper l' industrie des materiaux de construction et promouvoir 
l'utilisation des materiaux locaux; 
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11.06 Le gouvernement a deja pris plusieurs mesures en vue de realiser les 
objectifs du Plan: i1 a continue d'accorder plus de pouvoirs et d'autonomie 
aux wilayas, a restructurer et decentraliser les entreprises de construction 
publiques, et a promulguer des textes legislatifs et reglementaires permettant 
d' accroitre la participation de la promotion privee dans la production de 
logements, et a vendre Ie patrimoine immobilier de l'Etat a ses occupants. 

D. Performances physiques 

11.07 Le premier plan quinquennal avait prevu la construction d 'environ 
700.000 unites d'habitation, par Ie secteur public et prive. Sur ce total 
previsionnel, seules 65% ont He realisees (soit 458.000 unites dont 333.000 
construites par Ie secteur public et 125.000 par Ie secteur prive). 

11.08 Le second plan quinquennal escomptait la production de 542.000 
unites, parmi lesquels 356.000 livraisons de logements lances au cours du plan 
precedent sur un total de 674.000 logements en cours de realisation. Au cours 
de la premiere annee du Plan (1985), environ 88.000 logements publics ont ete 
achevees, et on estime a 110.000 Ie nombre de logements qui devraient etre 
acheves en 1986. Le Tableau XI. 2 montre Ie nombre de logements realises au 
cours de chaque annee du Plan ainsi que les projections pour 1986. Le faible 
nombre de logements acheves est du principalement a la capacite limitee des 
entreprises de construction, ainsi qu'aux ruptures periodiques dans la 
livraison des materiaux de construction, plutot qu'a d'eventue11es contraintes 
financieres. 

Tableau XI.2: Objectifs et realisation du Plan Quinquennal 1980-84 

Objectif 1980 1981 1982 1983 1984 Total Taux Realisation 
1980-84 % 

A. Secteur Public 450 36.3 45.9 72.5 85.6 72.7 333 74.00 

Urbain 	 300 25.4 28.6 42.7 45.3 38.6 180.6 60.20 
Chlief 	 20 
Rural 	 150 10.9 17.3 29.8 40.3 34.1 132.4 88.27 

B. Secteur Prive 250 1/ 20 20 23 32 30 125 ~/ 50.00 

TOTAL 	 700 56.3 65.9 95.5 117.6 102.7 458 65.43 

11 	 Y compris 150.000 logements en accession a la propriete dans Ie cadre de la 
promotion du logement personnel et familial. 

~I 	 Non compris environ 100.000 logements construits sans permis de construire. 

11. 09 L' Etat, au cours des deux premiers plans quinquennaux, a mis la 
priorite sur l'accroissement de la capacite de production, afin de repondre a 
1 'aspect quantitatif de la penurie, sans qu'il soit porte cependant une 
attention suffisante aux aspects qualitatifs, aux couts et a la recherche 
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d'une efficacite maxima1e dans l'utilisation des ressources. Le deficit en 
logements a perdure ma1gre l'intervention de l' Etat et l' accroissement des 
ressources allouees au secteur; 1a surdensi te des logements, mesuree par 1e 
nombre moyen de personnes par unite d'habitation, a continue de s'accroitre 
pour passer de 6,1 en 1966 a. environ 7,8 en 1985. Face a. ce prob1eme, 1e 
gouvernement s'est aper~u que ni les moyens publics, ni 1e volume des 
investissements etatiques n'etaient suffisants pour ame1iorer 1a situation du 
logement et repondre a. 1 'accroissement rapide de 1a demande. De nouveaux 
programmes ont donc ete lances qui devraient permettre de mobiliser des 
ressources privees en complement des ressources pub1iques disponib1es. Une 
po1itique est actuellement mise en oeuvre afin d 'accroitre de fa90n 
systematique 1a programmation des investissements et de mieux utiliser 1es 
ressources nationa1es pour 1a realisation de logements, notamment grace a. 1a 
nouvellE! legislation sur la promotion immobi1iere privee promulguee en 1986. 

E. Performances financieres 

11.10 L'investissement public total pour l'habitat urbain et rural 
credits de paiement a110ues par l'Etat aux OPGI (via 1e relais de la CNEP) 
a atteht environ 50 milliards de dinars au cours du premier plan quinquennal. 
Le second plan quinquennal prevoi t un montant de 81 milliards de dinars pour 
1e meme obiet. Le Tableau XI. 3 indique les montants alloues au cours de ces 
deux phns quinquennaux. 

Investissement 
Tableau XI. 3: 

au cours du premier et du second plan 
(en millions de dinars) 

quinquenna1 

A-Plan 1980-84 

Urbain 
Rural 

Sous-tota1 
Urbanisme et Etudes 

TOTAL 

Total Allocations 
Budgetaires et 

Programme 
45.000 
15.000 
60.000 

2.500 
62.500 

Prets 
Consomme 

31. 000 
12.000 
43.000 

2.000 If! 
45.000 

Pourcentage 
Consomme 

80 
N.A. 
N.A. 

B-P1an J985-89 Total Allocations 
Budgetaires et Prets 

Programme 

Urbain et Rural Public 
Prive 
Urbanisme et Etudes 

TOTAL 

52.000 
24.300 
4.950 

81. 250 

If! Montant estime par 1a mission. 
Source: 	 Deuxieme plan quinquenna1, a. l'exception des montants prevus pour les 

etudes et depenses d'urbanisme qui resu1tent d'estimations de 1a 
mission. 
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11.11 Les dotations budgetaires en faveur des progranunes d' habitat sont 
regl.es par une repartition p1uriannue11e et des autorisations d 'engagements 
qui permettent au gouvernement central et awe wilayas de passer des contrats 
re1atifs a des travawe devant durer p1usieurs annees. Toutefois Ie budget 
d'investissement annue1 de l'Etat ne comprend que 1es credits payab1es a 
l'interieur de l' annee f isca1e et ne represente donc que Ie montant maximum 
qui peut etre effectivement debourse au cours d'une annee donnee. 

11.12 Sous 1a rubrique "habitat", Ie budget d' investissement de l' Etat 
distingue: 1es credits accordes pour 1es etudes et 1a p1anificaion physique, 
l'habitat urbain, et l'habitat rural. Le Tableau XI.4 resume ces chiffres. 

Tableau XI.4: Budget d'investissement: dotations 

en faveur de l'habitat urbain et rural 


(en millions de dinars) 


1980 1981 1982 1983 1984 TOTAL 1986 
P1anification Physique 
et Etudes 115 756 949 876 1.158 3.854 1.086 1.200 

Habitat Urbain 72 731 457 497 390 2.147 94 300 
Habitat Rural 1.608 1.607 2.345 2.345 1.843 9.748 1.603 1.340 
TOTAL 1.795 3.094 3.751 3.718 3.391 15.749 2.863 2.840 

Source: Ministere des Finances 

11.13 Les progranunes d 'habitat sont en majeure partie finances par des 
fonds publics prenant 1a forme soit de concours definitifs (subventions non 
remboursab1es accordees par Ie Budget) soit de concours temporaires (prets 
remboursab1es geres par 1a CNEP). L*ensemb1e des fonds a110ues (dotations 
budgetaires, credits a long-terme et prets d'exp1oitation) au titre du premier 
Plan Quinquenna1, et pour 1985 et 1986 est porte au Tableau XI.s. 

Tableau XI.s: Fonds affectes par l'Etat au financement de l'habitat 
Allocations budgetaires et prets awe entreprises pub1iques) 

(en mi11iers de dinars) 

A110ca t ions 
Budgetaires Prets pour 

Entreprises Depenses depenses d' 
Annee Publiques d'Investissement exploitation TOTAL 

1980 4.000.000 1.795.751 116.903 5.912.654 
1981 6.868.000 3.094.783 182.232 10.145.015 
1982 5.600.000 3.752.631 221.555 9.574.186 
1983 8.670.000 3.718.203 264.744 12.652.947 
1984 8.550.000 3.391.405 308.279 12.249.684 

Total Plan 33.688.00 15.752.773 1.093.713 50.534.486 

1985 7.977.000 3.028.296 N.A. 11.005.296 
1986 7.900.000 2.863 N.A. 7.902.863 

Source: Ministere des Finances 

http:33.688.00
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11.14 Le financement de l'habitat public a joue un role important dans 
l'accroissement de l'offre de logements en Algerie. Malgre la priorite 
accordee par les Autorites Publiques au logement, les procedures et 
reglementations administratives qui regissent les transactions foncieres s'est 
traduite cependant par une contrainte serieuse affectant Ie developpement 
regulier du secteur. Bien que la disponibilite de fonds publics n'ait pas ete 
jusqu'ici un obstacle majeur a la production de logements, ce facteur devient 
actuellement important du fait de la reduction des revenus de l' Etat lies au 
secteur petrolier. Le Gouvernement, conscient de la necessite d 'adopter des 
mesures d'austerite financiere tente actuellement de reduire la part du 
secteur public dans Ie financement de l'habitat. 

11.15 La charge financiere de ce secteur a ete jusqu'ici supportable, mais 
il est probable qu'elle ne pourra etre maintenue dans Ie futur si 1es 
ressources petro1ieres se maintiennent au niveau modeste quelles ont atteint 
aujourd' hui. De plus, l' acceleration du taux de realisation des logements 
finances par des ressource d' epargne co11ec tees par la CNEP, risque de se 
traduirE~ par une reduction correlative des depots de cette institution aupres 
du Tres'Jr, et done par un accroissement des besoins de financement nets du 
secteur. Cependant, l'epargne potentielle n'a pas ete mobilisee tota1ement en 
raison de la faiblesse des quotas de logement mis a 1a disposition des 
epargnarl ts • 

F. Aspects institutionels 

11.16 Le Ministere de l'Amenagement du Territoire, de l'Urbanisme et de 1a 
Construction et Ie Ministere de l'Interieur sont les deux principaux minis teres 
intervenant dans Ie secteur urbain. Lea autres institutions qui jouent un role 
dans ce domaine sont enumerees ci-apres. 

11.17 Les Wilayas et les Communes: les wilayas sont des collectivites 
publiques locales etab1ies par l'ordonnance NO. 69-38 de 1969. La wilaya est 
administree par l' Assemblee Populaire de Wilaya (APW) , et par un executif, 
preside par Ie Wali; celui-ci est nomme par Ie pouvoir central et represente, 
au niveau decentralise, chacun des ministres centraux. 

11.18 L'APW examine et approuve Ie budget. Elle definit les objectifs et 
les plans d'action de la wilaya, supervise toutes les operations Bees a la 
realisation des infrastructures, aux sources d'energie, aux routes, a 
l'hydraulique, et aux ports. Elle est egalement responsable des logements 
ruraux et urbains. L' APW gere toutes les proprietes immobilieres qui sont 
sous Ie controle de la wilaya, et decide de la realisation des zones urbaines 
d 'habitation nouvelle (ZUHN). E11e contribue egalement a la creation des 
entreprises publique s de construction et de promotion, aI' interieur de la 
wilaya. 

11.19 Les ressources financieres de la wilaya sont constituees par (i) ses 
fonds propres, (ii) Ie produit du Fonds Commun des Collectivites Locales, 
(iii) les allocations budgetaires sous forme de prets, et (iv) les revenus net 
des entreprises publiques de la wilaya. 
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11.20 Chaque wilaya comprend plusieurs communes. Les communes. 
administrees par l'Assemblee Populaire Communale (APC). sont responsables a 
travers leurs commissions permanentes. de la planification de leur develop
pement. sur les plans economique. financier. administratif. social et culturel. 
ainsi que des problemes lies aux travaux publics et aux equipements collectifs. 

11.21 Les OPGIs (Offices de Promotion et de Gestion Immobiliere) sont des 
institutions creees dans chaque wilaya. par une ordonnance d 'Octobre 1976. 
Les OPGIs sont responsables de la realisation. de la gestion, et de 
l'entretien du parc locatif dans chaque wilaya. Les OPGIs se sont vus confier 
la responsabilite de vendre Ie parc locatif public a leurs occupants. De 
fait. les OPGIs ont une capacite de realisation et une autorite limitee. Le 
Service de l'Urbanisme. de la Construction et de l'Habitat (SUCH), composante 
du ministere du meme nom. a une antenne dans chaque wilaya, qui a la 
responsabilite de la programmation et des procedures de realisation des 
logements. De plus, Ie SUCH realise les etudes d 'urbanisme et coordonne 
toutes les realisations de logements. De ce fait, Ie role de l'OPGI dans 
chaque ville est limite aux taches administratives et a l'entretien du parc 
immobilier; du fait de leur autorite limitee et de leur incapacite a mettre en 
application les reglementations, ces taches ne semblent pas effectuees de 
fa~on adequate. Le renforcement des OPGIs s'avere necessaire. afin de rendre 
ces organismes capables d'assurer entierement leurs fonctions de promotion, en 
plus de leurs fonctions de gestion et d'entretien. 

11.22 Les EPLFs (Entreprises Publiques du Logement Familial) ont ete 
etablies en 1984 a la suite de la dissolution de 1 'ONLF (Office National du 
Logement Familial). Actuellement les 25 EPLF sont des promoteurs publics 
construisant des logements destines a la vente. Les EPLF interviennent dans 
l'acquisition et la mise en valeur des terrains, puis dans la construction des 
logements. Leurs activites sont financees par des prets obtenus de la CNEP. 

11. 23 La CNEP est une ins titution financiere fondee en 1964 en vue de 
collecter l'epargne des menages. En 1971, ses responsabilites ont ete 
elargies a l'octroi des prets immobiliers. L'activite de la CNEP rep-Jse sur 
la mobilisation des ressources privees et la gestion de fonds publics mis a sa 
disposition par Ie Tresor pour les programmes publics. Les res sources des 
menages sont mobilisees au moyen de comptes d'epargne; ces comptes qui portent 
interet au taux normal de 5% l'an net d'impot, ne sont pas statutairement lies 
au logement. Toutefois, leur detention est une precondition d'acces au credit 
bonifie immobilier pour les particuliers. Les comptes d'epargne representent 
environ 40% des ressources de la CNEP; ces fonds ne sont utilises par celle-ci 
que pour financer les particuliers, les cooperatives, et les EPLFs en vue de 
la realisation de logements destines a l'accession a la propriete. Les 
ressources publiques, quant a elles, qui representent 60% de son passif sont 
pretees a la CNEP par Ie Tresor au taux 0,25% l'an, pour une duree de 40 ans. 
La CNEP recycle l' integralite de ces fonds sous forme de prets aux OPGIs en 
vue de la realisation des logements destines a la location. 

11. 24 Les conditions financieres des prets de la CNEP varient selon la 
source de financement, l'objet du pret, et la nature de l'emprunteur. Ainsi, 
les emprunteurs prives doivent-ils avoir constitue, sur une periode minimale 



- 199 

de 2 ans, une epargne ayant produit un montant minimal d'interet de 500 dinars. 
Le montant de l'apport personnel varie selon Ie revenu du beneficiaire (20-25
30%); Ie plafond des prets individuels est actuellement fixe a 450.000 dinars. 
Le Tableau XI.6 indique les differentes categories de pret geres par la CENP. 

Tableau XI.6: Categories de prets geres et distribues par la CNEP 

ConditionsRessource 	 Emprunteur 

A-Fonds d'origine OPGI Construction de 1% par an pendant 
publique 	 logements sociaux 40 ansi differe 

publics (specifi  de 4 ans 
cations techniques 
et normes de cout) 

B-Fonds d'origine EPLF Construction de 6% par an durant 
priv€!e logements publics 25 ans; differe 

destines a la vente de 4 ans 

Epargnant Acquisition ou 6% par an pendant 
Individuel Construction de 25 ans 
et cooperative logements prives 

Individuels Acquisition ou 8% par an 
(non epargnants) construction de pendant 15 ans 

logements prives 

11.25 La repartition en valeur des emplois de la CNEP presente une 
structure assez desequilibree. En 1984 par exemple, 60% des emplois de la 
CNEP I~tait representes par des prets locatifs aux OPGIs, 36% etaient 
representes par la souscription de bons d 'equipement et enfin 4% seulement 
represE::ntaient des prets destines directement ou indirectement aux 
partic~liers en vue de l'accession a la propriete. 

11.26 La duree des concours du Tresor, geres par la CNEP, aux OPGIs est de 
40 ans" au taux d'interet annuel de 1%. En depit de ces conditions extremement 
favorables, i1 semble que les OPGIs ne remboursent pas la totali te de leurs 
emprunt s, du fait des depassements de cout de leurs programmes, et de la 
faiblel·se du recouvrement des loyers. 

11.27 En 1985, Ie montant cumule des prets du Tresor a la CNEP atteignait 
52 mil" iards de dinars. AI' inverse. les depots cumules de la CNEP au Tresor 
(y conpris les credits inscrits a son compte et non encore debourses) 
atteignaient 32 milliards de dinars. Ce solde de 20 milliards de dinars s'est 
accru c:.u cours des dernieres annees d' un montant moyen annuel de I' ordre de 3 
a 4 m~lliards. Ces derniers montants representent la difference entre Ie 
montant annuel des prets de I' Etat a la CNEP, et l' accroissement annuel des 
excedents sur comptes d'epargne, dont Ie produit est depose dans sa 
quasi-totalite aupres du Tresor. 
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11.28 La BDL (Banque de Developpement Local) a ete creee en Avril 1985 dans 
Ie cadre de la restructuration du secteur bancaire, par la transformation du 
departement du Credit public aupres du Credit Populaire Algerien (CPA) en une 
institution publique autonome. La BDL a herite de 43 agences de la CPA 
auxque11es e11e a ajoute 34 nouvelles agences. Actuellement Ie reseau de 
l' institution est en voie d 'expansion en vue d' implanter au moins une agence 
dans chaque wilaya. 

11.29 La BDL est autorisee a effectuer toute les operations de banque 
relatives aux entreprises locales de production. Elle accorde des prets soit 
a partir de ses propres ressources, soit a partir de fonds mis a sa disposition 
par Ie gouvernement, pour les operations agreees generatrices de revenu, les 
operations de construction, et les projets d'entreprises privees non-agricoles. 
II est prevu qu'a terme, la BDL evolue pour devenir une institution financiere, 
habilitee a financer les collectivites locales ainsi que leurs entreprises. 

11.30 La BDL prete ses ressources propres ainsi que les avances reliues du 
Tresor, soit a moyen terme (7 ans) soit a long terme (12 ans), a des taux 
d'interet de 5,5 et 2,5'f. respectivement, et des differes d'amortissement de 
deux ou cinq ans. Les fonds sont pretes aux entreprises, pour des programmes 
approuves dans Ie cadre du Plan National. Environ 1O'f. des prets de la BDL 
beneficient a des entreprises privees. 

11.31 Les procedures de la BDL sont encore en cours d'elaboration. 
L'institution est legalement tenue de preter pour tous les projets approuves 
au Plan National. Les prets aux entreprises locales de production sont 
garanties par la wilaya. La BDL est consciente de la necessite de renforcer 
sa capaci te d' evaluation et ses etudes urbaines, en vue d' etre mieux capable 
d'analyser les risques et la faisabilite des projets auxquels elle est amenee 
a accorder son concours. Elle souhaiterait egalement disposer de possibilites 
plus etendues de retenir ou rejeter les projets, compte tenu de leur faisa
bilite financiere et technique. A terme, la BDL envisage son developpement 
comme celui d'une banque complete, au service des collectivites locales. 

G. Les entreprises de construction 

11.32 L'industrie de la construction en Algerie a cru a un rythme 
correspondant a la rapide expansion de I' economie. Depuis les annees 1970 
cette industrie a mis l'accent sur l'industrialisation a grande echelle et la 
prefabrication, dans Ie but de repondre plus rapidemen t aux demandes 
croissantes de logements. line efficacite maximale et une productivite accrue 
etaient attendues de ce systeme industrialise. De fait, une grande partie des 
investissements fat affectee a l'acquisition d'usine de prefabrication lourde 
et de biens d'equipements. Cependant, la plupart de ces systemes de 
construction industrialises ce sont averes etre economiquement inefficaces, du 
fait de la difficulte de maitrise des techniques. 

11. 33 Le secteur de la construction et de la promotion en Algerie est 
reparti par fonctions specialisees au niveau national et regional, avec en 
outre une division marquee entre les travaux publics et Ie batiment. Les 
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entreprises de construction tendent a se specialiser dans un type de tache 
specifique, a l'exception du bas de l'echelle ou les entreprises privees ou 
communales exercent des activites plus diversifiees. La plupart des 
entreprises de construction sont placees sous Ie controle des walis. Le 
mouvement general de decentralisation, entrepris recemment, s'est traduit par 
Ie transfert de plus de 100 entreprises de construction au niveau des 
wilayas. Ces entreprises conservent une taille modeste, et limitent 
1 'essentiel de leurs activites aux travaux d 'entretien, a la construction de 
logements et equipements, et aux petits travaux publics. L'activite des 
entreprises privees de construction est orientee vers 1 'habitat, les petits 
projets industriels et les equipements publics. 

11. 34 La construction est un secteur majeur dans la creation d'emplois 
puisqu"il represente actuellement environ 24,5% de la population active 
non-agricole. Selon Ie deuxieme plan quinquennal l' emploi dans Ie secteur de 
la construction devrait croitre a un taux annuel de 6,5% et devrait generer 
environ 27% des nouveaux emplois non-agricoles necessites par l'arrivee des 
nouvel es generations sur Ie marche du travail, au cours de la periode du plan. 

11.35 Environ 42% des investissements dans Ie secteur de la construction 
sont dl~stines aux travaux de genie civil (barrages, routes, irrigation), 34% 
aux bitiments autres que 1 'habitat (publics et industriels, batiments 
adminibtratifs, hopitaux, ecoles etc.) et 24% au logement. Une grande partie 
des entreprises de construction souffre de problemes serieux dans Ie domaine 
de la gestion, de l'organisation et du financement. Les entreprises ne 
peuvenl: satisfaire a leurs obligations contractuelles dans les temps prevus. 
La faible productivite de ces entreprises se reflche dans les couts eleves de 
la con.5truction et dans les retards d 'achevement des travaux. Cette situation 
est prejudiciable aussi bien a l'habitat qu'aux travaux d'infrastructure. 

11.36 La disponibilite des materiaux de construction constitue une autre 
difficulte pour l'industrie de la construction. L'insuffisance constatee dans 
la production nationale des materiaux, est frequemment aggravee par les 
retards sensibles de livraison et Ie cout eleve des importations. En resume, 
les el~~ments suivants representent des contraintes tant pour l' industrie de la 
constru.ction que pour les entreprises de promotion immobiliere: 

(i) Ie manque de materiaux de construction; 

(ii) l'insuffisance d'autonomie et de competence technique dans la gestion; 

(iii) Ie surequipement en materiel et en systemes industrialises, 
toutefois un tendance a la moderation depuis quelques annees; 

avec 

(iv) des couts eleves resultant de la pression de la 
insuffisances observees en matiere d 'organisation, 
controle, et de gestion des chantiers. 

demande et 
de pilotage, 

des 
de 
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11. 37 Le gouvernement est conscient de l' ensemble de ces problemes qui 
penalisent l'industrie de la construction. Le Plan Quinquennal met l'accent 
sur la necessite d'accroitre l'efficacite et la productivite de ce secteur. 
Il est actuellement opportun de mettre en place un plan d 'action concret en 
vue de restructurer le secteur de la construction et de la promotion integrant 
mieux les principes de concurrence et d' autonomie f inanciere. Un tel plan 
devrait mettre l'accent sur les mesures suivantes: 

(i) 	 accorder une plus grande l' autonomie aux entreprises, et accroitre 
leur liberte de gestion; 

(ii) 	 developper la concurrence entre les entreprises publiques, Ie secteur 
pr1ve, et les entreprises etrangeres; encourager la creation de 
societes d'economie mixte; 

(iii) 	 ameliorer les performances du personnel de gestion et du personnel 
technique, par l'introduction d'une formation appropriee et des 
techniques modernes de gestion de projets; 

(iv) 	 ameliorer la planification afin de garantir la disponibilite des 
materiaux de construction. 
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CHAPITRE XU - LE SECTEUR ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 


A. Ressources en eau 

12.01 En Algerie, les res sources en eau sont estimees a 16.8 milliards 
de m3 par an, comprenant 13.5 milliards de ml en eaux superficielles et 
3.3 milliards m l en eaux souterrraines. Cependant, les ressources superfi 
cielles sont generalement difficiles a exploiter. Dans la plupart des cas, Ie 
debit des cours d 'eau diminue pendant 1 fete. Leurs eaux sont de mauvaise 
quali te et ne peuvent etre utilisees directement pour repondre aux demandes 
domestiques et industrielles. Pour arriver a des rendements economiquement 
exploitables, il est souvent necessaire de les reguler par des reservoirs 
couteux. D'un autre cote, Ie taux d'infiltration des eaux de ruissellement et 
des eaux superficielles est tHeve, et des eaux souterraines sont disponibles 
dans la plus grande partie du pays. La quantite d 'eau qui pourrait 
economiquement etre exploitee est estimee a 7 milliards de m3 par an. 

12.02 Les centres urbains sont alimentes pour la plupart par des eaux 
souterl'aines. source principale egalement d' eau pour l' irrigation agricole. 
Les ressources en eaux de surface sont sous-exploitees, alors que celles des 
eaux souterraines sont utilisees presqu'entH:rement. L'usage domestique et 
industdel compte pour environ 25% de 1 'utilisation. Les besoins 
s'accrc:iteront rapidement au fur et a mesure de l'augmentation de la 
population et la demande, presentement en-dessous du niveau minimum pour 
satisfaire les besoins de base en hygiene personnelle dans certaines regions, 
augmenteront. On estime que les terres irrigables ne sont actuellement 
exploitees qu'a 35% (300,000 ha). Plus la demande pour l'irrigation agricole 
augmente, plus ses besoins en eau augmentent. 

12.03 Le tableau ci-dessous indique dans ses grandes lignes les besoins 
presents et futurs. Bien que ces demandes soient inferieures au maximum 
theorique disponible pour cette periode, de serieux deficits et conflits 
d 'utilisation risquent de se developper dans certains bassins versants et Ie 
long des reg10ns cotieres ou se trouve concentree la majorite de la 
population. Des deficits existent deja dans les bassins versants a haute 
densi te de population (Alger et Oran par exemple) ou les demande excede les 
res sources , ce qui necessite des transferts inter-bassins tres couteuxl/. 

1.1 	 Etunt donne les insuffisances de ressources en eau, Ie Gouvernrnent a 
pn'!pare un Plan directeur sur les ressources et I' alimentation en eau 
potable pour Ie Grand Alger avec l'assistance de la Banque Mondiale dans 
Ie cadre d 'un pret en 1980 (Etudes d' Approvisionnement en Eau du Grand 
Alger). A la fin de ces etudes, un projet a ete approuve qui est 
actuellement en cours d'execution. 
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Utilisation de l'eau - 1981 
(milliards m3 

) 

Par Source milliards m1-/ Par Usager milliards m1-/ %. 

Barrages 
Aquifers du Nord 
Aquifers du Sud 
Sources, Puits, etc 

0.56 
1.27 
0.60 
0.95 

17 
37 
18 
28 

Eau Potable 
Industrie 
Agriculture 

0.70 
0.14 
2.54 

21 
4 

75 

Total 	 3.38 100 Total 3.38 100 

Sources: Insitut National des Ressources en Eau (INRE) 

1/Utilisation de l'eau - 2010 
(milliards m3 

) 

Par Usager 	 milliards m1-/ 

Eau Potable 3.20 37 
Industrie 0.64 7 
Agriculture 4.80 56 

Total 	 8.64 100 

Sources: Analyses de 1a Banque Mondia1e 

12.04 Si l'on tient compte de ces contraintes croissantes, inherentes au 
deve10ppement du secteur de l'eau, l'amenagement integre des bassins versants 
est une priorite dans 1a p1anification; 1es besoins en eau destines au 
secteur agrico1e doivent s'equi1ibrer avec 1es besoins de 1a population en eau 
potable. On devra uti1iser en priorite les eaux souterraines (generalement de 
meilleure qualite que celle des eaux superficielles) pour l' irrigation et 
l'usage menager, et utiliser plus largement les eaux usees recyclees pour 
1 'agriculture. Ceci a deja commence a Constantine, et dans la Plaine Metidja 
encerclant le Grand Alger. Le Gouvernement est conscient de la necessite de 
planifier rigoureusement les ressources et il a accorde la priorite au 
developpement des ressources en eau (para. 2.01). 11 a declare que les 
demandes d 'eau devraient etre satisfaisantes selon l'ordre de priorite qui 
suit: premierement, les besoins domestiques; deuxiemement, l'irrigation 

1/ 	 Hypothese: Une population de 44 millions avec une consommatiori. de 
200 litres par jour; les besoins indus triels representent 20X de la 
consommation de la population; 1es centres agrico1es irriges doublent a 
600,000 ha; l'utilisation de l'eau par ha est de 8,000 m3 

• 
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agrico1e; troisiemement, l'industrie. Le Gouvernement accorde ega1ement une 
grande importance au deve10pement des infrastructures economiques et socia1es 
(para. 2.01). 

B. La recente organisation et mise en exploitation du secteur 

12.05 Le Ministere de l'Hydrau1ique, de l'Environnement et des Forets 
(MHEF) est actuellement responsab1e de 1a mise en exploitation et de 1a 
conservation des ressources en eau potable. Les responsabi1ites pour l'usage 
domestique et pour l'irrigation re1event d'un seu1 Ministere, ce qui faci1ite 
l'intrE~gration de 1a p1anification des ressources en eau. Jusqu'a 1a fin des 
annees 70, une agence du MHEF, 1a Societe Nationa1e de Distribution d'eau 
Potable et Industrie11e (SONADE) etait responsab1e de 1a production de l'eau. 
La distribution et l'entretien re1evaient des municipalites (p1acees sous 1a 
tutelle Ministere de l' Interieur), qui achetaient l' eau a 1a SONADE. Les 
investissements etaient genera1ement finances par une subvention publique; 
1es tarifs etaient bas et 1e niveau des services et d'entretien inadequate La 
dette des communes envers 1a SONADE etait e1evee, et une reorganisation du 
secteur s'avera necessaire. 

12.06 La Societe des Eaux de l'Agg1omeration d'A1ger (SEDAL) a ete creee en 
1977 avec 1 'aide de 1a Banque Mondia1e dans 1e cadre du financement d'un 
projet d'assainissement. Se vou1ant un modele d'organisation de 
l'a1imentation en eau potable et de l'assainissement en Algerie, 1a SEDAL est 
geree eomme une entreprise publique financierement autonome et a gestion et 
statut commercial, sous 1a tutelle du Ministere de 1 'Hydraulique (et non du 
Ministere de l'Interieur comme auparavant). L'experience a the conc1uante. 
Deja en 1985, 1a marge brute d'autofinancement et 1es contributions des 
clients couvraient 1e service de 1a dette et plus de 101 du cout d'un nouveau 
projet, ega1ement finance par des prets de 1a Banque Mondia1e et des banques 
commercia1es; 1a participation gouvernementa1e ne finan~ait que 1a moitie du 
cout du nouveau projet. 

12.07 Ce succes a entraine 1 'entiere reorganisation du secteur en 1983. 
Sous 1a tute11e du MHEF, douze autres entreprises regionales furent creees en 
prenant pour modele 1a SEDAL. E11es desservent tout 1e pays, et distribue de 
1 'eau dans 1es centres urbains et ruraux. Une fois encore, un pret de 1a 
Banque Mondia1e, entre en vigueur en 1985, contribua a l'innovation et au 
deve10ppement de ces entreprises pour financer des installations d' eau et 
d'assainissement a Oran et Constantine. 

12.08 Afin de coordonner 1es operations des entreprises regionales de fa~on 
satisfaisante, l'Agence Nationa1e de l'Eau Potable et Industrie11e et de 
l' Assainissement (AGEP) a ete creee en 1985, sous 1a tute lle du MHEF. Son 
role est d' assister 1e MHEF dans 1a p1anification et l'identification des 
programmes d'investissements dans le secteur de l'eau potable et de 
l'assainissement, et d'identifier 1e niveau de 1a contribution gouvernementa1e 
a verser aux entreprises necessaire pour maximiser l'uti1isation des 
ressources financieres dans 1e secteur. L'AGEP etablit 1es tarifs pour 
recouvrer ses couts sur une base nationa1e par des perequations entres 1es 
entreprises regionales; elle definit en detail 1a politique pour 1e secteur. 
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12..09 De pair avec 1a reorganisation du secteur en 1983, 1e Gouvernement a 
adopte 1e Code de l'Eau pour reg1ementer l'attribution et 1a maitrise des 
ressources en eau et pour definir 1a po1itique financiere du secteur. Le Code 
reg1emente 1a propriete, 1es concessions et 1 'utilisation des ressources en 
eau; i1 a prevu que 1es entreprises regionales seraient gerees 
commercia1ement, avec des tarifs qui incitent a l'utilisation economique et 
rationnelle de l'eau et qui permettent aces dernieres d 'etre financierement 
autonomes. 

12..10 Au cours des 10 dernieres annees, 1e secteur de l'a1imentation en eau 
potable et de l'assainissement a ete fondamenta1ement restructure. L'entiere 
responsabi1ite du secteur est maintenant concentree sous 1a tute11e d'un 
Ministere, et l'administration des entreprises regionales est decentra1isee. 
La structure legale et institutionne11e du secteur est appropriee et suscite 
l'exp1oitation rationne11e des ressources. Cependant i1 reste encore beaucoup 
a faire pour renforcer ces institutions et pour ame1iorer 1a realisation des 
programmes. Les institutions mentionnees ci-dessus seront renforcees 
d' avantage avec l' assistance de 1a Banque Mondia1e dans 1e cadre d 'un autre 
projet qui est actue11ement au stade d'eva1uation, 1e Deuxieme Projet National 
d'A1imentation en Eau Potable. Ce dernier devrait etendre 1e reseau de 
distribution des entreprises regionales et augmenter 1a production et 1es 
capacites d'adduction. 

c. Les niveaux des services actuels 

1. Eau potable 

12..11 Au cours des dix dernieres annees, 1es investissements ont ete 
importants (voir ci-dessous para. 12..13): entre 1977 et 1985, 1e nombre total 
de nouveaux branchements domestiques desservait environ 2..4 millions 
d 'habitants additionne1s. Ma1gre ce resu1 tat, obtenu dans une periode de 
rapide croissance de 1a population (environ 3.2.% par annee), au cours de 
1aque11e 1a population urbaine a e11e seu1e a augmente de 2.9 millions, 
beaucoup reste a faire. Les annexes 1 et 2 detail lent les niveaux de service 
en vigueur en 1985 dans 1es centre urbains des 31 wilayate a1geriennes. Bien 
que 80% de 1a population urbaine soient approvisionnes par des branchements 
directs, seu1ement un tiers peut etre considere comme bien desservi. Les 
conclusions preliminaires d'une etude dans 36 villes sont presentees en 
annexe. La consommation moyenne est de 78 litres par jour, mais on remarque 
de grands ecarts dans l' ensemble de 1a consommation variant de 2.0 lUres par 
jour a Che1yhoun dans 1es montagnes de Kobylic a 2.86 litres par jour dans El 
Golea dans 1e centre de 1 t Algerie; cependant, dans la p1upart des cas, 1a 
quantite d'approvisionnement est insuffisante. La consommation d'eau est 
1imitee par une production et un reseau de distribution insuffisants et par un 
volume eleve de pertes de reseau,de l'ordre de 2.8% de la production en moyenne 
mais qui, dans certaines vil1es, representent jusqu I a 30% de la production. 
L'approvisionnement en eau potable dans 1a plupart des vil1es est intermittent 
et l'eau n'est disponible que 12. heures par jour seu1ement. Bien que 70% de 
1a population rurale (centres de moins de 2.,000 habitants) soient 
approv1s10nnes par un service public, environ seu1ement 40% disposent de 
branchements directs. 
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2. Assainissement 

12.12 Environ 80% de la population urbaine et 25% de la population rurale 
sont relies a un systeme d'assainissement public. Dans la plupart des cas, 
ces systemes sont combines avec des systemes d'evacuation d'eau pluviale. Les 
effluents sont generalement decharges sans traitement prealable dans les 
rivieres et Ie long de la cote, entrainant ainsi de graves probllemes de 
pollution. Un projet d'assainissement est actuellement en cours dans Ie Grand 
Alger. Des travaux de traitement des eaux sont egalement en cours de 
realisation dans Ie Grand Alger. L'approvisionnement en eau potable constitue 
bien entendu la preml.ere priorite du Gouvernement. La realisation des 
ameliorations au systeme d' assainissement et 1 'usage futur des eaux traitees 
constituent des preoccupations de plus en plus importantes. 

D. Le programme des investissements publics 

12.13 Dans les annees 60 et au debut des annees 70, au moment ou Ie 
Gouvern,!ment cherchait a consolider la base de 1 'economie du pays par la 
creation d'industries lourdes, on a neglige les investissements en infra
structures de base. Les systemes construits pendant la periode coloniale 
n'ont ete ni etendus ni entretenus, les penuries sont devenues de plus en plus 
serieusl~s alors que la population augmentait, particulierement dans les 
centres urbains. Les investissements destines au developpement des ressources 
d' eau cestinees a l'irrigation ont ete egalement negliges. A la fin des 
annees 70, la strategie du Gouvernment a change, et il a mis l'accent sur Ie 
develop~ement des ressources et l' amelioration des infrastructures de base, 
dont les insuffisances avaient ralenti Ie developpement industriel et cree de 
serieux problemes a la population urbaine. Le tableau ci-dessous montre 
l'importance croissante attachee aux investissements dans ce secteur au cours 
des periodes successives du Programme. On peut egalement noter que, malgre un 
accroissement de la part d'investissement au cours des 10 dernieres annees, la 
part actuelle, 7.4%, est relativement modeste, par comparaison avec d'autres 
pays. Par exemple, la part d'investissements publics destines a l'approvision
nement en eau et l'assainissement (excluant les ressources d'eau et le 
develop.)ement de 1 'irrigation) represente 9.3% en Turquie, et 10% en Tunisie 
des pl,a.ns actuellement en cours d 'execution. La proportion pour l'ensemble 
des investissements publics dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ne 
semble pas devoir baisser et elle pourrait meme augmenter au cours de la 
prochaile periode du Programme. 

Investissements dans le secteur de l'eau 


Pro;sramme DA US$ % Total des 

Des Invl!stissements (-------milliards--------) Investissements 

U74-70 
1~80-84 

1~85-89 

18.5 
23.0 
41.0 

3.7 
4.6 
8.9 

3.9 
5.7 
7.4 

Note: ~e developpement de 1 I irrigation et des res sources en eau sont inclus. 
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12.14 La strategie du Gouvernement pour developper les ressources en eau 
pour la periode 1985-89 est resurnee ci-dessous: 

(i) 	 renovation des infrastructures hydrauliques; 
(ii) 	 conservation des ressources en eau; 

(iii) recuperation des deficits en eau potable; 
(iv) 	 augmentation des surfaces irriguees; 
(v) 	 mobilisation de nouvelles ressources en eau et l'achevement des 

etudes sur les ressources en eau et en terrain irrigable; et 
(vi) 	 renforcement des capacites du cadre institutionnel. 

12.15 Les objectifs pour Ie secteur de l'eau potable et de 
l'assainissement sont notamment les suivants: 

(i) 	 renforcement des capacites de stockage; 
(ii) 	 extension des reseaux et amelioration des taux de raccordement; 

(iii) amelioration de l'alimentation en eau potables des zones eparses; 
(iv) 	 satisfaire les besoins industriels et developper les actions de 

recyclage; 
(v) 	 mise en place et renovation des reseaux au niveau des localites 

depourvues et des grands centres urbains; et 
(vi) 	 renforcer les systemes de gestion des reseaus d 'eau potable et 

d'assainissement. 

12.16 Les projets les plus importants du Programme d'Investissements 
Publics dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement dont la construction 
devrait etre achevee lors de la periode 1985-89 sont indiques dans Ie Tableau 
12.1 et representent un cout de 10.4 milliards de dinars. Le tableau 
ci-dessous montre comment les depenses pour ces types de projet ont evolue au 
cours des periodes precedentes du programme. 

Investissements dans Ie Secteur de la Production, 

Traitement et Distribution 


(DA & US$ milliards) 


Programme Per Ca~ita 
des Investissements DA US$ DA US$ 

(----millards----) 

1974-70 4.0 0.8 240 48 

1980-84 6.0 1.2 300 60 

1985-89 10.4 2.2 475 103 


12.17 On notera que les investissements en cours sont concentres dans les 
reg10ns d'Alger, Oran et Constantine alors que l'on projette sous Ie plan de 
nouveaux investissements pour l'etendue du pays. Le principal objectif de ce 
programme est 1 'alimentation en eau potable, et tres secondairement (comme 
cela s'avere aussi etre Ie cas dans la plupart des pays industrialises 
riverains de la Mediterranee), l'assainissement. 801 des investissements sont 
destines a d'importants projets de production et d'adduction d'eau, avec 201 



Tableau XII.2 


ALIiEBn 


taB&cIEB'ST,g~ES DES SYSTEMES D'ALIHEHTATION EH EAU POTABLE 

ET D'ASSAINISSEHEHT DANS LES tENTRES URIAINS 


Vi 1]11::i 

Population 
Approximative 

ED J,QQQ 
Consonm. 
mUjQl.lr 

SER~ICES g'ALIHENTATIQN EN EAU PQIABLE 
Cons.par Tete StQ'kilg~ 

1LjQLIl:: Cal2al: •• m3 ~ Qi1 ~QD::i1 
Branch. 

de 
Sl1rvil:~ 

Personnes en 
Moyenne par 
BraDl:bem~Dj; 

SEB~I~ES D'ASSAINISSEHEHI 
% de la Pop. % de la Pop. Autre 
A:ti11: E!U!I.Ij; Avec Fosse 5vsteme 

SII2j;igUI 

Type 
D'EQout 

(1) (2) (3) (4)=ill 
(2) 

(5) (6)=illxl00 
(3) 

(7) (8)=(~,>xl,OOO 
(1) 

(9) (10) (11 ) (12) 

Constantine 
Annaba 

500.0 
213.0 

51,456 
45,000 

115 
165 

50,000 
24,200 

81 
54 

22,000 
14,040 

22.7 
19.4 

91 
95 

9 
5 

Combine 
Combine 

Sid; Bel Abes 
Setif 
Batna 
Bisl(ra 
Tiz; -Ouzou 
Ti 1 imcen 
Bechar 

118.9 
144.5 
140.0 
105.5 
101.5 
92.5 
80.4 

15,000 
29,730 
22,000 
13.150 
19,980 
16,020 
6,300 

84 
206 
151 
130 
191 
113 
18 

19,000 
1,000 

37,500 
11.800 
11,500 
30,500 
9,200 

121 
24 

171 
86 
58 

190 
146 

8,500 
10.580 
11 ,150 
12.210 
4,500 
9,510 
9,320 

21.0 
13.1 
12.6 
8.6 

22.6 
9.7 
8.6 

100 
100 
80 

100 
90 
10 11 

20 

10 
19 

Combine 
Combine 
Combine 
Combine 
Combine 
Combine 

Ghardia 15.3 12,000 159 22,325 186 12,332 6.1 100 
Bordj Bou 
Arreridj 
Medea 

69.0 
66.4 

1,870 
9,480 

114 
143 

6,000 
8,750 

16 
92 

5,020 
6,600 

13.7 
10.1 

100 
100 

Combine 
Combine 

" c 
" 

Maghnia 
El Eulma 

58.5 
51.1 

7,000 
2,000 

120 
35 

6,150 
3,000 

96 
150 

5,010 
4,520 

11.5 
12.6 

93 
100 

1 Combine 
Combine 

Touggourt 
Laghouat 
Jijel 

53.0 
48.5 
36.0 

2,880 
11,840 
8,600 

54 
244 
239 

1,000 
3,150 

14,400 

35 
32 

167 

3,000 
6,310 
4,110 

11.1 
7.7 
1.5 

20 
80 

80 
5 15 

Separe 
Combine 

Osar El 
BouKhari 
Che1ghoun 
El Golea 

29.2 
26.0 
24.6 

4,460 
530 

1,040 

153 
20 

286 

3,950 
2,000 
2,500 

89 
311 

36 

2,630 

1,615 

11. 1 

14.1 

85 
59 

45 

15 
41 
55 

Combine 
Combine 

Oum El 
Bouagui 
Guerrara 

21.2 
19.8 

5,111 
3,160 

270 
190 

5,900 
400 

103 
11 3,200 6.2 50 

10 
50 

90 
Separe 

Sidi-Aich 18.3 1,188 65 1,600 135 2,950 6.2 95 5 Combine 
AflOu 11.9 2,800 156 8,000 286 2,030 8.8 
Drean 16.3 149 46 1,000 134 1,280 12.1 60 40 Combine 
Sour El 
Ghozlane 15.0 1,500 100 1,660 111 1,310 11.5 98 2 Combine 
El Kala 12.5 2,280 182 3,850 169 1,020 12.3 
Tindouf 12.1 900 74 1,450 161 110 15.1 40 60 Combine 
Aib Abid 1.4 300 41 300 100 610 12.1 90 10 Combine 
Bouteldja 
Tablat 

6.3 
5.1 

1,031 
1,176 

165 
231 

1,450 
450 

140 
38 

410 
120 

13.4 
1.1 

81 
100 

19 Combine 
Separe 

Beni Abbes 3.9 840 215 1,310 163 690 5.1 94 6 Combine 
Beni Slimane 3.2 618 193 560 91 630 5.1 100 Combine 
Igli 
El Omaria 

2.5 
2.1 

560 
344 

224 
164 200 58 

430 
283 

5.8 
7.4 

100 
100 

Combine 
Combine 

-~~~n n 10 (~ ~\ 
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pour des projets consacres a I' alimentation en eau potable dans des petites 
conununautes ou a l'assainissement dans des petites conununautes. Des etudes 
pour 11 stations de traitement des eaux d'egouts sont comprises dans Ie plan 
mais on envisage seulement la construction de 3 stations dans Ie progranune en 
cours. La Banque Mondiale contribue, ou prevoit de contribuer, a la plupart 
des projets importants cites dans Ie Progranune des Investissements dans Ie 
cadre de deux projets qui sont actuellement en cours (Alimentation en Eau de 
la Region d'Alger et Ie Premier Projet National d'Alimentation en Eau Potable) 
et d'un projet futur (Ie Deuxieme Projet National d'Alimentation en Eau 
Potable) • 

12.18 Les principaux projets du Programme des Investissements sont 
brievement decrits ci-dessous: 

a) 	 Le Projet d'AlimentatiQn en Eau de la Region d'Alger (3.3 milliards 
dinars) est destine a ameliorer I' alimentation en eau potable de 
2.1 millions d'habitants. II comprend la construction et 
l'equipement d'un barrage reservoir et d'un barrage de derivation, la 
construction d 'une station de traitement, des adductions, la 
fourniture et l'installation de compteurs d'eau et d'equipement 
operationnel, et un programme de detection de fuites et de 
rehabilitation. 

b) 	 Le Projet d'Alimentation en Eau d'Oran (l.9 milliards dinars) est 
destine a ameliorer I' alimentation en eau potable d' environ 
800,000 habitants. II comprend la construction d'un nouveau systeme 
d'alimentation a partir d'eau de surface, d'une station de 
demineralisation et la rehabilitation des installations existantes. 

c) 	 Le Projet de Constantine (0.7 milliards dinars) est destine a 
ameliorer l'alimentation en eau potable de 600,000 habitants. II 
comprend un nouveau systeme de production d'eau, Ie developpement du 
reseau de distribution, de collecte et de traitement des eaux usees 
et leur recyclage pour l'irrigation. 

d) 	 Le Projet de Ain Zada-Setif (0.6 milliards dinars) est destine a 
ameliorerer I' alimentation en eau potable de 425,000 habitants dans 
trois agglomerations de la wilaya de Setif. Il comprend un barrage 
(actuellement en construction et exclu des couts du projet), une 
station de trai tement, un reservoir, une station de pompage et les 
tuyaux d'adduction. 

e) 	 Le Projet Ain Dalia/Souk Ahras/Ouenza (0.6 milliards dinars) est 
destine a 1 'amelioration de 1 'alimentation en eau potable de 4 villes 
dans les provinces de Guelma et Tebessa avec une population actuelle 
d'environ 200,000; Ie projet comprend un barrage (exclu du cout du 
projet), une station de traitement, des reservoirs, une station de 
pompage et les tuyaux d'adduction. 

f) 	 Environ 4.1 milliards dinars seront consacres a 4,000 km de conduites 
en fonte ductile et accessoires, pour permettre l'expansion du reseau 
de distribution dans les regions des 13 entreprises regionales. 
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g) 	 Trois projets d'assainissement (0.2 milliard de dinars) traiteraient 
les eaux d'egouts des villes de Tlemcen (110~000 habitants), Maghnia 
(55,000 habitants) et Setif (177,000 habitants). Les egouts traites 
des trois projets se deversseraient dans des rivieres qui sont des 
sources importantes d'eau potable pour les villes d'Oran et de Setif. 

12.19 Plusieurs projets prevoient la construction de barrages a usages 
multiples. La ou ils sont prevus, Ie cout de ces barrages a ete exclu du cout 
total du projet d' alimentation en eau potable; un barrage en construction a 
Mexanna, par exemple, regulariserait environ 174 Mm 3 /an dont 48 Mm 3 /an 
seraient destines a la consommation d'eau potable d'ici 1995, et Ie reste 
consacre a l'irrigation. Ces projets devraient egalement pourvoir aux besoins 
des villages environnants qui sont desservis par les entreprises regionales. 

12.20 Une assistance technique est egalement envisagee par le plan destinee 
a assister la planification et la supervlslon de la construction, au 
renforcement du MHEF et des entreprises regionales, aI' organisa tion de la 
planification de l'exploitation de l'eau, et a la gestion des operations et du 
financement. Un vaste programme de formation du personnel et une etude sur 
les niv€~aux des services sont actuellement en cours. Une etude de l'industrie 
de la construction dans Ie secteur de l'eau a egalement ete entreprise pour 
determiT.er comment elle pourrait etre amelioree de la fa~on la plus efficace. 
Les etu(es de faisabilite de projets eventuels sont egalement prevues. 

12.21 Etant donne qu'il comprend Ie developpement institutionel et la 
constru( tion des elements physiques, Ie Programme des Investissements publics 
est complet et bien equilibre. Etant donne la priorite accordee a 1 teau, 
malgre.es contraintes financieres causees par la diminutions des revenus du 
petrole!, Ie Gouvernement a decide de ne pas reduire les allocations 
f inanciE res destinees au secteur hydraulique. Certaines modifications au 
programme etabli en 1985 sont cependant en cours. 

E. Conclusions et recommandations pour l'avenir 

12.22 Des changements fondamentaux dans l'organisation et les politiques 
sectoriElles ont ete apportes au cours des 10 dernieres annees, et Ie 
GouvernE:'ment a accorde la priorite a l'amelioration des infrastructures. 
Cette pdorite est justifiee, etant donne le taux de croissance eleve de la 
population et Ie retard accumule au cours des annees 60-70 dans la 
construction d'infrastructures dans le secteur. Les points suivants devraient 
etre pris en consideration au cours de la planification future: 

1. Renforcement iostitutionel 

12.23 Bien que Ie cadre institutionnel soit adequat~ Ie renforcement 
institutionel des 13 entreprises regionales et de l'Agep sera necessairement 
un processus a long-terme. Des programmes de formation du personnel devront 
continuEr au cours du prochain plan, tout comme des programmes d 'entretien, 
d 'amelicration de detection des fuites et de reduction du volume de 1 teau 
non-com~tabilisee, d'amelioration du comptage, de la facturation, de la 
gestion, de la supervision et de la comptabilite. 

http:malgre.es
http:determiT.er
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2. Recouvrement des couts et tarifs nationaux 

12.24 La politique gouvernementale est d'etablir des tarifs a un niveau qui 
permettrait de couvrir le fonctionnement et l' entretien, la dette de service 
et une portion des nouveaux investissements. Ces tarif s devront egalement 
etre uniforme dans tout le pays pour atteindre des objectifs de justice 
sociale. Les couts de production varient cependant largement a travers le 
pays selon d' eloignement, les res sources , la topograhie du terrain et la 
densite de population. Par exemple, dans les nouveau projets du PIP, les 
couts en capital correspondant a l'approvisionnement de l'eau varient de 
US$1/m3 a Tamanrasset a US$O.08/m3 a Ain Dalia-Souk Ahras. Une perequation 
importante entre les entreprises regionales sera necessaire pour s'assurer que 
les depenses des entreprises a operation couteuse sont bien couvertes. La 
connaissance detaillee des structures de couts des entreprises regionales sera 
necessaire pour mettre en oeuvre cette politique effectivement Ces 
nouvelles entreprises ne sont pas toutes capables d'analyser leurs ressources 
financieres et d 'evaluer leurs couts. Une attention particuliere devra etre 
apportee a la comptabi li te et aux finances dans les annees a venir s i l' on 
veut s'assurer du succes des deux objectifs du Gouvernment dans ce secteur. 

3. Assainissement et controle de la pollution 

12.25 Corriger les deficiences dans l'approvisionnement de l'eau constitue 
l'objectif prioritaire du PIP. A l'exception d'Alger et de Constantine, les 
eaux usees sont peu ou non traitees. La qualite de l'eau, deja faible, se 
deteriorera vraisemblablement tres rapidement dans les r1V1eres pres des 
villes importantes et le long de la cote. La pollution des rivieres peut 
avoir de graves consequences sanitaires lorsque l'eau des rivieres est 
utilisee pour l'irrigation des cultures ou pour l'usage domestique. Par 
ailleurs, le reseau d' assainissement existant est depasse et comporte des 
fuites ce qui va entrainer l'augmentation des superficies d'eaux stagnantes 
usees dans les rues et le risque de contamination de l'eau potable, a moins 
que des mesures de rehabilitation ne soient entreprises. Le Gouvernement est 
conscient de ce prob1eme [para. 12.15(v),(vi)]. L'assainissement constituera 
un des elements clefs du prochain Plan quinquennal. 

4. Amenagement integre du bassin versant 

12.26 Le Gouvernement est bien conscient du besoin de deve10pper un 
programme integre d'amenagement de bassins versants [para. 12.14(viii)]. 
P1usieurs barrages en construction dans 1e present Programme des Investis
sements sont des barrages a usages multiples, destines a l'irrigation tout 
aussi bien qu'a l'alimentation en eau pour usage domestique. Des programmes 
de recyclage des eaux pour l'irrigation ont deja commence a Alger et a 
Constantine. Des plans directeurs de deve10ppement des res sources en eau ont 
ete prepares dans p1usieurs bassins riverains. Une coordination croissante 
avec 1e Ministere de l'Agricu1 ture sera necessaire pour assurer un bon usage 
des ressources rendues disponibies par ces travaux, et l'adoption de cultures 
appropriees a l'utilisation des eaux recyc1ees et de procedes d' irrigation 
evitant les gaspi11ages d'eau. Dans cette optique, Ie MHEF et Ie Ministere de 
l'Agricu1ture devraient intensifier 1e deve10ppement de projets conjoints. 
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LE SECTEUR AGRICOLE 
=================== 



ALGERIE 
VALEUR AJOUTEE DANS !... t :\~~~~':f.!~:'llp<!:. ! O"O_A~ 

(millions de dinars) 

I~/O~ 1910 1m 1972 1m 1974 1975 191/0 1977 1978 1979 1980 1~81 1~82 1983 1984 1985 

Agriculture 2,210.12,421.82,011>.92,828.1 2,728.2 3,41~.7 4,9/07.05,314.8 5,353.5 0,737.0 7,840.0 9,845.5 10,901.8 11,012.0 12,903.4 14,534.7 17,892.2 

lndustrie agro-alimentaire 98U 1,009.2 1,180.0 1,357.7 1,530.8 1,558.8 1,702.5 2,180.1 2,504.9 2,797.0 3,/000.0 IIi IIi IIi IIiI lIiI U 

11,237.4 19,558.0 20,182.1 24,069.9 28,484.B 43,842.5 45,SS1.3 5/0,241.9 60.201.9 81,009.1 102,230.0 131,112.2 152,428.8 165,009.2 IflCI,728.4 210,943.2 230,027.4 Total 

Pourcentage du total 
Agriculture 12.9 12.4 13.0 11.5 U 7.8 10.9 9.4 8.1 8.3 7.7 7.5 7.2 b.O o.B 0.9 7.6 

Industrie agro-alimentaire 5.7 5.5 5.8 5.5 5.4 3.6 ~.9 3.'1 3.8 3.5 3.5 IIiI u iii nil nil IIiI 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agric./agro-alim. 44.4 44.0 45.1 48.0 56.1 45.6 ~5.5 41.0 4o.a 41.5 45.9 

Prix de 1974 
Agriculture 2,~80.7 3,219.9 3,363.1> 3,374.8 3,108.4 3,41~.7 4,254.9 3,881.6 3,000.2 4,041>.1> 4,2M.1 4,712.4 4,958.5 4,/011>.4 5,008.8 5,lflCI.1 5,552.3 

N
Total l! 32,304.5 35,314.9 l2,332.~ 41,1100.9 43,OI~.2 43,842.5 45,189.7 49,817.5 53,017.8 59,512.4 05,523.2 67,287.7 09,101.0 73,000.3 78,591.9 82,994.8 87,8101.0 I-' 

\JI 

Croissance reelle 
Agriculture 7.8 4. :; 0.3 -7.9 10.0 24.4 -8.8 -7.2 12.4 5.3 12.0 3.9 -1>.9 8.5 U 7.0 

Total l! 9.3 -8.4 27.3 4.5 1.9 3.1 10.4 U 12.2 10.1 2.7 2.7 5.0 7.7 5.6 5.9 

Deflateurs des erix 
Agrlcoles 74.2 75.4 77.8 83.B 87.8 100.0 1110.7 13b. q 14B.7 160.5 184.0 200.3 219.9 238.5 258.8 280.1 322.2 

Non-agricoles 51.2 53.4 60./0 57.8 64.5 100.0 99.1 110.7 123.1 133.9 154.1 195.0 220.0 226.1 240.2 252.4 2/05.0Total/I 53.4 55.4 62.4 59.~ 66.2 100.0 100.8 m.B 124.9 130.1 156.0 195.8 220.6 220.9 241.4 254.2 268.6 

Agric./non-agric. 
Variatl.on 144.8 141.3 128.3 145.0 m.o 100.0 117.7 123.7 120.8 124.3 119.4 105.8 99.0 IOS.5 101.1 111.0 121.6 

-2.5 -~.2 13.0 -6.2 -26.5 17.7 5.0 -2.3 3.0 -4.0 -11.4 -5.8 5.9 2.1 3.0 9••Indice 100.0 97.5 88.6 100.1 ~3.9 69.1 81.3 85.4 83.4 85.9 82.5 73.0 68.8 72.9 74.4 76.6 84.0 

Source: Ministere du Plan et estimations de la mission. 
11 A I 'exclusion des services de l'Etat. 

't-i! 
I» 
g"' 
..... 
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I» 
~ 
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Tableau 2 

ALGERIE 
UTILISATION DES TEIRES AGRICOLES PAR SECTEUR 

(mllliers d'hectares) 

1* Itli 1t12 ItIl 19M 

Social Priv' Total Total Priv' Total Social Privl Total Social Privl Total Social privl Total Tota 

!EALES 1,111 1.11t 3,111 1,261 I,m 2,1S. 1.112 1,456 2,_ 944 1,213 2,227 I,~ 1,644 2,"9 

III dur 
III panifiable 
)rge 
\voine 
\utres 

500 
461 
m 
103 

I 

131 
2M 
650 
.. 

I 

1,346 
171 
94S 
IQ 

2 

... 729 1,195 
435 III '18 
214 591 111 
.. 64 I_ 
022 

429 6119 l,tll 
315 14S 520 
238 517 115 
68 4S III 
202 

U4 
118 
220 
S1 
3 

565 
173 
499 
46 
0 

... 
_1 
119 
101 

1 

lItO 647 1,007 

171 ". 539
2Sl 741 994 

77 48 125 
404 

\,062

"9 
1,194 

III 

;UMINEUSES 18 38 I» 11 39 II. 51 40 tI 16 47 123 105 51 156 

lAIC1!AGES 

'o_a de terres 
COlllates 
ielons 
Jignons 
\utres 

•TURES IIIDUSTRIELLES 

romates 
Betteraves a sucre 
\utres 

119 

35 
1 

10 
2 

35 

2' 

I 
1 

15 

U4 

41 
12 
II 
12 
S' , 

m 

"19 
21 
14.. 
12 

12 
3 

17 

78 

II 
S 
9 
I 

21 

II 

•2 
I 

lSi 

-II 20 
Il 
51 

I 

229 

II 

"29 
16 
85 

12 
2 

12 

68 

29 
S 
I 
1 

23 

IS 

8 
2 
5 

14S 

45 
II 
22 
It 
56 

213 

14 
16 
38 
14 
79 

22 

12 
2 
8 

71 

12 
S

•
3 

Xl 

14 

9 
I 
~ 

1$3 

4' 
II 
23 
12 
62 

224 

77 

"12 

"84 

22 

14 
I 
1 

11 

32 
3

•
3 

24 

II 

7 
o 
4 

168 

40 
10 
24 
16 
78 

1\ 

m 

n 
Il 
31 
I. 

102 

Il 
o
• 

202 

62 
13 
30 
17 
80 

24 

14 
o 

10 

~TURES FOURRAGERES liS 410 .46 415 148 411 290 213 

rURAGES 
.chere paturle) 

3. 
(30) 

140 
1I1Il 

119 
11'11 

25 
1111 

62 
1$31 

81 
.1701 

2l 
114) 

91 
t851 

120 
1991 

II 
!l21 

82 
t,41 

100 
(]6) 

19 
H31 

112 
1981 

131 
Itlll 

;NOIlLES 
1 product ion) 

111 
,$8 

26 
25 

191 
III 

171 
1$1 

21 
25 

199 
182 

161 
156 

21 
2S 

195 
181 

161 
ISO 

21 
22 

188 
172 

149 
117 

31 
28 

180 
165 144 

:tais ins de cuve 
:1 production) 

151 
141 

II 
11 

14' 
143 

18 
17 

161 
164 

146 
141 

18 
11 

164 
1$8 

141 
135 

13 
Il 

154 
148 

127 
120 

17 
17 

144 
117 110 

RUMES 43 47 41 46 45 41 44 41 45 38 

IVIERS 61 II' 180 III 57 120 m 128 184 122 161 150 

LMIERS DATTIERS 11 15 71 15 56 71 10 61 71 4 61 71 11 

GUIERS 40 31 41 

rRE ARSORICULTURE 61 102 n 181 101 45 III 'i9 

2ERPICIE CULTIVABLE 
(double rlcolte) 

2.240 
29 

2,386 
52 

4,'" 
I. 

2,01' 
19 

2,202 
5$ 

4,278 
74 

1,115 
It 

2,. 
35 

3,'63 
54 

1,71' 
16 

2,070 
35 

3,109 
51 

1,94' 
11 

2,4J1 
24 

4,285 
37 

III 2.... 2.'" I,", 2.274 3,l2O 1,111 2,416 1,5'7 1,126 2,346 3,472 3,262 

}ERPICIE CULTIVABLI!: l,092 4,420 7,512 3,101 4.421 7,524 3,0J1 4,46' 7,500 2,849 4,311 7,238 2,425 5,081 7,507 7,510 

TURACES NATURELS 1t1 38,1Q 

IRES NON PRDDUCTlve:S 91 
sa____ 

PERPICIE AGRICOLE 3.til 35,. 

11,661 

...... 

19,519 

7tI 38,1Q 

" ........-
l,tt2 D,m 

11,661 

-
39,$31 

... .. 
.
3,769 

38,952 

16' 

35,'" 

11,StI 

39,459 

441 31,611 

71 

3,S.1 36,347 

32,052 

416 

39,708 
.
2,718 

710 

37,416 4O,Ill 

,uree : Hinistere de 1 i agriculture, "StatiniqUII agricole '.!. 



AT,GF.1HF. 

PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS PAR SECTEUR 
(~illiers de tonnes) 

Estimation 
1'/80-----................... ----_..-----.. 

Social Prive. Total 

1'181 
-------_...--...--------_......---
Social Prive. Total 

1982 
----...-------------...-----..-... 
Social Prive Total 

1'183 --------------_.....-_ .. __...---
Social Prive Total 

1984 
..,..-------*------"'----.. 
Social Prive Total 

1985 

Total 

CEREALES 1,128 1,293 2,421 923 901 1,82' 106 816 1,522 655 1143 1,298 645 115 1,4110 3,003 

BU dur 
BUi panifiable 
Orge 
Avoine 
Autres 

317 
391 
21. 

12 
3 

550 
188 
515 

38 
2 

921 
:iII:i 
194 
110 

5 

326 
345 
203 

41 
2 

m 
105 
322 

39 
I 

160 
450 
525 

86 
3 

213 
252 
142 
31 
2 

360 
92 

341 
23 
0 

633 
344 
483 

60 
2 

222 
222 
113 
26 
12 

210 
16 

274 
23 
0 

492 
2'18 
441 

49 
12 

242 
218 
141 
3. 
5 

344 
82 

361 
25 
3 

586 
300 
502 

114 
8 

1,034 
542 

1,316 
III 

LEGUMES SECS 21 25 52 26 25 51 14 19 33 16 20 36 19 26 45 46 

HARAlCHAGES 
PODDles de 
Tomates 
Helons 
Oignons 

terre 2.9 
11 
54 
11 

342 
105 
118 
101 

591 
182 
112 
liB 

200 
48 
39 
16 

328 
86 

140 
110 

528 
134 
119 
126 

149 
65 
36 
14 

266 
129 
151 
99 

415 
194 
193 
113 

163 
48 
31 
15 

328 
112 
110 
106 

491 
160 
201 
121 

195 
43 
31 
13 

325 
101 
206 
182 

520 
144 
243 
195 

124 
145 
280 
m N .... 

-..j 

CULTURES INDUSTRIELLES 
TOlllates 65 30 95 III 55 168 29 23 52 52 40 92 52 10 122 174 

VIGNOBLES 
Vin (lIIilliers d'hl) 
Raisins de table 

2,112 
32 

125 
30 

2,831 
62 

2,451 
113 

21B 
55 

2,669 
168 

1,411 
35 

103 
27 

1,514 
62 

1,133 
41 

143 
36 

1,816 
11 

1,249 
39 

144 
40 

1,393 
79 140 

AGRUMES 422 355 319 255 258 21 211'5 230 

HUILE D'OLlVE (lIIilliers 
d 'hI) 

DATTES 

121 

201 

266 

. 195 

214 

206 

212 

182 

123 

183 100 

FIGUES 3 66 69 

Source Hinistere de l'agriculture. "Statistique agricole". 
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RENDEMENTS DES 
ALGERIE 

PRINCIPAUX PRODUITS 
(kg/ha) 

PAR SECTEUR 

1980-_.....---.....__.._-...._.. __.._-. 
SOCiil Prive Totil 

1981 - ........_--_........._... _------------
Sociil Prive Totil 

1982 
------....... ----------_.. _----_... 
SOCiil Privi! Totil 

1983 
_... ---_.._------_......--------
Soclil Privi! Totil 

1'1t14 ----_...._----_........._-------
SOCiil Prive Totil 

(E'ti..t~ 
1m 

Tot.l 

CEREALES 
BU dur 
Ble panifiable 
Orge 
Avoine 

74:i 
B50 
946 
699 

656 
723 
792 
633 

690 
1105 
840 
675 

700 
793 
741 
547 

595 
514 
539 
609 

636 
728 
603 
573 

636 
672 
597 
544 

522 
634 
591 
5tI 

566 
662 
593 
531 

665 
673 
786 
456 

478 
439 
549 
500 

547 
592 
m 
476 

672 
588 
557 
506 

532 
488 
487 
:121 

5112 
557 
505 
m 

974 
936 

1,1'2 
835 

LEGUMES SECS 307 658 m 338 641 440 241 475 337 211 426 293 III 510 2BB 348 

HARAICHAGES 
Pommes de 
Tomates 
Melons 
Oignons 

terre 7,114 
11,000 
5,400 
8,:100 

8,341 
8,150 
6,556 
8,417 

7,771. 
9,579 
6,143 
8,429 

6,Obl 
9,600 
4,333 
5,333 

6,560 
7,818 
7,000 
8,462 

6,361 
8,375 
6,172 
7,875 

:1,138 
13,000 
4,500 
4,667 

5,911 
11,721 
7,136 
9,000 

5,608 
12,125 
6,433 
8,071 

5,094 
9,600 
4,llI 
5,000 

7,289 
10,112 
7,391 
8,833 

6,377 
10,000 
6,469 
8,067 

6,094 
14,333 
4,111 
4,333 

',125 
10,100 
8, :1113 

tI,315 

7,222 
11,077 
7,364 

10,263 

11,677 
II ,154 
9,333 
8,059 

CULTURES INDUSTRIELLES 
Tomates 

VIGNOBLES 
Yin (hl/ha) 
Raisins de table 

8,125 

18 
2,909 

7,500 

3,750 

7,917 

17 
3,263 

14,125 

17 
8,071 

13,750 

13 
6,875 

14,000 

17 
7,636 

3,625 

10 
2,333 

5,750 

6 
3,315 

4.333 

10 
2,696 

5,778 

13 
2,733 

8,000 

II 
4,000 

6,:171 

13 
3,208 

7,429 

10 
2,294 

11,667 

8 
3,636 

9,~ 

10 
2,821 

12,429 N-1.0 

AGRUMES 8,979 7,717 7,089 5,795 6.293 6,750 6,333 6,053 

DATTES 2,831 2,746 2,901 2,563 2,577 1,408 

FIGUES 1,769 

Source Hinistere de l' agriculture~Statistique agricole". 
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Tableau 6 
ALGERIE 

Pli.IX DES INTRANTS AGRICOLES, 1974, 1980-86 

PRIX NOMINAUX 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19811 

Engrais (DA/tonne) 
Nitrate d'ammonium 349 349 349 349 349 482 706 110 
12-18-18 552 552 552 552 552 &90 1,006 1,120 
TSP 4111 4111 461 461 4111 590 839 1,000 
DAP G22 &22 1122 622 &22 779 1,111 1,250 

Protection phytosanitaire 
2.4D (DA/l) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 11.1 11.3 13.5 
Manebe 80 (DA/tonne) 441 441 441 441 441 5,824 9,011 10,273 
Fenthion (DA/ml) 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 24,361 28,319 33,360 

Eng ins 
Tracteur-65ch 24,930 24,936 24,936 24,9311 41,500 41,500 51,876 64,844 
Rlcolteuse 3,511 3,Ml 3,511 3,511 8,1125 8,625 8,625 10,781 
Hoissonneuse/batteuse 60,446 110,446 60,446 110,4411 93,000 93,000 116,375 141,468 

Main d'oeuvre 
Salaire min • .L!. (DA/jour) 12.25 19.90 75.00 90.00 

Semences 
Bll!: durlsllect (DA/kg) &.119 1.29 1.44 1.72 1.72 2.3 
Pomme de terre 
Feve (DA/kg) 

(DA/kg) 0.93 
0.24 

1.80 
1.79 1.79 

3.50 
2.20 2.20 l.08 

Orange (DA/plant) 8.00 24.00 40.50 40.50 411.00 
Olive (DA/plant) 5.00 9.110 1:1.90 15.90 18.00 

Alimentation du bltail /2 (DA/kg) 
Vache laitiere -  0.39 0.62 0.93 0.93 1.07 1.82 
Bouvillon 0.47 0.8 1.011 1.06 1.22 1.84 
Mouton (embouche) 0.4 0.4 0.95 0.95 1.1 1.8 

INDICES NOHINAUX billAl Price Indel 
-----.......---.......... __.._----_............................._---_......_---_....._--.........---_...... 

1974 1980 1981 1982 1'183 1984 1985 1'18. 
Engrais 

Nitrate d'ammonium 100 100 100 100 100 138 202 221 
12-18-18 100 100 100 100 100 125 182 203 
TSP 100 100 100 100 100 128 182 217 
DAP 100 100 100 100 100 125 179 201 

Protection phytosanitaire 
2.4D 100 100 100 100 100 1,3811 2,568 3,068 
Manebe 80 100 100 100 100 100 1,321 2,043 2,329 
Fenthion 100 100 100 100 100 1,103 1,282 1,:110 

Eng ins 
Tracteur-65ch 100 100 100 100 166 106 208 2&0 
Cover-crop 100 100 100 100 24/1 2411 246 307 
Moissonneuse/batteuse 100 100 100 100 154 154 193 234 

Main d'oeuvre 
Salaire min • .L!. 100 162 &12 735 
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Tableau 6 
Semences SIIII 

BiE durls'lect ..,.....lld 100 187 209 249 249 Suite 
PODIDe de terra 'ttltt 100 194 370 
Feve ......... 100 m 746 917 917 

Oranga (DA/plant) 1Irlllll,llllt 100 lOO 5011 506 

Oliva (DA!plant) OIlY. ,ll11t 100 192 318 311 


Alimentation du h'tail il ,1Id /3 
Vacha laidera hi', CDI 100 15' 231 231 274 
Bouvillon ,... ,t.., 100 170 226 226 260 
Mouton (amhouche) ...., Ifltt..in,' 100 100 237 237 275 

INDICES REELS 11- IU.. I.IID /4 1974 1980 1981 1982 I'IIIJ 1984 19811 

Engrais FwUlilln 
Nitrate d'ammoaiu. IIIIftUnt. 51 44 53100 45 41 73 


12-18-18 
 12-11-11 100 51 45 44 41 48 65 

TSP TIiP 100 51 45 44 41 49 65 

DAP HP 100 51 45 44 41 48 64 


Protection phytotanitaira PIIRt PrttKti Oft 

2.4D 2.41 100 51 45 44 41 532 922 
Manebe 80 ...... 100 51 45 44 41 507 733 

Fenthion 40 Flllthillll 40 100 51 45 44 41 424 400 

Eng ins Eql' jIIIIIt 
Tracteur-65ch Tncttr-65IIp 100 51 45 44 08 64 75 

Cover-crop CDYII'-Cr. 100 51 45 44 100 94 88 

Moissonneuse/battausa CoIIIin. 100 51 45 44 63 59 69 


Main d'oeuvra lMor 
Salaire min •.L! lin. Hlary 12 100 B3 235 264 

Semences SlId 
Ble durlsllect 100 85 96 89..,.....IKt 95 

Pomme de terra Potlto 100 145 

Feve ......... 100 380" 305 352 329 

Oranga plant IIrUfl pllllt 100 1:13 194 182 
Olive plant Oily. ,llIIt 100 98 122 114 

Alimentation du b6tail il FIId /3 

Vacha laitiera h',y CDI 100 81 97 92 98 

Bouvillon '0IIIIt ,t.., 100 B7 92 87 93 

Mouton (embouche) ...., Ifllllllin,1 100 51 97 91 99 


.. IIIfI.tor 
1197"100) 100.0 196.4 220.3 229.7 244.9 200.4 278.6 

:lourca l :iir.isti:r.a da l'''I!Z'icultura at attimationa de la mission. 

/l Prix utilia'. aont caux de 1975. 1979 et 1984. 
72 Prix utili.'. sont caux da 1974. 1977 at 1984. 
73 Corrig's au moyan du d'flataur du PIB. 
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Tableau 7 
ALGERIE 

PRIX A LA PRODUCTION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS 
(Dinars/kg) 

1974175 1915176 1916171 1911118 1918119 1919/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984185 

PRIX ]OMINAUX 

Ble dur 64 16 86 100 120 125 125 140 140 11.0 200 
Ble panifiable 58 68 18 90 110 115 115 130 130 ISO 190 
Orge 41 SO 55 60 80 80 80 80 80 100 140 
Avoine 35 35 39 40 40 10 10 10 10 90 130 
Mais 48 48 50 65 65 100 100 100 100 160 185 
Riz (~alite 2) 112 112 112 150 150 150 150 150 150 160 
Lentilles 

Jaunes 100 185 250 270 290 300 300 300 .300 330 430 
Blanches 15 160 250 210 300 300 300 300 300 330 430 
Vertes 120 205 270 270 290 300 300 300 300 330 430 

Haricots 
Qualite 1 160 205 270 290 290 300 300 300 300 330 430 
Qualite 2 141 185 200 220 290 300 300 300 300 330 430 

Source MAP 



ALGERIE 
PRIX DES PRODUCTIONS AGRICOLES, 1974-85 

1~74 I~BO 1'181 1'182 1'183 1984 19115 
PRIX NOMINAUX IOIIIlIAl PRICES lDA/II.1 

..._--------........._........... 

itS 200!u.e aur _.I".t :i4 i25 14iI ,4" iloG 

Ble panifiable Brea~ liNt 48 115 115 1:SO 130 150 190 
Orge lirl" 32 80 80 80 80 100 140 
Legumes sees Bnilll.- 90 300 300 300 300 330 430 

lDA/Kgl 
Pommes de terre (en saison) PvtltlllS 111I11!11IIII1 0.55 1.10 1.30 1.60 1.90 1.90 2.50 
Oignons lIIIiGIII 0.45 1.04 1.60 1.60 2.00 2.60 2.60 
Tomates (fraiehes) TOlltlllS (frHltI 0.35 0.80 5.20 
Autres maraiehages l! Otlllr IiIrdlll trapl II 0.45 0.'18 3.23 
Oranges lIrillflS 0.42 1.45 3.15 4.30 
Dattes (branehette) Dltel Ibrlllchettel 3.00 4.50 6.50 10.50 
Olives (i huile) Olivel (for oil I 0.38 1.11 1.17 1.54 

lDAIHl1 
Raisins de euve (12-12,5) 'hI! grapel 112-12.5) 3.15 1.70 13.60 

lDA/Kg) 
Boeuf 8Hf 5.60 15.00 18.00 23.50 24.00 25.00 :SO.OO 
Agneau lull 6.30 17.00 24.00 26.00 26.00 33.00 
Lait 11m 0.15 2.00 2.00 2.00 2.50 2.15 3.00 

I',J 
I',J 
w 

INDICES NOMINAUX QUIA\. IIiD ICES 1~74 1'180 1981 1~82 1983 1984 19115 
---------...--..---_...-

BU dur &urUI IIIIi1t 100 211 231 25~ 25~ 2~6 370 
BU panifiable BrelD lIItiit 100 240 240 271 271 313 3'16 
Orge Birley 100 250 250 250 250 313 438 
LegUtues sees &rlill lellll's 100 m m m 333 367 478 

Pommes de terre (en saison) Potiltoes Iln-leilllllli 100 200 m 2~1 345 345 455 
Oignons lIIIiGIII 100 231 356 356 444 578 578 
Tomates (fraiehes) lOliitoes IfrHltI 100 22'1 1486 
Autres maraiehages l! Other lilrdlll Craps II 100 218 m 
Oranges Drlllges 100 345 750 1024 
Dattes (branehette) Datu IbrIIIchettll 100 ISO 217 lSO 
Olives (i huile) 01 iYK {for oill 100 345 361 405 

Raisins de euve (12-12,5) IIhe IJriipH 1\2-12.51 100 205 363 

Total Cultures lotill Craps 100 247 452 

Boeuf 8Hf 100 268 321 420 42'1 446 S36 
Agneau lull 100 270 381 m 413 524 
Lait "ilk 100 267 267 267 333 367 400 I~ 

I» 
!: 

00 

http:1\2-12.51


INDICES REELS REIl llllllCES 1974 1980 1'181 1982 1983 1984 1m 
~--------------------

Bit! dur Duru. hat 100 lIB 105 113 106 114 133 
BUE panifiable Buad IIhNt 100 122 109 118 III 120 142 
Orge Barl.y 100 127 113 109 102 120 1:17 
Legumes sees Drain Lltu..s 100 170 151 145 . 136 141 171 

Pommes de terre (en saison) PDtatOlS (In-s.aSOllI 100 102 107 127 141 m 163 
Oignons OniDIIs 100 118 161 155 181 222 207 
Tomates (fraiehes) ToutOlS (frtslll 100 116 571 
Autres maraiehages athlf' liardtn Crops II 100 III 276 
Oranges DrantH 100 176 288 367 
Dattes (branehette) Datil (brllch,tt" 100 76 83 126 
Olives (8 huile) 01 iYlS (for Dill 100 176 164 156 
Raisins de euve (12-12,5) I'n. graplS 112-12.5) 100 105 139 

Boeuf IIIf 100 136 146 183 175 17l 192 
Agneau Lalli 100 137 173 180 201 N 

NI"Lait llill 100 136 121 116 136 141 144 
~ 

Def1ateur du PIB &lIP Dtflltor 
(1974=100) (1974=10In 100.0 196.4 220.3 22'.7 244.9 260.4 278.6 

Source HAP et estimations de 1a 8anque 

C III0110i .... "" ........ 

II) II) 

III 
C 

CIO 
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ALGERIE 

INVESTISSEMENT PUBLIC, 1980-84 
(millions de dinars) 

1980 1981 1982 1983 1984 Total 

Etat 
Credits budgetaires 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Instituts 
Credits budgetaires 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Province~ 

Credits budgetaires 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Credit a110ue 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Total (budget + credit) 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Offices 
Credit a lloue 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Investissement global 
Credits budgetaires 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Credit alloue 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

Total (budget + credit) 
Depenses effectives 

Taux de realisation 

153 
49 

32'1 

83 
33 

40'1 

1,082 
480 
44'1 

1,410 
749 
53'1 

2,492 
1.229 

49'1 

1,517 
501 
32'1 

1,318 
562 
43'1 

2,927 
1,250 

43'1 

4,245 
1.812 

43'1 

96 
20 

21'1 

121 
39 

23'1 

1,283 
537 
42'1 

1,651 
1,124 

68'1 

2.934 
1.661 

4710 

1,431 
471 
33'1 

1,500 
596 
40'1 

3,082 
1,595 

52'1 

4,582 
2.191 

48'1 

175 
111 
63'1 

126 
73 

59'1 

1,282 
748 
58'1 

1,022 
649 
63'1 

2.304 
1.397 

61% 

1.877 
715 
38'1 

1,583 
932 
59'1 

2,899 
1,364 

47'1 

4,482 
2.296 

57'1 

764 
41 

54'1 

67 
49 

73'1 

850 
741 
87'1 

1,386 
1,029 

74'1 

2,236 
1,770 

79'1 

1,631 
1,236 

76'1 

993 
831 
84'1 

3,017 
2,265 

75'1 

4,010 
3,095 

77'1 

94 
78 

83'1 

128 
47 

37'1 

691 
649 
93'1 

1,820 
1,417 

78'1 

2,511 
2,066 

82'1 

1,533 
1,603 

104'1 

913 
744 
85'1 

3,353 
3,019 

90'1 

4.266 
3,794 

89'1 

594 
299 
50'1 

525 
241 
46'1 

5,188 
3,155 

61'1 

78,289 
4,968 

68'1 

12,477 
8.122 

65'1 

7,989 
4.525 

56% 

6,307 
3.695 

59'1 

15,278 
9,493 

62'1 

21,584 
13,187 

61'1 

Source : MAP, Direction genera1e des etudes et de la p1anification, 
Evaluation du Premier plan quinquennal 1980-1984, Annexes, Tableaux 31 et 32. 

307711: 
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ALGERIE 


VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION VEGETALE. 1985 


Tot!Weftcultures Cultures irri8u~es 
Prix Production Superficie de Vlleur 'brute 

_illiers) (mil liers) ment 
(DA/kg) (t) (ha) (ha) (M DA) (%) 

Iilperficie 
(milliers) 

(ha) (%) 

Valeur brute 

(M DA) (%) 

Atriculturt 

Cultures Crapl 4,111 20241.1 100.0 307 7.1 8,1141.1 43.7 

Clreales Clrlill 1004 2967 1.012 5,085.8 25.1 30 1.0 51.4 1.0 

Bli dur 
Ble panifiable 
Orge 
Avoine 

BurUII 
Brld IIhtiIt 
8¥lty 
lIit. 

2.0 
1.9 
1.4 
1.3 

1034 
542 

1316 
112 

1061 
579 

1194 
IJJ 

0.975 
0.936 
1.102 
0.142 

2,068.0 
1,029.8 
1,142.4 

145.6 

10.2 
5.1 
9.1 
0.7 

Legumes secs 8nia~ 132 148.6 0.1 

Haricots 
Pois 

.lilll 

'IU 

4.3 
2.B 

16 
29 

55 
n 

0.291 
0.371 

68.8 
19.8 

0.1 
0.4 

Cultures fourrageres For... CrOll' 1.1 149 468 1.814 1,103.7 5.5 10 2.1 23.6 2.1 

Cultures maraIcheres 

Femmes de terre 
Tomates 
Oignons/ail 
Melons 
Autres 

V",tul" 

Patit_ 
Tllllt_ 
Onillll/llilrli t 
!WloAl 
lither 

1.5 
6.5 
5.5 
5.5 
6.5 

724 
145 
IJ1 
280 
561 

201 

62 
11 
16 
30 
80 

l1.m 
11.154 
B.563 
UlJ 
7.013 

',410.5 

2,534.0 
942.5 
753.5 

1,540.0 
3,646.5 

46.5 

12.5 
4.7 
3.7 
7.6 

18.0 

121 63.2 5,949.7 63.2 
N 
N 
a-

Cultures de serre SrIlllhOliH •• 5 110 55.000 715.0 3.5 100.0 7Is.o 100.0 

Cultures industrielles In.ultriil Crapl 24 465.0 2.3 10 41.1 310.7 66.8 

Tomates 
Tabac 
Oleagineux 

Tllllton 
Talliltco 
DilHlliI 

2.5 
2.5 
2.5 

174 
l 
9 

14 
3 
7 

12.429 
1.000 
1.2810 

US.O 
1.5 

22.5 

2.1 
0.0 
0.1 

10 11.4 
0.0 
0.0 

310.1 11.4 

Arboriculture Tr" Craps 319 2,328.0 11.5 124 32.7 1,694.6 12.8 

Agrumes 
Olives 
Fruits i noyau 
POJJDes/poires 
Dattes 

titru 
81h" 
StOlll Fruit 
Apples/l'lIrI 
DltH 

•• 0 
3 •• 
3.& 
I •• 
3.5 

230 
91 
50 

115 
100 

31 
158 
It6 
54 
11 

6.051 
0.001 
0.158 
3.241 
1.408 

1,380.0 
27l.O 
150.0 
115.0 
350.0 

It.8 
1.3 
0.1 
0.9 
1.7 

31 

24 
21 
35 

100.0 
0.0 

36.4 
58.0 
49.3 

1,380.0 
0•• 

54.5 
81.5 

112.5 

100.0 
0.0 

36.4 
50.0 
49.3 

Viticulture Viall 144 978.5 4.8 2.8 96.3 9.8 

Raisins de cuve 
Raisins de table 
Raisins secs 

_ill griPU 
hbl. ,riPU 
alilinl 

1.5 
5.5 
b.O 

135 
140 

110 
32 
2 

1.227 
4.315 
0.580 

202.5 
170.0 

b.O 

1.0 
3.8 
0.0 

0.0 
12.5 
0.0 

0.0 
96.3 
0.0 

0.0 
12.5 
0.0 l~ 

/1) 

III 

Source MAP. Ie:: 
..... 
a 
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Tableau 11 

AtuUIC 

SU~lkll([£, pllOOUCHOII £T R£NOEIIE"' D£S (tkEAlES [I IJES P01910 O£ fURE, 'Q7J-8S 


___ . Ow __ 
Sup.,.fici. ProductiOft 'h:r.nd.-ent Superfiei. Product;.., R.nd.....J,t Supe-dldi' Production a."d....nt Sup.rfici", ' .......cli .... R..._t 
(_ill,." Il) .. 1"9/h.) ,_nli,.. III (ltg/h., 1... 11 ie's It) (1t~/Ii.l l .. i11i,.. It) .Kg/h.) 

11. duc 811 Hojfj.lIl. _ 'OMI' 4' t.rr' 

h.) h., h., h.) 

1973 1,541 1199 m 806 460 571 786 374 416 86 490 5;1 
1974 1,413 m 447 788 460 584 690 m 480 91 646 6.7 
1975 1,483 1,181 796 739 667 903 855 743 869 118 958 8.1 
1976 1,560 1,036 664 m 594 808 932 589 632 113 776 '.9 
19n 1,302 573 440 605 254 420 141 260 351 
1978 1,234 702 569 630 381 1105 666 397 596 99 682 6.9 
1979 1,311 708 538 628 373 594 809 457 565 77 501 6.5 
1980 1,344 927 690 727 585 B05 945 794 840 76 m 7.8 
1981 1,195 160 636 6tB 450 728 871 525 .03 83 528 '.4 
1982 1,118 633 566 520 344 1162 815 483 593 74 415 5.6 
1983 899 492 541 503 298 592 719 447 622 77 491 6.4 
1984 1,007 586 582 539 300 557 994 503 506 72 520 7.2 
1985 1,0112 1,034 m 519 542 9311 1,194 1,316 1,102 62 724 1l.7 

SO'''1~ : 197]-1~. Annu.ir~ .t.ti,tiqu~ d@ l'Al'1'ri., IQSI; 1980-85, IlAP .. , 
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ALGERIE 

EVOLUTION DES PRIX DES INTRANTS ET DES PRODUCTIONS AGRICOLES, 
1974-1985 (annees selectionnees) 

1974 1980 1983 1984 1985 
---------------- dinars/unite ----------

Intrants 

Engrais (NPK) (t) 
Produits 

phytosanitaires (2.4D) (m3 
) 

Materiel (65 CV tract) (unite) 

Engrais 
Produits phytosanitaires 
Materiel 

Productions agricoles 

., 

Cereales (ble dur) (q) 

Legumes secs (lentilles) (q) 

Legumes (pommes de terre) (kg) 

Fruits (oranges) (kg) 

Viande (boeuf) (kg) 


Cerea1es 

Legumes secs 

Productions maraicheres 

Fruits 

Viande 


Source MAP. 


3077£ 

552 552 552 690 

437 437 437 6,066 
24,936 24,935 41,500 41,500 

Indices (1974 :: 100) 

100 100 100 
100 100 100 
100 100 166 

DA/unite 

54 125 140 

90 300 300 

0.55 1.10 1.90 
0.42 1.45 
5.60 15 

100 231 
100 333 
100 200 
100 345 
100 268 

24 


Indices~ (1974 


259 

333 
345 

429 

125 
1,388 

166 

160 
330 

1.90 
3.15 

25 

:: 100) 

296 
367 
345 
750 
446 

1,006 

11 ,298 
51,876 

182 

2,585 


208 


200 
430 

2.50 
4.30 

30 

370 

478 

455 


1,024 

536 




AUERIE 

Ul'ILlS\TDf IE PlDJIIl'S PHY'lOSANlTAlES PAR £mil. 1979/.1984/85 


(Est iIIIItim> 

l"wduiu aclides (t~) 
1979/80 

Social rri;..( TotAl 
1980/81 

Social l'ri;..( Total 
1981/82 1982/83 

Sc.:ial ~h,~ ':'~l :u.i.l rrl.oA Total 
1983/84 

Social Priw Total 
1984/85 

Social Priw Total 

~ide 10,070 5.464 15,534 8,121 5,705 13,826 10,734 6.290 17,024 6,7.0 5,319 12,079 5,915 4.353 10,2.a 4,547 4,545 9,092 
Herbicide 142 39 181 31 22 53 1,342 6 1,348 "10" 4" 26 522 1,134 138 1,272 
Insecticide 4,314 4.184 8,498 2,4" 3,380 5,826 2,104 2.693 4,797 2,295 3.397 5,"2 2,144 2,342 4,48It 1,571 2,205 3,7n 
Diwrs 464 ln 640 2,2~ 203 2,439 ..0 U7 1,227 342 239 581 182 130 312 168 63 231 

PnWits liquides 
(ceotaines hi) 

Fcqici.de 148 16 164 42 0 48 223 20 243 57 1 58 72 3 75 81 182 263 
Herbicide 423 26 449 335 15 350 306 22 328 263 22 285 452 25 477 012 22 634 
Insecticide 814 100 914 318 28 3.. 638 71 709 380 64 444 575 127 702 1789 83 1,872 
Divers 104 6 110 740 31 771 384 8 392 606 5 611 415 15 430 362 SO 412 

Superficie cu1tiY& 2,240 2,3a. 4,620 2,on 2,202 4,278 1,875 2,088 3,963 1,739 2,070 3,809 1,849 2,437 4,286 4,248 
(IIIiHiers ha) 

Produits soli.dea 
(IC&/ha> 

Fcqicide 4.50 2.29 3.36 3.91 2.59 3.23 5.72 3.01 4.30 3.89 2.57 3.17 3.20 1.79 2.40 2.14 
Herbicide 0.06 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.72 0.00 0.34 0.04 0.00 0.02 0.27 0.01 0.12 0.30 
lna«ticide 1.931.751.84 1.181.531.36 1.121.29 1.21 1.321.64 1.49 1.160.961.05 0.89 
Diwn 0.21 0.07 0.14 1.08 0.09 0.57 0." 0.18 0.31 0.20 0.12 0.15 0.10 0.05 0.07 0.05 

Produits 1i.quides 
(M1/ha) 

Fcqici.de 0.07 0.01 0.04 0.02 0.00 0.01 0.12 0.01 0.06 0.03 0.00 0.02 0.04 0.00 0.02 0.06 
Herbicide 0.190.010.10 0.160.010.08 0.160.010.08 0.150.010.07 0.240.010.11 0.15 
Iru.ecticide 0.36 0.04 0.20 0.15 0.01 0.08 0.34 0.03 0.18 0.22 0.03 0.12 0.31 0.05 0.16 0.44 
Di~ 0.05 0.00 0.02 0.36 0.01 0.18 0.20 0.00 0.10 0.35 0.00 0.16 0.22 0.01 0.10 0.10 

Source K\P. 

I-'l 

~ ~ 
Cl

I:::In 
\0 Cl 

C 

.... 
w 
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LE SECTEUR INDUSTRIEL 

===================== 




- 232 

A - INDUSTRIES LEGERES 




TahIr'au 5.1 

.-------r--==---=:-:-:--------~----------

1. ~lti.nA'ux d~ l:.OO.lot.fU(.tluR rl. verre 

• ~!!!!!!~.:._~!2~~!!!_!e~'!! 

Avant '982 : 


Soci4te NatiP1iah Haterilux de Construction 
(SNHCl 

Apres 1QS2 

DISntlHACH (DistributiOft) 1ft '2 entupri ... 
d. di.nihutiOft danl h' vila,.. : EOII'(:O 

.:~~DttC hl"vtlC'l"p~nt .. tlthel'd'l') 

£JICC (il'nttepr1u ci_nt .t '.f"i.ve.... Centre) 

[ICE (tntrepri •• ci..mt _t diri",... Eat) 

tRCO ("tupri•• ci.nlt at ••rivet - <Nett) 

E'C:E (il'ntrep.. cia.. .t "'I'... [cban.... Clef) 

ttlt (.ntr.,rh. ProduiU roul'... Eat 

EnO hntl'eprite ProduiU roo..... Out,t 

EP": (entr.pri•• ,,,..h. rou..... CtIIIUt 

ttE (entrepri .. c'r_ique I."itair, .. tit) 
[CO (entrepri.. cfh'••ique ••nitair. - au..t) 
tllA (_".bre) 

• !I!n~i!!!!! 
AV.1Int 1911 

Soc iet. lI,tional. Li.,e .t Icb (SN'LI) 
Soeiiot* Jlatlonah de C~l'ci.li.ath:m du 
boil brut (SONACOI) 

Apr.. t982 ! Iti.troceuion .:mopah SON"COI' [NU 

Entrepd..· lI.tlond* tt.nuinrh Ceneral« *t 
de hefabri.quia (EN'f«:P) 
F!'fA!1 
[HAQS 

tlf Li~I" 

" ~!!!! 
AV:IInt 1~82 

· Soci#t. Mational. lndunfit Chimique- (Sine) 

Apr'" 1982 

tN"""[en (t"l\trtprhe cer••iqu. vaha,lle- - Eat) 
[evo (enUf'pri.. ccfu.iqv. vaian)h ... Oue.t) 

u. ~.~~r).a .... l1ut ...d .... 

",,-,ant 1982 

• 	 SOC'iit' "at ionah d•• Influnriea dt 1a 

£'ellu)o.' (SONIC) 


~I'r~a 19~2 

fNtr"c 
,. CtLrAP 

rOllctiona 	 Produi!' 
---------.---- ----,--------,--------

HlpOrtauonProduct ion Dinributioa (.anopole) 

EIIAB 

$RIC 
BIlle 

SIIle 


D4ve1 oppe1fltn t 

Tou. pro6uiu (cilDl'nu. pToduiu roulu. 
c'r..nqu•••ni.uin) 

Tou. p1'oc1ui.t. (ei..mta. procluit. roucta. 

c41'••i.,. unit.itt) 

- id. 

Ic~..t. or~i~ait,a. ~litrt •.ch,,, •• 
CIMftt. ''Pe-C1MUl•••,anU CIM"t 

11.1...... pr....ita .Ilico-calealr... tullt 

Jc'r•• i.......h.ir...t c.rr.auar. f.t.,c. 
Mtlrbre 

Toua Pl'octuit. 

Henuherie lo4tah .t pt4hb1'iqu4e 

AMubl....nt tra".fof'N,tion du boh 
~inc.i)l.rie. Serrurnie 
101'" 

V.rrea .t ebr.aifa 

Jc.rwque vehu) h 

Tou...,itr. 

'tplen cartona 
CaUu)o.t. PIt' • 'P'phr 

[UfO'Uft. (! .. ) 

--1 

I 

1.1),) 

1.1~ 
1.'~ 

6)5 
1.)(tO 

I.U5 
2.a.D 
1.010 
1.200 

s.uo 
','60
Proj_t 


"ouv.lt. filii-no 


1.120 
I. no 

900 

5.100 

W'" 
W 



Tabl~all <>.1 OrManisatiun des industries l~~~res (suite) 

rroduction 

!:1. InduHriP~ "&1"("I-A1 in"t.">n}_a}u! f't TAb.. c 

".-"'.1nt lq82 

SNSEHrAC 

SOGEDLA 

SNEMA 

ONACD (IIIK'>nopol~ d'importations) 

SHTA. 


Aprios IQ82 

tNAPAL (lDot'Iopole d' i.pon.tion, eous hltell. 

du .inin;'re du c:olNfterce) 

EllUL (t·nueptiu de de.veloPP.lle-nt de. 

industries ali\Hntains) 

LRlAD (entreprisn reliond.a des indultriu 

al11Hntaiua) 


- AlBer 
- Tiaut 

- Sldi B.1 Abbes 

- Sitif 

- Conatant ihe 


[Nee (entupriu nation.le des corp. 11'••) 

ENA Suer. (entnpriu natiemal. de sucre) 

IN.\.JUC (entt. jus et C<mUrv•••li_ntdus) 

[MAL C••uJ[ .ine..&11'$ all.hoi.) 

Et4'18 (.atn .inirales aatna) 

EHIS (.raux .in~r.hs Saida) 

5NtA <Sti natiOftal. Tilbac. AllulMttt~.) 


"~ Incl!.atri•• textiles 

~ 
• SOliITU 
• SIiCDt'tt hoeih~ de co..rc id intian) 

Ap'" !912 

~ EMEUm (entTe"prlu nationale de dt-veloppt'mt'tlt 
d•• indu'Itries ..nl,lfacturi.,r••) 


~ DISTttITEX (di .. tributian II!t e-XpoTtdions) 

.. COtIT£'.l {r4IiOlUllisb) 


saInI. 

EW\TU 

II<IIITU 

ECOTr..J (ucteur priv' hllport.nt 60 X) 


v. Cuiu .t peau. 

A,v.JInt "'2 

• SOMtP£C (Ste. nation..1e cui n er PP8I,l.) 

Apr". "82 
DIST'RICII (distribl,ltiaa.) 

• &NIPEC 
• EHAC 
• UEJD1AS 
hecuur privl environ 70 Xl 

Distribution ImpoTtat j on Df-VII! 1 oppe1Mlnt Pr;>,ll1l t ~ r f ~ tc tit t 

Se.ouh•• hrinn 
Corps era'5. Sucr•. CoaSl!rv•• 
t.u••inerahs 
Toua l.A.A. 
Tab.tc •• Allu_ttn 

Corp. er... tau. Dlinerale. 

Tou. LA.A. pour h devil!loppftll!nt 

EN~AL 

EN~AL 

EH~AL 

ENtAL 

E.~AL 

EII~AL 
ENAPAL 

E11IAL 

ENtAL 

Se..oull!', farinea et deriv•• 

S.-.ou.l•• , farinu et ciirivh 
S.-.ou.lu, hrinu Il!t derivea 
S • .oulu, hrinu lit derive. 
S...oulu. hrinu II!t derive. 
Se.oulu, farin•••t derive. 
Hun. alia. s.;von•. Muih indu•. Mara-rinl! 
Suc:r. et cWrive. 
Jut .t c:on...tq.!bu...1.4,01... 80..,,,,,, 

Tabac. Allu.ettu 

7.915 
1.470 
l.2SO 
2.260 
7.690 
4.030 
1.670 
2.370 
1.960 

615 
970 

'.HO 

rili'" Tissu•• Confection
rH't:. Tiuua. Confection 

3S.000 

Produit. tnt ilea II!t confect iQft 
rn U~n CQtoa 
Soil' 
Laiu.. 
ril •. fil4 •• Toil •• 
C01'lf"cti01'l 

1.100 
1.025 
).660 
4.040 
7.9'0 

EIIEblH 
Tanned... Cuira Synthltiquu 
Chau..ur.... Klroquinerill!. Vi!U-.enti cuit 
Industrh jeu .. t sport 

2.]10 
S.4Z0 

N 
W 
.p

I 

http:hllport.nt
http:nation.le


--------

Tableau 5.2 Produits des industries legeres. Capacites installees et production 

TauxObjectifs Iaux de ObjectifsCapacites Production d 'utilisationde realisation Objectifs 1986 
 £roduction 86
instal lees realisee desproduction des objectifs (produc t ion) Capacites(1984) capacites 
instalUes 84 


84 
 83
83 
 84 
 84
83 
 80 
 84
83 


Cilllents 10' T 10.000 5.723 6.750 4.776 5.539 48 % 55 % 74 % 84 % 82 % 6.900 69 % 
Produit. rouges 10' T 1.990 1.392 1.586 1.513 1.661 76 % 83 % 81 % 109 % 105 % 1.747 88 % 
Ceralllique carreaux 10' K2 2.650 2.300 2.200 2.019 2.040 76 % 76 % 93 % 88 % 93 % 2.300 87 % 
Ceramique sanitaire 10' T 14
29 
 14.5 12 
 49 %13 
 39 % 82 % 105 % 90 % 22 
 76 % 
Menui.erie generale 10' M2 4.448 2.171 3.604 904 
 21 %954 
 35 % 81 % 42 % 26 % 2.300 52 % 
Prefabriques bois 10' K2 119 
 115 
 129 
 121
119 
 112 % 108 % 64 % 112 % 108 % nd -Verre plat 10' T 15 
 6 
 13
13 
 30 
 19 % 85 % 98 % 48 % 100 % 26 
 173 % 
Verre creux 10' T "JI'i 42 
 47 
 41 
 43 
 54 % 57 % 45 % 97 % 92 % 55 
 72%
Ceralllique vaisselle tonnes 18.100 12.870 16.300 9.690 10.250 55 % 57 % nd 15 % 63 % 12.900 71 % 
Papier impression ecriture 10' T 55 
 40 
 37 
 29 
 18 %32 
 54 % 76 % 13% 85 % 

~ 124 
 86 % Papier carton emballages 10' T 89 
 61 
 69 
 64 
 67 
 72% 76 % 15 % 95 % 98 % 
Selllou1e 10' T 1.219 1.195 1.121 1.124 1.205 94 % 99 % 98 % 94 % 99 % 1.240 102 %
Farine 10' T 1.105 1.150 1.123 929 
 1.032 86 % 93 % 85 % 81 % 92 % 1.200 109 % 

I\,)Huile alimentaire 10' T 285 
 290 
 294 
 279 
 275 
 97 %97 % 108 % 96 % 93 % 280 
 98 % WSavons 10' T 82 
 74 
 77 
 77 
 94 % 94 %13 
 95 % 103 % 105 % 74 
 90 % VI

Margarines. Craisse vegetale 10'T 27 
 19 
 19 
 15 
 15 
 57 % 57 % 86 % 81 % 81 % 19 
 70 % 
Conserves de legumes 10' T 4
21 
 3 
 2 
 12 %3 
 8 % 18 % 75 % 68 % 24 
 89 % 
Concentre de tomates 10' T 15 
 8 
 17 
 7 
 18 
 45 % 71 % 85 % 81 % 104 % 34 
 227 % 
Eaux minerales 10' HL 1.610 1.190 1.294 1.054 1.129 66 % 70 % 13% 89 % 87 % 1.650 102 % 
Boissons gazeuses 10' HL 2.854 1.437 1.930 1. 310
969 
 39 % 46 % 67 % 67 % 68 % • 2.300 81 %
Cigarettes 10 6 paquets 1.030 804 
 804 
 769 
 799 
 75 % 77% 96 % 99 % nd- nd
Files coton tonnes 34.020 29.355 29.264 24.636 27.194 72% 80 % 71 % 84 % 93 % 27.500 81 % 
Files laine tonnes 8.371 7.110 5.9117.203 6.189 63 % 66 % 70 % 83 % 86 % 9.600 102 % 
Tissus finis coton 10' KL 120;399 95.055 86.25489.696 86.963 72% 72% 81 % 91 % 97 % 87.000 72% 
Tissue finis laine 10' KL 34.024 16.949 15.903 8.831 9.721 26 % 29 % 99 % 52 % 61 % 13.000 38 %
Tissua finis soie 10' KL 12.544 8.202 9.102 8.663 9.987 69 % 73 % 106 % 110 % 17.000 136 % -Couvertures 10' pieces 1.459 1.319 1.108 1. 509 
 1.371 103 % 94 % 84 % 114 % 124 % 1.400 96 %
Chemises 10' articles 3.379 3.165 2.3552.925 2.654 62 % 79 % 89 % 74 % 91 % 1.800 53 % 
Articles chaussants 10' paires 4.106 2.892 2.956 2.795 3.112 70 % 16 % 70 % 81 % 105 % 4.500 110 % 
Chaussures 10' paires 18.783 18.281 18.783 16.180 18.138 92 % 91 % 99 % 92 % 97 % 21.000 112 % 
Haroquinerie 10' articles 2.125 2.031 2.125 .2.508 
 124 % 144 %3.058 124 %104 % 144 % 4.100 193 % 

-
Source Kinistere des Industries Legeres. 
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Tableau 5.3 : Secteur Public: 	Effectifs, salaires. valeur ajoutee. 

productivite du travail 


5.3.1. !a!e~i~u~~e_c~~tEu~t!o~ (entreprise de production ciment. produits 
rOll2es " ....,.m~ i'I"" c,.n~" ., 

lodie.. 
80 It 82 83 84 85 

80 81 82 83 84 85 

(I) £Ueetih 16.277 15.1197 17.010 17.376 18.01l - 100 98 105 107 111 -
(2) S.hi ree (10' PA) 481 543 682 564 609 - 100 113 142 117 127 -
(3) Saldr.. par tite (10' IA) 
(4) ProducdOll vendue (10' 1».) 

29 
1.766 

34 
1.883 

40 
2.844 

32 
2.506 

)J 

2.717 
-- 100 

100 
116 
107 

136 
104 

110 
142 

115 
154 

--
(5) Chiffre d·.ff.l~e. (to' IA) 
(6) V.leur .joutee (10' IA) 

1.1I1S 
1.338 

1.946 
1.314 

1.933 
1.209 

2.663 
1.714 

2.897 
1.794 

-- 100 
100 

107 
98 

106 
90 

144 
121 

1.60 
134 

--
(7) ProductiOll epp.rent. du 

trevell (6) I (I) UO' PA) 82.2 82.7 71 99.9 99.6 - 100 101 87 120 121 

(II) Invud.._nu (10' DA) 
(9) I (*) (10' DA) 

(10) IlL - (9)/ (I) (10' IA) 

781 
11.209 

689 

942 
12.151 

764 

791 
12.942 

761 

629 
13.571 

781 

838 
14.409 

800 

---. 
100 
100 
100 

121 
108 
111 

101 
115 
110 

79 
121 
113 

106 
129 
116 

---

5.3.2. Bois 

Indie•• 
80 81 82 83 84 85 

80 81 82 83 84 . IS 

(I) Ufeedlt 
(2) '-lair.. (to' IA) 
(3) Saleire. par tite (10' DA) 
(4) Production vendue (10' DA) 
(5) Chiffre d'8ff.ire. (11f' PA) 
(6) Veleur .joutee (10' IA) 
(7) VAIL (10' DA) 
(8) Iov..tiss_nta (10' PA) 
(9) I (*) (10' l.lA) 

(10) IlL (9) I (I) (10' l.lA) 

10.398 
327 

31 
1125 
841 
521 

50 
504 

1.356 
130 

11.657 
346 

29 
1.106 
1.128 

650 
56 

706 
2.062 

176 

12.504 
434 
34 

1.395 
1.416 

901 
72 

687 
2.749 

219 

12.381 
454 

35 
1.901 
1.931 
1.209 

94 
303 

).052 
237 

13.218 
474 
35 

1.880 
1.898 
1.188 

89 
214 

3.266 
247 

I 

----------

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

112 
106 
94 

134 
134 
125 
112 
140 
152 
135 

120 
132 
110 
169 
168 
173 
144 
136 
203 
162 

123 
139 
113 
231 
230 
232 
188 

51 
225 
182 

127 
145 
114 
228 
226 
288 
170 
42 

240 
190 

----------

5.3.3. Verre 

Iodice. 
80 81 82 83 84 85 

80 81 82 83 84 85 

(I) £ffectih 
(2) Sal.ires (10' l.lA) 

2.315 
-

3.017 - 4.088 - 4.885 
169 

5.358 
187 

-- 100 
-

130 
-

177 - 211 - 231 
- --

(3) Salaires par tite (10' DA) 
(4) Production vendue (10' DA) 
(5) Chiffre d'.ff.ire. (10' l.lA) 
(6) Valeur .jout'e (10' DA) 
(7) VAIL (10' DA) 
(8) Investi...IHftU (10' DA) 

25 
135 
U5 
78 
33 
11 

28 
164 
166 
119 
39 

8.4 

31 
212 
217 
tS9 
39 
17 

30 
395 
403 
364 

7S 
34 

35 
487 
491 
395 

73 
6 

------

100 
100 
100 
100 
100 -

III 
122 
122 
154 
187 
-

107 
157 
160 
206 
187 
-

122 
292 
298 
470 
227 
-

124 
360 
363 
540 
212 
-

------
(9) K (*) (10' l.lA) 

(10) K/L m/{o (10' IA) 
262. 
113 

270 
89 

287 
70 

32t 
66 

327 
61 

-- -
100 

103 
79 

110 
62 

123 
58 

124 
54 

--
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Tableau 5.3 : Secteur Public Effectifs, salaires, valeur ajoutee, 

productivite du travail 
5.3.4 Cellulose 

Indicu 
84 8S8380 II 12 

84 8S80 81 1382 

101 lOS100 lG2100S.861 S.981 -5. n15.619 S.682 -(1) Effec:tih 
12S 129110 12S242 1002lS 216188 206(2) Sabine (10' VA) --

I 121 121 12140 10940 10033 16 -(1) Salairee par tite (10' OA) 27 -
131 160120 123100549 713sasS35 -(4) Production vendue (10' VA) 446 -

148134116 121724 921 100698(S) Chiffr. d'affaires (10' VA) . 518 672 --
148103 121 116 -100243 308209 216 2S2(6) Valeur ajoute. (10' VA) -
142106 11444 41 51 100 122 -(1) VAIL (10' DA) 16 38 -
455S 12 37 S7loS 10 100(8) tnveatiaaamente (10' VA) 123 39 - -

105 1101.00S 1.060 100 118 12S(9) K (ft) (10' VA) 851 890 US - -
177 lOS 108 114 118111 100ISO 162(10) KIL (10' VA) lS7 - -

5.3.5 !.!.!._T~b~c~ !l!~e!t~s (corps gras, sucre, conserves, jus, 
eaux minerales, tabac, allumettes) 

Indic.a 
80 81 12 83 84 as 

80 81 82 83 84 85 

(I) .Effectite 
(2) Salair•• (10' VA) 

19.692 
S87 

20.181 
609 

20.290 
691 

18.1S6 
680 

19.736 
707 

-- 100 
100 

102 
104 

103 
118 

95 
116 

100 
120 

--
()) S.I.ire. p~r tit. (10' VA) 28 28 33 35 3S - 100 100 118 125 125 -
(4) Production vendue (10' VA) 3.364 3.789 3.972 5.246 6.254 - 100 113 118 156 186 -
(5) Chiffr. d'~ff.ir•• (10' VA) 
(6) Valeur ajoutee (10'011.) 

3.865 
2.462 

4.353 
3.211 . 

4.589 
2.914 

5.666 
3.532 

6.454 
4.190 

-- 100 
100 

113 
130 

119 
118 

141 
143 

161 
110 

--
(7) VAIL (10' ')11.) 125 159 144 188 212 - 100 127 lIS 150 110 -

5.3.~ I.A.A. (ERIAD) - Semoules. Farines 

(1) Itffecdfa 
(2) Salair.a 
(J) Salair•• par tit. 
(4) Production v.Ddu. 
(5) Cbiffre d'affaires 
(6) Valeur ajoute. 
(1) Valeur ajoutee par tit. 

80 81 82 83 84 85 

22.567 
704 
31----

23.156 
181 

34 
----

:25.428 
891 

35 ----

25.569 
1.044 

38 
3.127 
4.397 

80S 
31 

25.704 
1.040 

38 
3.454 
4.895 
1.159 

45 

-------



- 238 
Tableau 5.3 Secteur Public 	 Effectifs. salaires. valeur ajoutee. 

productivite du travail 

5.3.7 Total I.A.A. - Tabac - Allumettes 

.1 

Investiuemenu 

• Valeur (10' DA) 
• Indices 

K (*) 
• Valeur (10' DA) 
• Indices 

K/L 
• Valeur (10' DA) 
• Indicea 

80 82 83 84 .5 

1.646 
100 

6.170 
100 

146 
100 

1. )84 
96 

7.754 
126 

179 
123 

1.678 
to:! 

9.432 
154 

206 
.,41 

972 
59 

10,404 
169 

235 
161 

914 
56 

11.318 
183 

249 
170 

-
-

--
--

Source I IIIL 

La valeur retenue pour approximation grassiar. du stock du capitalestla valeur 
cumul4e des investissemene. public. reali ••• dan. la brancbe en fin 1979 4 laquelle 
est ajaute le flux d'inve.tJ.sement annuel public. 

5.3.8 Textiles. Cuirs 

Indicea 
80 81 12 83 84 85 

80 81 84 85 

(I) Effectifa 30.41l 35.546 40.257 45.000 46.917 - 100 117 132 148 154 -
(2) Salsires (10' DA) 783 891 1.1l8 1.243 1.618 - 100 114 145 159 207 -
(3) Salaires par tite (10' DA) 27 27 30 31 35 - 100 100 111 115 130 -
(4) Production vendue (10' DA) 2.504 2.966 3.246 4.703 5.867 - 100 118 130 188 234 -
(5) Chiffre d'affaires (10' DA)' 2.566 3.013 3.334 4.750 6.557 - 100 117 130 185 255 -
(6) Valeur ajoutee (10' DA) 1.888 2.238 2.396 3.157 2.806 - 100 119 127 167 149 -
(7) Valeur ~outee/tite (10' DA 62 63 60 70 60 - 100 102 97 113 97 -
(8) Investissement. (10' DA) 2.338 1.690 988 808 657 - 100 72 42 35 28 -
(9) K (*) (10' DA) 9.254 10.944 11.932 12.740 tl.397 - 100 118 1211 138 144 -

(10) K/L (10' DA) 304 308 296 283 286 - 100 101 97 93 94 -
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B - INDUSTRIES LOURDES 




• Tableau 5.4 Liste des entreprises sous-tutelle du Hinistere de 1 'Industrie Lourde 

arretee au 31 d~mbre 1984 

ENTREPRISES 

1 - MINES-CARRIERES 

11. fERPHOS 
12. [NORf 

13. [NASH 
14. EREM 
15. EDEMINES 

2 - SIDERURGIE 

21. SIDER 

22. ENTPl: 

23. ENTIPP (ANABIB) 
24. EMB. 
25. RECUP./OUEST 
26. RECUP./CENTRE 
27. RECUP EST 
28. SIDAL 
29. PROSIDER 

ES 

TEBESSA 
ALGER 

AIN SMARA(Cne) 
BOU MERDES 
ALGER 

ANNABA 

ORAN 

ALGER 
ALGER 
ORAN 
ALGER 
ANNABA 
ALGER 
ANNABA 

PRINCIPALES ACTIYITES 

Production et commercialisation de fer et phosphates. 

• Production, import.-export et distribution non ferreux, substances 
ut iles. 
Production et commerci~li9ation de sel 
Activit~s de recherche m{ni~re 

Etudes et r~ali8ation pour Ie compte du secteur minier. 

Production et demi-produits sid~rurgiques: Production, commerciali

sation, importation et exportation. 
Production produits loogs (treillis so~d~s, PML. tr~ril~s, ~lcctro

des-soudure ••.. ). 

Production tubes hydrocarbures - irrigation, ••. 
N 

Pruduction emballageu m~tallique8 .J:o. 
o 
I 

R6cup~ratio ferreux, non-ferreux, non m~talliqu~s, plo~b, •. Export. 

Difrusion mat~riel technique (m~dicall et montAge de chalumca~x. 
Production tole TN.40, panneaux-voute et gli~r.i~re~ de securjt~. 

panneaux sandwich, activit's de montage bitimpnt . 

•.. f .. 





3 - MECANIQUE 

}1. SNVI 

}2. PMH 

n. PMO 

}4. 

35. 

36. 

37. 

38. 

4 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

5 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 
57. 

PVP 

PMA 

S.C.R. 

ENMIP 

A.M.C. (ex 

HEIAlLIQUE 

F,ERROVIAL 

ENCC 

SATIMETAL 

PROMEl AL 

ENf 

ELCCTRIQUE

ELECTRON IQUE 

PHCAS 

ENEL 

ENIEM 

ENASC 

[NIE 

ENIC 
ENPEC 

ROUIBA 

SERROUAGHIA 

CONS TANTINE 

ARZEW 

SIDl BEL ABBES 

SETIf 

AIN SMARA(Cne) 

EL EULMA 

ANNABA 

ORAN 

AIN DEFLA 

ALGER 

TIARET 

ALGER 

ALGER 

TIZI OUZOU 

ALGER 

SIDI BEL 

TlEMCEN 
SETIF 

Production, import, commercialisation V.I. et carrosserie industrielle 

Production materiel hydraulique (vannes - pompes) 

Producti on machines-out i Is et ac'cessoi res 


Gestion projet VP et production cycles et motocycles Guelma. 


Production ~t import. materiel agrloole. 


Production Boulonnerie-Visserie-Robinetterie-Coutellerie 


Production-import-commercialisation ~ateriel fP. 

Production d'sppareils de mesure et contr~le '(compteurs eux, gaz, 


6lectricit6) • 


construction equipements ferroviaires (Annaba) 

Production charpente - chaudronnerie 


Production, montage, charpente, batiments industrlalises 


Production articles metalliques utilitaires (sanitaire, mobilier, 


radiateursl 

Production fonte acier, chaudronnerie (fonderie) 


Production cables electriques et teleproniques 


Production equipements electroniques, [restations electriques 


(electrification) 

Production articles menagers divers et lampes b incandescence 


Fourniture (import.) installation, rep&ration ascenseurs 


Production appareils el~ctronlques Grand Public 

Production equipements de telecommunicltion (centraux et postes teleph.n 

Production piles et accumulateurs. 
 ... / .. 

N 
.p
I-" 



ETUDES ET TRAVAUX 

a) ll.!!!!!8 

a1. SIDEH 
82. ENSID 

8J. SERSIO 

84. SONARIC 
85. (N(I~ 

86. SIOJI 

b) TravDulC 

b1. GENISIOER 
bZ. COSIDER 
bJ. TRAVOSIDER 

b4. REALISOER 

b5. ERI 

1 - AUTRES 
71. ENELC 
72. INGH 
73. INHA 
74. CESI 
75. CENIDIl 

ALGER 
ANNABI' 
OrlAN 
TENES 
ALGER 
JIJEL 

KHROUB( Cne) 

ALGER 
OR AN 

ANNABA 

ALGER 

\)l>V nec~i>e;. 

BOU HEROES 
AIh€'R. 

AI.GER 
ALGER 

Ex~cution d'~tudes de maturation et d'engineering general des rrojcts 

Engineering (~tudes, gestion ptojets, supervision travauK), g60techniqUf 

Conception et r~alisation de PMI et PM(. 

Engineering mccanique 

O~veloppement proJet sid~rurgique Jijel. 

Terrassements, g~nie-civil, batiments, routes at voies ferr~es 

• Terrassements,G~nie-civil. 

Terrassements, g~nie-civil, batiment industriel, electricit~ et tuyau

tarie industrielles et de batiment, montage charpente, logement. 

Terrassements, genie-civil, couverture et bardage, materiauK de c~n5-

truction, logements. 

Tetrassements, g~nie-civil. VRD. 

N 
~ 

Institut National de Fnrm~tion - Electricite Elcctronique 
N 

" 
Institut National d'Etudes ct ~e Rechercbes en Maintenance 

Centre d'etudes ct systpmes informatiques 

Centre de documentation et information du sect cur ~ILD. 



Tableau 5.5 Capacltes ~elles de proc1Iction de biens de I'induslrie lourde (source Mild). 

Procluits 
Min de Fer ( I 0*3 T) 
Zinc (10*3 T) 
Phosphates (I 0*3T) 
Sel (JO*3T) 
Fonte (I 0*3T) 
Acier ( IO*3T) 
lamiMs (lO*3T) 
Rond b wton( 10*31) 
Emb.~talJ( 10*31) 
Cherp.Cheudr( 10·3T) 
WIl9Ons(lkIit~) 
Camions<") 
~tonni6res(") 

~ompresseurs(") 
Moteurs diesel(") 
Tracteurs AQr.{") 
Moisson.batteuses(") 
Autobus(") 
Motocycles(") 
Cycles(") 
Pompes(") 
Vannes et raccords(") 
Robinetterie(T) 
Fraiseuses(lkIit~s) 
Totrits(") 
Compteurs ~lec.(") 
Compteurs eau(") 
Compteurs gaz(") 
Cables ~lect.( IO·3T) 
Cables t~l~h.(") 
Rkeptradios(Unit~) 
T V.noir et blllncC") 
TVcouleur(") 
Centraux telej>h.(") 
Postes tel~hon.(") 
Refri~teurs(" ) 
Cuisini6res(") 
Chauffe eau-bain(") 

Capacit6s 1979 Cap8Cit~s 1985 Accroisaement Cts 8«i Objeclif.87 Totel ""'vu 1987 
461e:; 4615 -115 4 SOl 

Hi 29 2 
I ISO 1850 185( 

146 2U! 12 23( 
480 I 69(J 169(] 
636 220e 5 3 22'4 
400 I 51(J 1570 
275 445 145 65 655 

35 6e 16 14 96 
10 13 e 6 154 

334 83 -120 -460 255 
6104 250 6950 

157e:; 400 4000 
Hi 119 1305 ISO 

6220 12000 1250 250 13SOC 
4000 6250 1250 1 SOC 

311 1SO 430 10 1250 
100 750 SO 150 

2167 47434 256e 456e 54566 
11325 4121" 178 9181 64 787 
561 33660 285(J 36510 

6600c 66900 19 669HI 
1720 1120 1120 

150 150 
250 250 

240000 240000 
130000 130000 
3000 30000 

2 24 5 18 47 
3 2 5 

23500 235000 109000 60110 3SO OOC 
IOOOOC 300000 40000 1000)(J 440000 
2630( 90000 SO 000 100 ()()(J 240000 
68 ~ 68OO 68000 

140 )()4 140 oo 140000 
36 ~ 13510( 282200 411300 
18 104 93204 2330C 33500 ISO 000 
2000 12404 -12400 

N 

\.oJ "'" 
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Tableau 5.7 Comptes de resultats MILD 64-85. (10 11 6 Din), 

CPTE. RESULTAT. TOTAL MILD. 1984 I TOTAL MILD.1985 J 
mar e commerciale 3127! 3487 
roduction vendue 17093 

Iconsomm. intermed.biens 79381 
Iconsomm .interm.services II 19151 2041 
iprestalions fournies ! 35011! 362211 

i 

!VALEUR AJOUTEE ! 15236 17751 
I 

ipersonnel ! 5791 7001 
impots et taxes I 44771 4689 

!frals financiers ! 2069 2280 
amortissements et prav. 1 2872 29071 
RESULTAT EXPLOITATION i 1 1171 13381 

.charaes hors exploitation i 43171 3 116 
iDroduits hors exploitation I 2001 
RESULTAT BRUT EXERCICE I -1 199 ~ 
Impots I Benefices 1542 13041 

RESULTAT NET EXERCICE ! -2741 -1 613 

MILD. Comptes de resultats. 

Rt.Net d!I 
Rt.Brut. d 
Amortiss.• 1984~ 
Fraisfin. ~ 

1985~
Impots Pm 
Personnel",,,,,*, 

V.~joutee. rmr" """r 
-5000 0 5000 10000 15000 20000 



- 246 -


Tableay 5.8 Comotes de resyltats branche MINES 84-85. (10*6 Din) 

!cPTE. RESULTAT. l"lINES 1964 MINES 1965 I 
:'-=m;;-'ar':':g:':"e~co~m:';:;m::";e:':"rc':':"ia':'-le---t---:":':":"::=-";:"::;'::"-':'--2-7!i-'--"':"':':':=""':"::':::::':::""-371 

!consomm. Intermed.biens 181. 1791 
!consomm. Int. services 1421 1471
!!~~ta~t~=f~~~~~------------~3~I!f~-----------~3~1'1 
Ipres Ions ourmes 
jVALEUR AJOUTEE 496! 656j 
ipersonnel 
!impots et taxes 

3521 

49i 
396i 

671 
:!IiralS. f'manelers I 75' 130 . , ! 

Iamortissements et orov. : 1131 111 
!RESULTAT EXPLOITATI~ I -69 -20 
icheroes hors eXl)loitation I 651 85 
.orodUlts hors exololtation ' 391 31 

-74 
!moots I B{mefices I 54 
RESUL TAT BRUT EXERCICE I -96 

64 
RESUL TAT NET EXERCICE i -150 -136 

MINES.Comptes de resultats. 

Rt .Net II,rfNiPJ!!!lj~ 

Rt.Brut ~ 
Amortis!. 

1964iBl 
Frais fin. 

1985 ~ 
Impots 

Personnel 

V.ajoutee. re=m!,mp'pn!f'!r'!:p!tje~mjlj!!lm:S!!~jy 

-200 -100 o 100 200 300 400 500 600 700 
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Tableau 5.9 CompteS de resultats branche SIDERURGIE 64=85. (10-6 Qjn) 

!CPTE. RESULTAT. SIDERUR61E 84 I SIDERURGIE 85 : 
\marQe commercia e I 1614 2141 

!iproduction vendue 5700 8542 
iIconsomm. inlermed.biens 3097I 3673 

f consomm. int. services ! 783 764 
Iiprestations fourmes ! 121 127 

;VALEUR AJOUTEE 4043! 5634 
jpersonnel i 15221 2099 
i imoots et taxes i 1358 1524 
:frais financiers I 936 543
Iamortissements et 2rov. I 1 1441 1065 
IRESULTAT EXPLOITATION i -270 4051 

i charaes hors eXDloitation I 1534 598 
iproduits hOrs eXDloitation ' 610 27 
iRESULTAT BRUT EXERC ICE I -1 195 -167 

I! Impots I Benefices 306 269 
!RESULTAT NET EXERCICE -1501 -456i 

SIDERURGIE .Comptes de resultats. 

Rt .Net II I I I I ~ 

Rt.Brut "'" e 
Amortiss. """ 1964isl 
Frals fin. 

'965~
Impots 

Personnel .tilii"
V.ajoutee ." ;;,,..",',"r-:F , 
-2000 -1000 o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
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Tableau 5.10 CompteS de resullats branche CN. METALLI(lJES 8+85. (10-6 Din) 

CN.METALLIClJES.65ICPTE. RESULTAT. I CN .METALlI<l.IES. 84 
I 131

Iproduction vendue I 
I 

1796i .. 2871 
ImarQe commerciale 66 

I consomm. intermed.biens 6731 972 
lconsomm. int. services 374 446 
!preslations fournies i 775i 615
!VALEUR AJOUTEE ! 17551 2280 
Ipersonnel ! 701 1 901 
!!mpots et laxes 388 520 
I
I_ 

frals financiers I 147 173 
Iamortissements et prov. 316 363 
lRESUlTAT EXPLOITATION I 239. 300Icharges hors eXj!loitation I 376 511 
IPfodults hors exploitation I 135 164
IRESUL TATBRUT EXERCICE I -5 -47 
llmpots I Benences 1711 196 
I.RESULTAT NET EXERCICE ! -1751 -242 

CN.METALLIOOES. Comptes de resultats. 

Rt.Net ~ 
Rt.Brut D 

Amortiss. 
1964 

Frals nn. ~ 1985 I: IImpots P'P"fIIII 

Personnel 11;;;;1 ... 
V.ajout.ee 00
"""" i i __1 :-'I 

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 

http:V.ajout.ee
http:CN.METALLIClJES.65


--
Personnel 

V.w~~__~==~~~====~~~==~~__~ 
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Tableau 5.11 ComDtes de resyltats branche MECANIWE 64-65. (10·6 Din) 

ICPTE. RESULTAT. MECANIWE 1964 ,MECANIWE 1965 
mar e commerciale 1366 1 122 
iproduction vendue 
I I 

19621iconsomm. intermed .biens i 2561 
60561 6446: 

:consomm. int. services I 300 306 
iprestations fournies 108 103 
!VALEUR AJOUTEE 5217 5360! 
l,Q..ersonnel 16641 1917 
! impots et taxes I 17261 1626 
ifrals financiers 545 1 100
Iamortlssements et provo 6071 

IRESULTAT EXPLOITATlON 7321 263 
1charges hors exploitation I 1492 1 371 
1produits hors exploitation i 916i 624 
iRESULTAT BRUT EXERCICE 1 156 -263 
Ilmpots I Benefices i 719 466 
IRESULTAT NET EXERCICE I -563 -749 

MECANIClJE .Comptes de resultats 

Rt.Net em 
Rt.Brut ~ 

Amortiss. Fpr,,, 
19641i'l 

Frais fin. 1965~ 
Impols SIP"",', fll 

-1000 o 1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 
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Tableau 5,12 Comptes de resultats branche eN, ELECTRIQ,JE-ELECTRONlgJE 64-85, (10-6 Din) 

!cPTE, RESULTAT, ELEC-ELECTRON. 64Imarae commerciale I 52 
iproduction vendue I 2~
Iconsomm. !ntermed,biens 1 1 
Iconsomm. Int. services 93 
lorestations fournies 586 
!VALEUR AJOUTEE I 2361I 

Ipersonnel 739 
!impots et taxes ! 751
Ifrais financiers 3021 

Iamortlssements et prov, 265 
jRESULTAT EXPLOITATION! 430 
!charaes hors exploitation 722Iproduits hors exoloitation 210 
RESUL TAT BRUT EXERCICE ' -82
iImoots I Benefices ; 2561 

)1iRESUlTAT NET EXERCICE ! 

ELEC-ElECTRON,85 1 
I 

57 
3016 
1204 

119 
659 

2318 
894 
721 
264 
294 
178 
484 
339, 

341 
223 

I-169t 

ELEC .ELECTRON,Comptes de resultats 

RLNet EEf:1I 
Rt.Brut J 
Amortiss, e 
Frais fin, !I!!:i 
Impots mllle"!"1 
Personnel lirmr 
V,ajout.ee n' II T'M""""tw~!~:PUPUPII 

-500 o 500 1000 1500 2000 2500 

http:V,ajout.ee
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Tableau 5.13 Compte! de rtsultats branche IN6ENIERIE 64=85, (lOttO DIn) 

CPTE. RESULTAT. IN6ENIERIE 84 INGENIERIE 85 
marae commerciale 0.06 0.2 
production vendue 
consomm. intermed.blens 347296 

223' 257consomm. iot. servtces 
orestations fournies 1880 2087 

1362VALEUR AJOUTEE 1 501 
813 794'personnel 

impots et taxes 204 231 
70,, frais financiers 62 

amortissements et prov. 225 234 
iRESULTAT EXPLOITATIa-4 112 117 
charaes hors exploitation 125 67 
produits hors eKPloitation 92 tS3 

61RESULTAT BRUT EXERCICE 133 
37 47ImoOts / Benefices 

,RESULTAT NET EXERCICE 25 86 

IN6ENIERIE. Comptes de resultats 

!fBI Rt.Net 

PI Rt.Brut 

Amortlss. 
1984rgil 

'" Frais fin. 1985l!J&ti Ii ImpOts 
; "" ,j , 

----------------_. Personnel

Ii , , U , , , ;1 , , , i , , , 'i , , i Up!mrr: y.ajoulee 

om a ~ ~ l~lmlal~ 



- 252 

LE SOUS SECTEUR DE L'ELECTRICITE 
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Annexes 

1. Sensibi1ite des previsions de charge (1989) 

Haute tension 

Moyenne tension 

Basse tension 

Pertes de transport et de distribution 

Reswne 


2. Tableaux statistigues 

1. BHan energetique - Reseau interconnecte de 1a SONELGAZ, 1975-85 
2. Bilan energetique - Reseaux iso1es de 1a SONELGAZ t 1975-85 
3. Production nationa1e et pertes de 1a SONELGAZ, 1975-85 
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(e 1a SONELGAZ, 1975-85 
12. Bilan de puissance: reseau interconnecte de 1a SONELGAZ, 1975-85 
13. Pujssance insta11ee : reseaux iso1es de 1a SONELGAZ, 1975-85 
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rature1, 1975-85 
16. 	 Stlucture des activites de 1a SONELGAZ concernant 1e gaz nature1, 

1975-85 
17. Delenses d'investissement de 1a SONELGAZ (millions de dinars courants) 
18. Structure des depenses d'investissement, 1979-85 
19. 	 DeFenses d'investissement de 1a SONELGAZ (projections) (millions de 

dinars courants), 1985-89 
20. 	 StJ:ucture des depenses prevues d'investissement de 1a SONELGAZ, 

1985-89 
21. Ventes, recettes et prix de vente moyen de 1a SONELGAZ, 1975-85 
22. 	 Puissance projetee : systeme interconnecte de 1a SONELGAZ, 1985-82 

(previsions interimaires de 1a SONELGAZ, avril 1986) 
23. Puissance projetee : hypotheses basses de 1a mission, 1985-89 
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ANNEXE I 


Sensibilite des previsions de charge (1989) 


1. L'un des principaux facteurs de l'optimisation du programme 
d'investissement dans Ie secteur de l'energie est Ie choix du moment ou 
les grands projets de la SONELGAZ seront executes. Les depenses pour les 
grands projets concernent surtout la creation de nouvelles centrales 
electriques qui represente 26,5 S des depenses d'investissement de la 
SONELGAZ, prevues pour la periode 1985-89. La SONELGAZ utilise une 
methodologie de pointe minutieuse et perfectionnee pour ses previsions de 
charge mais leur utilite est amoindrie du fait qu'elle n'en tire qu'une 
seule prevision "centrale". Un traitement plus explicite des contingences 
donnerait au Ministere du Plan une meilleure base sur laquelle evaluer 
l'impact des differences entre les objectifs et les resultats du Plan sur 
le secteur energetique. Afin d'illustrer cette sensibilite, la mission a 
reformule les previsions de charge les plus recentes (octobre 1985) pour 
Ie reste du Plan 1985-89 (Tableau 1) en tenant compte d'un petit nombre de 
variables cles. La mission nta pas quantifie l'impact supplementaire des 
augmentations de tarifs possibles. 

Tableau 1 : PREVISIONS CONCERNANT LA CHARGE TOTALE D'ELECTRICITE 
DE LA SONELGAZ, 1989 (GWh) 

Consommatio
HT MT 

n I a 
BT 

Pertes Ib 
Transport Distribution 

Production 
necessaire 

5.070 5.200 4.650 840 1.100 16.800 

Source 	 a) SONELGAZ, estimations en chiffres arrondis, b) estimations de 
la mission. 

Haute tension 

2. La consommation d'electricite haute tension depend en majeure 
partie de la capacite du Gouvernement a) A mettre en service les nouveaux 
projets inscrits au Plan et b) A faire augmenter les taux d'utilisation de 
la capacite industrielle chez les abonnes haute tension existants. Une 
etude sur le raccordement probable de 35 nouveaux abonnes haute tension 
possibles indique qu'au maximum 13 projets pourraient etre A differents 
stades de demarrage d'ici A 1989. Une estimation centrale de leur 
consommation en 1989 donne 820 GWh. A moins que des projets non prevus 
soient elabores et mis en service avant 1989,· le reste de la croissance de 
charge projetee (1265 GWh) devra venir entierement des 48 abonnes haute 
tension qui etaient dejA relies au reseau en 1984; cette annee-la, les 
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ventes totales a ce groupe s'elevaient a 2.985 GWh. La charge 
supplementaire represente une augmentation de 42 1 de l'utilisation 
moyenne de la capacite industrielle par rapport a la periode 1985-89, de 
3.000 a 4.300 heures par an, par exemple. Cette conclusion repose sur 
deux hypotheses : aucun des abonnes existants ne mettra en service de 
nouvelles installations et la consommation d'electricite est liee 
directement a l'utilisation de leur capacite industrielle. 

3. II semble prudent, dans Ie contexte economique actuel, 
d'envisager la possibilite que certains grands projets du Plan devront 
etre ajournes, etant donne les contraintes financieres. Autre 
consideration d'une importance egale : la possibilite d'ameliorer de 35 a 
45 % l'utilisation de la puissance d'ici cinq ans. Les deux scenarios 
suivants illustrent l'impact des differentes hypotheses de performance 
dans ces deux domaines (Tableau 2). 

Tableau 2 SENSIBILITE DES PREVISIONS DE CHARGE HAUTE TENSION, 1989 (GWh) 

Scenario Hypothese haute Hypothese basse 

Consommation en 1984 2985 2985 
Accroissement de l'utilisation 

de leur capacite industrielle /a 1194 597 
Performance des projets du Plan /b 820 615 

Total 1989 4999 4197 

(Croissance annuelle 1985/89) (10,9 1) (7,1 %) 

Source : Estimations de la mission. 

/a Dans l'hypothese d'une amelioration de 40 1 (hypothese haute) et de 
20 % (hypothese basse). 

/b Dans l'hypothese ou les objectifs du Plan seront realises a 100 % 
(hypothese haute) et a 75 1 (hypothese basse). 

Moyenne tension 

4. Les demandes de nouveaux branchements moyenne tension ne sont 
utiles que pour les deux premieres annees d'une periode de planification. 
Apres les deux premieres annees, la SONELGAZ depend, pour ses previsions, 
dtinformations venant du Plan sur les taux de croissance projetes des 
secteurs economiques individuels. Etant donne l'etat actuel du marche 
mondial du petrole, ces taux de croissance seront probablement inferieurs 
et moins previsibles que les taux observes pendant Ie Plan precedent 
(1980-84). En outre, l'augmentation rapide de la croissance de ltactivite 
du secteur prive, en dehors du cadre du Plan, ajoutent aces 
incertitudes. A ltepoque de la visite de la mission (juin 1986), la 
SONELGAZ preparait de nouvelles previsions de charge sur la base des taux 
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de croissance du secteur utilises pour les prevlslons parues en 
octobre 1985. 11 est clair que Ie manque de projections recentes sur 1a 
croissance de ce secteur diminue la qua1ite des previsions de charge de 1a 
SONELGAZ. 

5. Le total des ventes moyenne tension projetees par la SONELGAZ 
pour 1989 est de 5.200 GWh (Tableau 1). Ceci represente un taux de 
croissance annuel1e de 1a consommation d'electricite moyenne tension de 
12 1, en se servant du chiffre de 2.940 GWh cornme base en 1984. Trois 
secteurs economiques ont absorbe 50 1 des ventes tota1es moyenne tension 
en 1984 : l'eau et l'energie (17 1), 1 'alimentation, Ie tabac et 1es 
a1lumettes (14 1) et 1es services publics (19 1). Les taux de croissance 
de la production, selon 1es projections du Plan dans ces trois secteurs 
sont de 10 1, 9 1 et 7 1 respectivement. La SONELGAZ prend pour hypothese 
un taux de croissance moyen annue1 de 5 1 pour 1a production dans 1es 
secteurs qui ne sont pas specifiquement couverts par Ie Plan. Pour ces 
secteurs, Ie taux de croissance moyenne, pondere par 1a consommation de 
l'electricite, est donc d'environ 7 1, et Ie rapport de 1a croissance de 
la consommation d'e1ectricite a la croissance de 1a production est donc de 
ItS a 2 1. 

6. Cornme il n'existe pas de projections revisees des taux de 
croissance du secteur 1a mission a pris cornme hypothese que ces taux det 

croissance seraient de l'ordre de 3 a 5 1. Si cette fourchette se 
confirme, il faudra a10rs envisager serieusement des taux de croissance de 
la consommation d'e1ectricite moyenne tension de l'ordre de 6 a 10 1 
(Tableau 3). . 

Tableau 3 : SENSIBILITE DES PREVISIONS DE CHARGE 
MOYENNE TENSION, 1989 (GWh) 

SONELGAZ/P1an Mission Mission 
Scenario (Octobre 1985) (Hypothese haute) (Hypothese basse) 

Taux de croissance 
du secteur . 5-10 1 5 1 3 1 
consommation, 
moyenne tension 12 1 10 1 6 1 

Consommation, 
moyenne tension 1989 5200 4375 3934 

Source SONELGAZ, estimations de la mission. 

Basse tension 

7. Les previsions actuelles de 1a SONELGAZ concernant la 
consommation basse tension comprennent deja une baisse de p1usieurs taux 
de croissance c1es compares aux resu1tats du Plan 1980-84 : 
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a) 	 La consorrunation specifique des abonnes "ordinaires" doit, 
selon les projections, croitre de moins de 2 % par an (et 
passer A 1.242 kWh/an en 1989), au lieu de pres de 5 % par 
an pendant Ie Plan precedent. 

b) 	 La consommation specifique des abonnes du secteur public 
doit, selon les projections, croitre de moins de 1 % par an 
(et pas'ser A 5.315 kWh/an en 1989), au lieu de pres de 4 % 
par an pendant Ie Plan precedent. 

c) 	 La croissance annuelle du nombre de abonnes du secteur 
public doit, selon les projections, tomber de 25 % durant 
Ie Plan precedent (chiffre du en grande partie A la 
creation des nouvelles wilayate pendant cette periode) A 
environ 6 % entre la periode 1985-89. 

8. La principale incertitude quant A la croissance de la 
consomrl8tion basse tension est le nombre de branchements de nouveaux 
abonnef· ordinaires basse tension compare aux objectifs du Plan. Ces 
branchf~ments se font dans Ie cadre de deux programmes differents : 

a) 	 Le programme d'Electrification rurale (ER) qui vise A 
electrifier le pays A 100 %d'ici la fin du Plan actuel. 
Cet objectif signifie pour la SONELGAZ 530.000 abonnes 
nouveaux pendant la periode 1985-89, soit 106.000 nouveaux 
abonnes par an. 

b) 	 Le programme Raccordement de la clientele nouvelle (RCN) 
est un effort concerte visant A raccorder au reseau les 
clients qui attendent de l'etre dans les zones de 
distribution existantes. L'objectif de la SONELGAZ pour 
1985-89 est de 835.000 nouveaux abonnes, c'est-A-dire 
environ 167.000 nouveaux abonnes par an. 

9. L'objectif moyen annuel est donc au total de 237.000 nouveaux 
branchements (ER plus RCN), les resultats recents (1983-85) etant de 
l'ordre de 170.000 A 185.000 (Tableau 4). La baisse notable des 
activites, en 1985, concerne les deux programmes et demande que toutes 1es 
agences concernees (SONELGAZ, Kharif et 1es groupes d'electrification des 
wilayate) s'en preoccupent. 

Tableau 4 NOUVEAUX ABONNES ORDINAIRES BASSE TENSION, 1980-85 (mi11iers) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Programme d'ER 50,5 55,4 69,9 85,2 79,8 74,9 
Programme de RCN 79,1 80,6 86,8 100,5 105,6 94,4 

Total 129,6 136,0 156,7 185,7 185,4 169,3 

Source SONELGAZ. 
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10. La mission suggere d'utiliser une fourchette de 180.000 a 
220.000 nouveaux branchements en moyenne par an comme base des projections 
de croissance de la consommation basse tension ordinaire pendant les 
quatre annees du Plan actuel qui res tent (Tableau 5). 

Tableau 5 SENSIBILITE DES PREVISIONS DE CHARGE BASSE TENSION, 1989 

SONELGAZ 
(Octobre 1985) 

Mission 
(Hypothese 

(haute) 

Mission 
(Hypothese 

(basse) 

Ab (milliers) 
Nombre d'abonnes en 1984 
Abonnes supplementaires en 1985 
Total en 1989 

onnes ordinaires 
1.969 

3.334 

1.969 
169 

3.018 

1.969 
169 

2.858 

Co

-

nsommation basse tension (GWh) 
Abonnes ordinaires 
Abonnes officie1s 

4.141 
505 

3.748 
505 

3.550 
505 

Consommation tota1e basse tension 
(croissance annue11e 1985/89) 

4.646 
(12 1) 

4.253 
(10 1) 

4.055 
(9 1) 

Source SONELGAZ, estimations de 1a mission. 

Pertes de transport et de distribution 

11. Pour 1989, l'objectif de 1a SONELGAZ en ce qui concerne les 
pertes de transport et de distribution (Tableau 1) est de 5 1 et de 10 1 
respectivement. S'agissant des pertes de transport, cet objectif ne 
presente pas de difficultes particu1ieres du moment que ne surviennent pas 
de besoins importants de transferts interregionaux d'energie, causes, par 
exemp1e, par un retard considerable de la mise en service des nouvelles 
installations prevues. Par contre, 1'objectif concernant 1es pertes de 
distribution represente un renversement notable de 1a tendance observee 
ces dernieres annees (Tableau 6). L'augmentation des pertes de 
distribution semble etre due, a 1a fois, a des pertes non techniques (par 
exemp1e, des retards de 1 'integration des nouveaux abonnes au systeme de 
facturation) et a des pertes techniques; ces dernieres venant probablement 
de 1a moindre priorite donnee au renforcement et a 1a remise en etat des 
reseaux de distribution d'e1ectricite, etant donne l'urgence des nouveaux 
programmes de raccordement. 
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Tableau 6 PERTES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION, 1979-85 (GWh) la 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Transport Ib 273 210 387 556 483 572 
(5,0 1) 0,4 1) (5,4 1) (6,9 1) (5,3 1) (5,7 '1) 

Distribution Ic 318 598 502 520 907 1047 
(9,1 1) (14,4 1) (11,1 1) (10,3 1) (15,5 '1) (16,1 '1) 

Source : SONELGAZ. 

la En 1985, 1es pertes tota1es (transport plus distribution) se sont 
chiffrees a 1.556 GWh. 

Ib Pertes de transport en proportion de l'energie tota1e disponib1e pour 
1es reseaux de 1a SONELGAZ. 

Ic Pertes de distribution en proportion de l'energie 1ivree aux reseaux 
moyenne et basse tension. 

12. Ce diagnostic quantifie grossierement l'ecart a comb1er pour 
atteindre 1es objectifs fixes au sous-secteur de l'e1ectricite pendant Ie 
Plan actue1. Les principa1es incertitudes concernent 1a charge future 
1a consommation tota1e d'e1ectricite en 1989 sera inferieure de 2.700 GWh 
aux previsions actuelles (Tableau 7), a moins qu'un certain nombre 
d'objectifs ne soient atteints. Un deuxieme sujet de preoccupation est 
l'impact des pertes de distribution - si l'on ne prend pas de mesures 
appropriees, i1 faudra produire 700 a 800 GWh supp1ementaires sans que 1es 
recettes n'augmentent de maniere correspondante. 

Tableau 7 SENSIBILITE DES PREVISIONS DE CHARGE, 1989 (GWh) 

Mission Mission 
SONELGAZ (Hypothese (Hypothese 

(Octobre 1985) (haute) (basse) 

Haute tension 5.070 4.999 4.197 
Moyenne tension 5.200 4.735 3.934 
Basse tension 4.650 4.253 4.055 

Total 14.920 13.987 12.186 
(croissance 1985/89) (121) (11 1) (8 '1) 

Source : SONELGAZ, estimations de 1a mission. 
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Table VIII. 1 

1bIr&1 BIl1Amee: aH.UU Interc:taleCted .,ate (0Iil) 1975-85 

1915 1976 1977 1918 1979 I. 1981 1982 1983 1984 1985 

GmeratilXl 2,8)8-  3,302-  3,668 4,182 4,794 5,452 6,2110- 7,051 7,915 8,816 DR 

ate.. t:m:biDea 
Cbrb.IetilXl t:m:biDet 
IIydzo p1aDt 

2,388
100 
320 

2,632
291 
379 

3,023
383
262 

2,990
948 
244 

f'~'284 
3,621
1,580

251 

3,891
1,983

366 

3,905
2,1'»7

479 
4,894
2,846

235 

5,476
2,820

520 
DR 
DR 
na 

Ret liIp:IEta DR DR DR 1 (6) 3 DB (71) (17) 72 DR 

1bIr&1 Available 2,808 3,302 3,668 4,183 4,788 5,455 6,2110 7,024 7,958 8,888 DR 

IDa.. aJ 
Total ..lea 

:t:~ 
lDv '\10lJ:.tice 

334 

2,474- 
605 

1,097
111 

419 

2,884-188 
1,223

813 

471 

3,191- 916 
1,340

941 

412 

3,771 

1,089 

l:~ 

5lI6 

4,~ 

1334
1'709 
1:199 

762 

4,693- 1,520
1,859
1,313 

770 . 

5,470 

1,843

l:m 

929 

6,095 

~'mI:. 

1,195 

6,764 

~,~ 
2;m7 

1,503 

7,38S 
2,472
2,638
2,276 

DR --DR 
DR 

aJ Ctlcu.lated. .. difference between eDeI8Y available aDd total ..lea 

Source: S(RUU 

Table VIII. 2 


Jbiq:y BIlUmee: aH.UU Isolated SyataDa (0Iia) 1975-85 


I.1975 1976 1977 1918 1979 1981 1982 1983 1984 1985 
GeaeratilXl 328 422 472 613 686 770 !K11 1,092 1,131 1,201 DR 

Cbd:uatilXl tm:biDet 278 355 395 519 578 642 114 964 993 1 an DR 
Diesel 1aDt 47 63 73 90 108 125 127 121 138 '17O DB ~ 3 4 4 3 2 1 8 DB° ° ° 

241 309 336 434 447 442 431 518 S41 540 DB"'i~aaoud ..ai I. 1 31 46 59 85 131 200 312 399 391 417 DB 
33 33 23 41 52 64 14 DB

=--aJ 50° 67° 11° 60 15 105 110 125 1Xt 110 DR 

lDueab/ 45 58 66 20 11 10 91 135 198 153 DB 

Total ..lea 283 365 4m 593 616 700 816 951 m 1,049 DR-175 m 243 336 389 389 436 535 5C11 513 DB:t:~ 49 63 96 181 191 209 260 276 249 303 DR 
lDv '\10lJ:.tice 58 65 68 16 96 102 120 147 111 232 DB 

al Ctlcu.lated .. reaiUls
bl Ctlculatecl .. differmce between generation aDd total ..lea 

Source: SCRUU 
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Ratiooal GeDeratioD md lIJ£I.QZ tollea 1975-85 

1975 1976 . 1977 1978 1979 198) 1981 1982 1. 1984 1985 


GeDeratioa/.rtl (SZ) 3,136 3,724 4,140 4,796 5,474 6,225 7,147 8,116 9,089 10,089 Da 

lDterClOilJDe..'1:ed 

~i:ed 
IJlltaIII 

2,808 

328 

3,302 

422 

3,668 

472 

4,183 

613 

4,788 

686 

5,455 

710 

6,2ItO 

tX1I 

7,024 

1,092 

7.958 
I,m 

8,888 

1,201 
D8 

Da 

AutosmeratioD 324 312- 275 421 636 9CB 1,~ 1,260 1,110- 1.110- D8 

Petrolaa 
Miael 
Steel 
Clc:be.D 

189
8 

108 
19 

212 
8 

73 
20 

179 
0 

82 
15 

285 
0 

94
42 

472
0 

102 
62 

4IJI 
0 

404 
92 

510 
0 

It09
88 

n5 
0 

379
106 

683 
0 

334 
93 

632 
0 

415 
123 

D8 
Da 
D8 
D8 

RA.TBIl\L 1Of.AL 3.lt6O 4,036 4.415 5,217 6,110 7,128 8,155 9,376 10,199 11,259 D8 

Total SZ lol.. Da na na na 591 8)8 888 l,em 1,390- 1,618 D8 

lDterc:cmeeted 

=~ 
334 
45 

419 
58 

471 
66 

412 
20 

5lt6 
11 
34 

762 
70

(24) 
no 

91 
27 

929 
135 
13 

1195 
198
(3) 

1503 
p338) 

D8 
D8 
Da 

Of Wdcb 

traDaaiuiDD 
diatributioD. 

D8 
na 

na 
na 

D8 
D8 

D8 
D8 

273
318 

210
598 

381 
502 

556 
520 

483 
tX1I 

572 
1,047 

D8 
D8 

~Availablt 3.137 3,653 4.149 4,969 5.832 6.812 7.782 8,916 9,981 10.089 roa 
'l'ra1iiid.alioD. los.. na na D8 na 273 210 381 556 483 572 D8 
BY.lea 7~ 1,025 1.159 1,425 1.722 1.869 2.279 2.535 2.737 2.985 Da 

~AvailablE' to (MV-tLV) 2,357 2.628 2,991 3,544 3,837 4,793 5,117 5,824 6,761 till 
Dist: .... till 114 na D8 318 598 502 520 tX1I i'~ na 
M9tLV C1lea 1,977 2,224 2,445 2.9110 3,195 3483 4,001 4.517 4,960 5'449 
Other b 3~ 404 5lt6 604 324 '712 608 781 894 ' 37 
1oIae. 

tr8lUlDieaioD. F8 na na D8 D8 5 3 5 6 6 Da 
clistrillutiDD • 114 114 114 D8. 8 12 10 9 1~ 16 D8. 

a/ Differa:u:e "letWeIl total loaael calculated in tables 1 aDd 2 aDd SCJII!I.QZ 
eatimtea of tra:IIIIIissim sad 4i1tributiDD lo_ 

b/ Statistical 4iscrepaDcy 

Source: SCHlCA /'; 

http:SCJII!I.QZ
http:lIJ�I.QZ
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Table VIlI.4 
Electricity Sa1ft ... lbIbIr of a.- I. 1"s-as 

1"5 1976 1917 1"8 1"9 19m 1. 1982 198'1 1984 1985 

Salea iD (CWI) 
lDtC'ClCllll1lllCte4 Systaa 

~'blt..
iIIIII'ibnII8 

Low'iblt. 

2,474 

60S 
1,091

771 

2,_ 

788 
1,223

813 

3,1"-916 
1.= 

3,771 

1:1 
4,242 

1.334 

1:I1 
4,'" 
1.53)
1,159 
1.313 

5,470 

I,W

f:wt 

6,095 

i'f6 
1:_ 

6,764 

I,m 
2:067 

7,_ 

2,472
2,638
2,276 

M -DI-IlCIlate4 
Systs. 

(o.o) 
28) 365- *Ii- 5tJ- 676- 700 816- 9Sl m- 1.01'.9 -

~~1Cae 
Low 'bit. 

Total ..lee (0.0) 

175 

I 
2,756 

ZJ1 

H 
3,249 

xs 
96 
68 

3,_ 

336 
181 
76 

4,364 

lfl 
4,918 

1& 
102 

5,39:J 

416 
zo
13) 

6,_ 

53S 
276 
147 

7,052 

50'1 
249 
177 

7,6W 

513 
3(D 
232 

a,434 

DI 
DI--

~'bltiIIIII'b'r 
Low 'bltase· 

780 
1.147 

!DO 

1,025I,m l'~
1:_ 

1,425
1,764
1,176 

1,723
1.8!J9
1,_ 

1,909 
2·m1. 

2,278
2,316
1,691 

Nit 
2:ml 

2m 
2:Ut2, 

2,915
2,940
2,509 

DII 
DI 
11& 

lbIbIr of 
~ 1.064,98'1 1,161,651 1,218,568 1,279,373 1,373,370 1,602,362 1,741,_ 1._,359 2.«*,916 2,253,868 -28 28 34 40 4l 4 48 48 11&~It. 'b?' 4~56 4.961 5.JJ 6,149 6,9ftl 7.718 9.750 10,644 U.6Y DI8·aLow 'bltase· 1.0150.599 1.156,662 1.213,1 1,273.190 I,••• 1._,_ 1.733. 1,••563 2,oer.,~ 2,242.1 11& 

Souree: IlCJIIJQZ 

Table VlII. 5 
StnIcture of Total Electricity Sa_ .., 'b1Up ~1 (%), 1"S-«S 

1"5 1916 1917 l"a 1"9 19m 1982 198'1 1984 1985I. 
Total Sa_ (X) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 DI-
~lt.. 28.3 31.5 32.2 32.6 35.0 35.4 36.2 35.) 35.6 35.4 11& . 'bn 41.6 39.8 40.4 38.6 38.4 36.9 35. 35.3 34.9 11&
Low'blU&ellf,e 30.1 II".9 28.0 26.9 26.3 26.2 26.9 28.8 29.2 29.7 11& 

Souree: setmaU 
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Table VIII.6 
Bi&h \bltlp Eleetricity Sal.. bJ IalIaIic Sector (OlD) 1975-85 

Seeton-
~lture 
&~ 

~~ Steel & 1'Illdll 
r.oa.tnctiGa 
adl~... Mile \btU 
a-ica .a.bber,P1utic
Food,Tobicco,!tltdlee
Tatllu 
1eatber 
lbod'~ 
~&Depou 

~ Se1vi.cetI 

'J.'O.IM, 

1975 

0.0
34.9 

229.8 
64.5 

2110.0 
71'3O.
86.6 
0.0

3).8
0.0 
1.9 

29.7 
0.0
0.0 

78).1 

1976 

0.0
36.5 

282.9 
66.8 

362.3
106.2 

0.0
91.0 
0.0

3).4
0.0 

16.8 
42.0 
0.0 
0.0 

1024.9 

1977 

0.0
43.0 

291.7 
64.3 

384.1
188.1 

0.0 
97.4 
0.0

3).4
0.0 

31.1 
38.4 
0.0 
0.0 

1158.5 

1978 

0.0
47.1 

390.6 
65.3 

G.6 
306.6 

0.0 
109.0 

0.0 
19.6 
0.0

48.2 
31.8 
0.0
0.0 

14:Z4.8 

1979 

0.0
46.9 

442.6 
70.7 

464.8 
465.8 

0.0 
110.0 

0.0 
'ZI.4 

i'O6 .2 
25.7 
0.0 
0.0 

1722.1 

1_ 

0.0
43.2

5U·3 
.2 

431.8 
SIlO.8 

0.0
111.8 

0.0 
31.6 
0.0 

70.8 
15.9 
8:8 

1869.4 

1981 

0.0
44.9 

631.7 
64.4 

644.5 
~.3 

0.0 
145.8 

0.0 
35.7 
0.0 

86.3 
29.1 
0.0 
0.0 

m8.7 

1982 

0.0 
37'i792. 
67.0

71tO.6 
560.3

0.0 
195.8 

0.0 
39.4 
0'270. 

31.2 
0.0
0.0 

2515.2 

1_ 

0.0
36.2 

751.1 
65.7 

810.2 
613.5 

0.0 
205.1 

0.0 
1tO.7 
0.0

62.2 
32.4 
0.0 
0.0 

'ZI11.1 

19. 
0.0

35.2 
811.2 
75.0 

866.3
755.2 

0.0 
DJ.9

0.0 
43.0 
0.0 

71.9 
36.2 
g.o
.0 

.2!a.9 

1911S 
na 
D8 
na .
D8 
D8 
na 
D8 
nil 
D8 
DB 
D8 
D8 
D8 
D8 

D8 

Source: SQ1EI):iAZ 

Table VIII.7 

MedilID \bltlp Eleetricity s._ bJ lo:Icuoic Sector (OlD) 1975-85 

Seeton 1975 1976 1977 1978 1979 1_ 1981. 1982 1_ 1984 1985 

~lture.J 35.2 11.4 43 52.8 56.8 61.9 69.3 74.4 81.3 88.0 na
89.4 223.9 244.0 299.8 322.9 351.6 3~.8 422.6 461.7 499.9 D8''''':r 41.1 53.1 67.4 70.6 76.0 82.8 92.7 99.5 108.7 117.7 na
JO.6 JO.5 35.8 44.1 47.5 51.7 62.9 62.9 67.9 73.5 D8~ieaSteel & I 'IIIdII 62.0 69.8 71.7 88.2 95.0 103.4 115.8 135.8 147.0 DIl124.1c::c..tJ:uctiGa 86.3 102.5 114.8 141..0 151.9 165.4 185.3 198. 217.2 235.2 D8 

ad~ " P,.!blle \btU 28.3 35.7 3i·8 52.9 57.0 62.1 69.6 74.7 81.6 88.3 na 
C2Iaaica ,a.Ibber,Plutic 60.9 66.8. 7 .9 97.0 IOft.4 113.7 127.3 136.6 149.2 161.5 D8 
Food,Tobicco .!lltc:be8 165.0 177.8 3)0.9 266.1 289.8 324.6 360.7 38).7 412.2 D8247'2T_t1_ 52.6 57.7 71.7 79. 85.5 ~.1 IOft.3 111.9 122.2 132.3 DIl 
leather 16.1 18.0 21.5 26.6 28.5 31.0 34.7 37.2 1tO.6 44.0 D8 
lbod&~ .54.0 74.5 86.1 105.7 113.8 123.9 138.8 148.9 162.7 176.1 D8 
~rt " Depou 25.7 28.2 28..7 38.0 41.4 46.4 49.8 .54.4 58.9 DIl11.3 
Otha:'. 156.5 64.9 63.3 .9 95.0 Un.5 110.7 111.4 135.9 147.6 DIl 
Mile Servi.cea 241.1 745.0 'ZI2.1 335.1 360.8 392.9 4140.0 472.2 515.9 558.6 Nt 


TOW.. 1146.8 1285.8 1435.7 1763.4 1899.2 2068.2 2316.2 2485.9' 2115.8 29lIO.8 DIl 


Source: S4H1Gi.\Z 



Table VIlLa 

St:r.ucture of BY aid '" E1«:trlcity Sa18 by Sector (X), 191s-&5 

1915 1916 1917 1978 1979 1~ 

Seeton 

~~ 1.8 1.6 1.7 1.1 1.6 1.6 
6.5 11.3 11.1 12.9 10.2 10.0 

~ 14.1 14.5 13.8 1 .5 14•.:.1 16.3
'3:!Iiee 4.9 4.2 3.9 3.4 3'5 2.9 

Steel , 1 IIIda 15.7 18.7 17.6 15.5 J5. 13.6 
OxIIItmctioD 8.2 9.0 11.7 14.0 17.1 17.9 
IW.~ It l'IJb~ 1.5 1.5 1.4 1.7 1.6 1.6 
a-ica~.P i 7.7 6.8 6.8 ,.~ 5.9 5.7 
JIbocl.'1bb8cm"MItc:boll 8.6 7.7 7.7 7. 7.3 7.4 
Tatl1ea 3.8 3.4 3.6 3.1 3'1 3.2 
laItIa' 0.8 0.8 0.8 0.8 O. 0.8 
lbod ...... 2.9 4.0 4.5 4.8 '.0 4.9 
~ 6D.!p:Jt. 2.9 3.0 2.6 2.1 1.8 1.5 
0theriI 8.1 2.8 2.4 2.8 U 2.6 
l'Ublie. IIervicee 12.6 10.6 10.5 10.5 11).0 10.0- - - - -'lOIIL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Soun:e: 9(HJ£AZ 

1981 

1.5 
9.5 

15.8 
2.8 

16.5 
17.0 
1.5 
5.9 
7.1 
3.0 
0.8 
4.9 
1.6 
2.4 
9.6-

100.0 

19112 

1.5 
9.2 

17.8 
2.6 

17.2 
15.1 
1.5 
6.6 
7.2 
3.0 
0.7 
4.4 
1.6 
2.2 
9.4 -

100.0 

19IB 

1.5 
9.l 

15.8 
2.5 

18.4 
16.3 
1.5 
6.5 
7.0 
3.0 
0.7 
4.1 
1.6 
2.5 
9.5-

100.0 

1984 

1.5 
9.0 

16.7 
2.5 

17.1 
16.7 

1.5 
6.6 
7.0 
3.0 
0.7 
4.2 
1.6 
2.5 
9.4 

100.0 

1985 

DB 
lIB 
DB 
DB 
De 
De 
lIB 
lIB 
DB 
De 
na 
De 
M 
M 
De 

!III 

Table VIII. 9 
LV F.1ec:tdeity Sales, 0Jn1Ulll!nl aid 8pec:lfic ec:.uu,tim, 197s-85 

OrdiDaly~ 1975 1916 1977 1978 1979 

Salall (QIb) !III !III !III De 1,048 

... a:ma-n na 111 DR DR 110,339 
EIt~ !III na De lIB 38,794..~ !III na DB DR 71,545

total . ~ !III na !III na 1,175,518 
~ic 0IaNIptu.. !III IloI De !III 892 

0aIiauy~) 

QlIW:I ....... r..oa..n 
Salall (CWI) De !III na 1'18 222 
......,.. of r..oa..n na !III !III na 51,686 

~o~) DB !III na na 4,295 

'lOIIL LV SWIll !DO !D8 1,009 1,176 1,770 

Statilltic:al Differe:w::e a/ 0 0 0 ..() 2S 

1911) 

1,2:20 

129,628
50,521
79,101

1,305,146
935 

252 

54,082
4.660 

1,472 

-57 

1981 

1,423 

136,_
55,1164
80,620

1,441,230
987 

259 

56.619 
4;574 

1,682 

9 

1982 1983 

1,674 1,919 

136,715 185,7.
69,907 . 85,253
86,808 100,471

1,597,945 1.710.669 
1,048 1.076 

350 324 

60,459 65.407 
5,789 4,954 

2,0:14 2,241 

7 1 

19M 

2,225 

185,43)
79,781

IOS,639
1.969.089 

1.130 

363 

70,486
5,150 

2,588 

-79 

1985 

DB 

!III 
!III 
!III 
De 

!III 

na 
!III 

na 

DB 

N 
0\ 
.j::'

a/ Cela!llted .. cliffllElllOe betwal LV ..laII in table 4 aid LV ... __ 

Soun:e: SIR!I:QZ 
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Table VIlI.IO 

Electricity ~iDo aDd QP. 1975-85 

1975 1976 1977 197a 197' 198) 1982 19m 1984 1985I. 
am.1 D:aatie ProctIet (QI') 

Cbrtmt ~l m)
ClmsUDt Hil mlt974)
ArIru Ave Growth Cilo&t QP %) 

56.716 
54.m 

~7.915
9.053

8.9 
ti,~ l006~ 131 830 

7ljS16 75:452
'7.9 2.2 5.5 

154.765
78.797 

4.4 
UIJ.244 
8l.SJS

3.8 
197.611 

8&.021 
5.2 

226 CM 
92:312

7.3 
252.616 
97.013 

5.1 

DII 
DII 
DII 

El.eetricity 

~tioc (0Itib) 3.(8)- 3.561- 3.878 4.185 5.553 '.m- 7.29ft- 8,312- 8.807- 9.6Ot. DII 

total ..le. 
autopnention .. 
8lDl ave Jl'O'II:h .(CIxuI tl %) 

2.756
324 3·m 

15.6 

3,6m
275 
8.9 

4,304
421 

23.4 

4.917 
636

16.0 
5.392 

903
13.4 

6._
1008 
15.9 

7.052
1 ZO 
14.0 

7697 
1:110 

5.9 

8434 
1:170 

9.1 
DII 
DII 
DII 

ElecuicitylQP 

lntEaI~l:M'Ci»IJIt .)
ElaItici % 

516.8 60.3 
1.8 

60.8 
1.1 

66.9 
1.9 

73.6 
2.9 79'33. 

89.2 
4.2 

96.6
2.7 

95.4 
0.8 99'i1. 

na 
na 

Source.: SOt!14Z 
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Table VIII.II - 266 

l\1li1 IfficilDCJ of S<RlAZ '1'ber:al l\Jwr p~. 19150-15 


1915 1. 1911 In 1919 1_ 1981 1982 1983 I. 1985 

St_'l\atbu.. 

1btal fuel eaa.'. 0Ith) 

fuel oil 
.. oil 
Datural ... 

5.911- 0 
0 

5.913 

7.030- 
0 
0 

7.010 

8.09it- 0 
0 

8.09it 

8.852-
1.111 

127 
7.614 

8.551- 
'L~ 

7.515 

10.464-Ift6 
I~ 

9,"" 

10.012- '205 
17 

9.851 

10.934- 
689 

10,11 

13.712-701
12.,r, 

14.99ft-a 
7 

14,5at. 

----
" CeDentUm oJ3':;)

rmg:C~'D CWa)f' I) 
C'.aIIIuItiaD ~.. aI 
'!bral fuel Qaaa'. (M.Ia) 

fuel oil 
pa oil . 
iat\ql P-I 
UlOCiatiII pa
IJG 

&ileUm , ~ 
f1CisIcJa-rI)D c 

))ieeel Plat bl 

2~ 
34.4 

516-
0 
0 

516 
0 
0 

377 
1.4 

62.9 

2.632 
2.7 

32.2 

1.299 

0 
0 

1.:ztg 
0 

646 
2.0 

42.7 

3.023 
2.7 

32.1 

1,058 

0 
CI

1,
0 
0 

778 
1.4 

63.2 

2.990 2.945 
3.0 2.9 

29.0 29.6 

6._ 10,6Z 

.u 1%1 
20ft 189

4111 I,m" 0
1.m 1:1II:t 

1.1167 2.1"
4.7 5.0 

18.3 17.3 

3,621 
2.:29. 

10,591- 1~ 
2'51 

1.7CJ)
0 

2.3'J 

2.223 
4.8 

18.0 

3,891
2.6 

33.2 

12.619- 167 
1.'.m0 

2.441 

2.735 
4.6 

18.6 

3,905
2.8 

30.7 

lS~813- 94
U2 

12,~ 
2,667 

3._ 
4.4 

19.5 

4,_ 
2.8 

30.7 

17.122- 6J 
1St. 

13.996 
0 

1.819 

3.m 
4·a19. 

5,476
2.7 

31.4 

16.28J- 55 
252 

13.17t 
2.800 

3.776 
4.~19. 

... -.. 

... 
"*-...---

pa oil COllI'. (II:h) 0 0 0 235 240 162 3%1 352 4lIO 515 ... 
CeDent' ~1¥rJ'~·c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

33 
7.2 

12.0 

33 
7.2 

12.0 

23 
7.2 

12.0 

47 
6.9 

12.5 

52 
6.8 

12.6 

64 
6.:12. 

74 
6.9 

12.4 

...-
aI calcullte4 U CDIIIuIt~ turb:iDea&..~cli.eael plalt :ra

eIi..l ,1m: at..... lKIIBUU lD&ical Seriea 
~ !edIIr 001,c DIta prob1ill . 

lIIDte: 1 themie (th)-1.163 WI a tt. .Iie for Iffici.tac,. calculaticaa 

Source: lKIIBUU 



- 267 

Table VIII.12 

Capacity Jla1ance~ ~ InterCDllllil:Cted Syattlll. 1915>-85 

1975 1976 1977 1978 1979 191rl 1981 1982 19&3 1984 1985 

Total Installed Capacity (!II) 1132 1132 1138 1470 1163 1523 1846 2OS6 - 2392 2392 - OIl 

StEIIIII tutbiDe8 
0::Imbust. ioo turbines 
Hydro Platt 

763 
84 

285 

763 
84 

285 

767 
84 

2S1 
767 
416 
2S1 

767 
408 
288 

735 
500 
288 

735 
s:a; 
285 

903
8&8 
285 

1239 
8&8 
285 

1239 
8&8 
285 

OIl 
OIl 
OIl 

MlrximJm DaIIIInd ~')
Reserve 'MIu:&in %) 

612 
85 

682 
66 

7:11> 
57 

l')5 
eo 

902
62 

UilS 
ItO 

1172 
57 

1_ 
57 

152& 
57 

1677 
43 

OIl 
M 

Total Gress GeDeratiDn (0Iil) 2818 3302 3668 4182 4794 5452 6240 7051 7975 .6 M 

Stean turbines 
(CUtput factor ·1) 
~iDn turb~leB
CUtput factor I. 

Jb'dri:l Plant 
(output factor I) 

SyetS! load factoI (I) 

2389 
36

100
14

33)
13 

52 

2632 
)9 

291 
39

379 
15 

55 

3023 
4~ 

)g,
52 

2M 
10 

~ 

2990 
45 

!J4& 
!M 
~ 
10 

59 

2945 
44

1565 
44 

28'. 
11 

61 

362l 
56 

lSIl 
If, 

151 
10 

'S1 

3891 
60 

19m 
2J 

366
15 

'1 

3905 
49 

7/H)7
35

479 
19 

6Z 

... 
4S

2846 
37 

23S
9 

60 

".,6 
SO 

2820 
37

521 
21 

60 

OIl 
OIl 
OIl 
OIl 
M 
na .. 

Source: ~ 

Table VIII. 13 
Installed Capacity: sam:.GU hDlated Systalll. 197s-85 

1975 1976 1977 1978 1979 191rl 1981 1982 1983 1984 1985 

Total Installed C1paCity (!II) 144 169 188 357 357 IIJ1 - 43S 444 444 444 OIl 

O::Irbust iDD tutbile8 
Diesel Plant 

125 
19 

124
4S 

132 
56 

302 
56 

302 
56 

344 
63 

375 
61 

375 
69 

375 
69 

375
69 

OIl 
na 

GroSlii GeDeratiDD (CAob) 328 422 472 - 613- 6S1 770 908 1092 - 1131 - 1a>1 
- na 

O:D:Just ion turbi:leB 
(CUtpl,lt Factor 2)
Diese1 P1ant 
<CUtput Factor 1) 

278 
25
47 
28 

355
33 
63
16 

395 
34 

. 73 
15 

519 
20 
90
19 

578 
2.2 

1013 
22 

642 
21

12)
23 

77:' 
24 

171 
24 

91>4 
%9

121 
20 

993
30

138 
23 

Iml 
31

170 
28 

na 
na 
UII 
DIl 

Source: SCHlQ.Z 
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Table VIII.14 
Electricity Traumissioo _ DUtri.hution Clpecity, 1975-8S 

1975 1976 1977 1978 1979 198) 1981 1982 1983 1984 1985 


Liuee (Fa) 

~~. .,age 
lev .,It.e 

4,471
18,530 
10,~6 

4901 
19:790
11,48) 

5 1lI5
20'779 
12:165 

5,342
22220 
13:119 

5~ 
24:199 
14,381 

6,13) 
~,562
16,449 

5792 
28:673 
188,~3 

6.289 

if:m 
6.781 

34.132 
25.656 

7.215
36,811
29,814 

Dol 
Dol 
Dol 

Trllllfor:aen 

=~~) 2597 
10:320 

2,702 
11,020 

3374 
12:041 

359'+ 
12:138 

3754 
13:lO2 

4,2~
14,641 

4473 
16:711 

4818 
18:577 

5,353
20,881 

5,673
23,353 

Q& 
DR 

Sources: SCJII!:UaZ 

Table VIII. IS 

hr&Y Ba1Amce: SCJf!l.QZ Natural Gas Operaticm, 1975-8S 


1975 1976 1977 1978 1979 198) 1981 I. 198'3 1984 1985 
Furcbuea frail SH aJ 
Tr..-iasion louea 

12,441
135 

16,.
'JI+I 

18,902
641 

23.735
516 

29,422
795 

33.677
498 

37,220
738 

41,039
353 

1t6,382
213 

49•• 
DR 

Q& 
Q& 

Deliveries 

tbe.l:ma1 ~etatioae
hWet· >
diat&lGD :ecs~l ~'m2:374- 

8.330 
4.594 
3.089 

9.152 
5.1DO 
3.229- 

11.937
7,141
4.002 

15.205 
8,6~
4,6(8 

17 251 
10:310 
5,504- 

19,676
10•• 
5.795- 

23087 
10:770 
6,829- 

~ 965 
11:718 
7.425- 

21,760
13,506
8,669- 

Q& 
Q& 
DR 

III8dha pre811.1re sales 
low ~1I.Ire sales 
diltrihution losses 

2S3
1,549

512 
318 

2.258
512 

367 
2,414

448 

lt33 
3,123

445 
489 

3.769 
345 

569 
4,313

622 

654 
4,608

S33 

73)
5.269

841 
945 

5.901 
519 

905 
6.751 
1.013 

Q& 
Q& 
Q& 

Calp:eeaion loases c/ 41 21 48 79 121 109 125 0 1 118 Q& 

aI SCH\'l'lIA.CB
bl Totals may not match those of sa~
iI 'l'beae are DDt part of distribution losses 
Source: samt.G\Z 

Table VIII.16 
StJ:\ICtu:re of ~ Natural Gas Operations (%). 1975-8) 

1975 1976 1977 1978 1979 19t1l 1981 1982 1983 1984 1985 
Deliveries 
'lbmma1 stat_ 53 52 50 52 53 52 54 51 58 56 118IoWat~~nCreure) 28 29 32 31 30 31 30 ~ 25 21 Q&
Distri.bUtlOD rks 19 19 18 17 16 17 16 17 16 17 118 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Q& 

Source: lKH!:lW 

http:SCH\'l'lIA.CB
http:SCJf!l.QZ
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sc:Hl4Z lmIestmeot Expenditure (am:eot HilllA.) 1979-85 

1979 1900 1981 1982 1983 1984 1985 


Electricity 1,247 1,941 1,998 2,199 2,472 2,716 3,248 

feneration 
ranllllission 

335 
399 

7'51 
437 

008 
251 

719 
442 

489 
394 

700 
'511 

700 
164 

distribution 513 767 
-

939 - 1,037- 1,581}- 1,645- 2,085- 
electrification 
DeW c:omectiooa 
IlIlinteoance 

264 
189 
60 

424 
~2 
81 

601 
239 
99 

716 
238 
84 

1,100
379 
III 

I,m 
na 

1,556
/qJ
120 

Natural Gas 328 31:; 252 379 354 657 969 

1'ranaII:iasion 
Distr~tion 

DeW netlIDrlts 
new c:omectims 
llIlinteoance 

214 
114 
58 
IIJ 
16 

184 
131 
63 
SO 
18 

111 
142 
73 
I«> 
23 

244 
136 
78 
39 
19 

193 
162 

86 
60 
16 

473 
184 
116 
68 
DIl 

753 
108 
85 
22 
DIl 

others 449 476 447 714 'JI.11 382 2lIO 

Total Expenditure al 2,024 2,731 2,697 2,852 3,a34 3,755 4,457 

al Totals may not 'll8tch those of smEl.G\Z 

Source: ~ 

Table VIILl8 
Structure of SG1ELGAZ Investment Expenditure (%), 1979-85 

1979 1900 1981 1982 1983 1984 1985 


Electricity 61.6 71.1- 74.1 - 77.1 81.5 72.3 72.9-
feaera~ioI? 

ranIIIIlBSlDD 
distribution 

16.5 
19.7 
25.4 

71.0
16.0 
28.1 

30.0 
9.3 

34.8 

25.2 
15.5 
36.4 

16.1
13.0 
52.4 

IS.7 
9.9 

43.S 

15.7 
10.4 
I«>.S 

Natural Gea 16.2 - 11.5 - 9.4 13.3 - 11.7 - 17 .5 21.7 
tranaDission 
distr~tion 

10.6 
5.6 

6.S 
4.8 

4.1 
S.2 

8.5 
4.S 

6.3 
5.3 

12..6 
4.9 

16.9 
1.4 

Others 22.2 17.4 16.6 9.6 6.S 10.% 5.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Source: S(RI.QZ 
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Table VIII.19 
Projected SCRUAZ lDve8bDalt Elpeadi.ture (CIDIlStalt Mil m), 1985-89 

1985 1986 1987 1988 1989 

Electricity 4,990 5,623 6,366 6,860 8,279 

tion 
Fr:!;'liDD 

1.642 
991 

1,922 
1.022 

2,315 
1.040 

2,43; 
1.207 

3,620 
1,231 

diatributiDD 2,357 
- 2.679 - 3.011 3.227- 3,428-

electrifi.catiDD 
DeW CDIJIIeCtiDDa 
_;ntenanc:e 

1,500
6n
UK) 

1.620 
&51 
208 

1.750 
1.023 

238 

1.700 
1.250 

277 

1635 
1:478 

315 

Natural Gu 1,091 1.398 1,665 2.000 2.291 

tl'8lUlllUliDD 
cliatributiDD 

730 
361 

922 
476 

1.017 
588 -

1.292 
708 -

1.478 
819 -

DeW Det10lb 
new c::amectiDDa 

176 
132 

221 
195 

272 
2A4 

328 
295 

354 
360 

_iDteDIDce 53 60 72 &5 105 

Others 5m 632 9(B 1.137 1.335 

Total Expeaditure aI 6.587 7.6S1 8.934 9.997 11.911 

aI Totals may DOt matc:h dose of samaz 
Source: sc:m:uaz 

Table VIII.20 
Structure of Projected S(HUU lDvelltmalt ExpaIditure (Z), 1985-89 

1985 1986 1987 1988 1989 

Electricity 75.8 73.5 - 71.3- 68.6 - 69.5 

.ti.OD 
&'!'".;lliDD 
diatributiDD 

24.9 
15.0 
35.8 

25.1 
13.4 
35.0 

25.9 
11.6 
33.7 

24.3 
12.1 
32.3 

30.4 
10.3 
28.8 

Natural Gu 16.6- 18.3 18.6 20.0- 19.3 

tl'8lUlllUaUm 11.1 12.0 12.1 12.9 12.4 
distribution 5.5 6.2 6.6 7.1 6.9 

Others 7.7 8.3 10.1 11.4 11.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

I' 

" 
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Table VIII.21 

8IJIII!IAZ .lea. "" ... I11III A'VC'IIP 8el~ Pricu, 1975-85 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19M 

.1..-0Iiib DII DII DII DII DII 5448 6285 7052 DII 
'l'herIIIiM DII DII DII DII DII 15:073 16:148 16:758 1~:!2t J:m DII 

'DDit PricetI- ..DII DII DII DII DII 0.212 0.237 0•• 0.265 0.265~ie DII DII na DII DII 0.014 0.016 0.019 0.018 0.018 DII 

.lea ...... DII DII DII DII DII 1.558 1.977 2,473 3,130 2._ DII.- -- It.ctricI.ty DII DII DII DII DII 1,153 1,492 2.CD9 2,213 DII 
au DII DII na na na 2lI6 261 378 DII 
~ DII DII DII DII DII 199 22t. I'm Hi m DII 

1JouEee: 8CE.I.U 
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Table VlII.22 


Projected r.peeity Ba1.tmce: sam.CA.Z InterOOlllleCted Syat8ll 1985-92 (S(I;E(.GU Interim Forecast. April 1986) 

Actual Pro~ed 
ItID 19tW1 1981 1988 1989 1990 1991 1992 

Gross Celleration (Owh) 9,829 10,210 13,100 14,600 16,410 18,790 21,020 23,270 
.1WD:t.a DEIDaDd. (.11) 1,870 2,070 2,790 2,940 3,320 3,760 4,1110 4,610 
Retiralalt. (}II) 120 10 120 65 
New r.pacity (Kf) 23 359 336 Un> 536 ItOO 600 
Installed Clpacity 011) 2,687 2,93) 3,253 4,253 4,253 4,789 5,069 5,604 
Gross Reaene Hlr&iD (X) 44 41 17 45 28 11 21 22 

System toad Factor (X) 60 56 54 J7 56 J7 J7 58 

Source: S(I;E(.GU 

Table VIII. 23 
Projected Capacity Ba1.tmce: Mia.ion "s lDw Forecast. 1985-89 

Actual Projected
1985 198) 1987 1988 1989 

Gross Celleration (Owh) 9,829 10,615 11,465 12,382 13,762 
MaxiDuD IlemaDd (NI) 1,870 2,164 2,424 2,4110 2,805 
RetirBlll!l2ts(Kf) 120 10 
New Clpacity (Kf) 23 359 336 Un> 

Installed Capacity (.11) 2,687 2,911 3,253 4,253 4.253 
Gross Reaene Hlr&in (X) 44 35 34 72 52 
System toad Factor (X) 60 56 54 J7 56 

Source: SOI!:I.Q.Z 

http:S(I;E(.GU
http:S(I;E(.GU


- 273 

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

---=====----------=-===-==-=--=------
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Tableau X.1 Estimation de 1a demande en main-d •oeuvre qualifiee et sorties 
du systeme educatif 

Schema 1 Structure du systeme educatif forme1 

Tableau X.2 Objectifs et realisations du premier et deuxieme plan 
quinquenna1 (1908-84 et 1985-89) 

Tableau X. 3 Evaluation des objectifs qua1itatifs de 1a Reforme 
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ALGERIE 

ESTII'IATION DE 	 LA DE!'IANDE EN !'lAIN D'OEUVRE QUAlIFIEE 
ET SORTIES DU SYSTE!'IE EDUCATIF 

==============================:===========:===::================:============= 
Besoins Previsions Ecarts 
Nouveaux dE' Sorties 

19B~-B9 

====:===============:==~===========~=====:===========:==;====~=========:====== 

Niveau 6 Cadres Superieurs 

inge~ieurs 

lng, Agronomes 	 et Forestiers 
Veterinai~es 

Architectes etc. 
Juristes 
l'Iedecins 
Dentistes 
Pharlacien5 

Niveau 5 Technicieos Sup~rieurs 

A~ricu!tu.re 

Technologa 
Sante 
Enselgnants (PEM) et Formateurs 

Niveau 4 Techniciens IMaitrisE 

Agriculture 
Industriel 
Enseignants Prilaire 
Sante 

Niveau 3/2 Qualifie et Semi Qualifie 

B3,801) 77 ,000 (6,BOO) 

DO~H 

32~200 10,000 11 (22 1 200) 
2,50 lj l,bOO (91)0) 

7(1) bOO (100) 

3,400 1,000 (2,40{;) 
3,200 3,500 +300 

10,000 7,700 (2,300) 
3,000 2,300 (NO) 
1,600 1,500 (100) 

174,200 83,000 191,2(0) 

DotH 

5,000 1,800 (3,200) 
70,000 1/ 10,000 160,0(0) 
25,000 11 1B,000 170,(1)0) 
49,000 44,01)(i (5,000) 

164,200 152,000 112,200) 

DONT 

12,001) 4,700 (7,31)0) 
13,700 12,700 11,01)0) 
35,1)01) 4i ,500 +1251)0 
10,000 lS,OOO +8000 

(17,8001 

=~=====:=====::====:=======:========~==============:=======:================== 

11 Estil1ation 	 Source: Plan Quinquennal, 1985-89 

http:A~ricu!tu.re
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ALGERIE 


Structure du SystQme Educatlf formel 


Structure avant Refo~ 
-".01 e--1D.termU1 a1OL. ~ee GmeraL _ IJOiverilles__ __ 

--LLI-I-1-I-I-1-1 I~I-o-I-LI 1-1-1-1-1-I-o-I-L1 1-1-1 1-1-1-I~1-1-i-1 

_ .1,[1mam __ I ill I ill ill 

-1-1-1-1-1-1-1~1-1-i-1-1-'-1 1-1-1 -Iii 1-,-1 


L~e T~ni~Technicum 
1-L1-1-1-1-1-1-1 

I
I Inaiitu~de ~hno1gg1e
--1_1 I 1-1-1 1-1-1 I~I 

Structure apres Reforme 
L:.yW _ _ IJOiverilles _ _ 
-1-1-1-1-1-I-o-I-LI-I-1-1 1-1-1 I~I-I.....LI 

I 
_ ITE_~les.1QndallllD.tal.II.L _ _ I 

1-1-1-1-1-1-1~1-1.....L1-1-'-1 1-Z-1-1-B-1-1-2-I-o I-l-I-o-Iil 
I I 

I Inaiitu~de ~hno1gg1e 
--1_'I 1-1-1 1-1-1 I~I-I-i-I 

....uchn!l;.u.m -- 1
-I-LI 1-1-1 1-1-1
formation 1 

Plliess i onnell e ---'.NS 4fl<I ENill _ 


-1_1 1-1_11-1-1-1 1-1-1-1~1 


I lnaiitut-ae Formation Professionnel1e 
-1-- I_I 

MARCHE DU TRAVAIL ET APPRENTISSAGE 

M 
A 
R 
C 
H 
E 

D 
U 

T 
R 
A 
V 
A 
I 
L 



277  Tableau X.2 
Il6ER!E 

38JECTlFS £T I!EAI.!SATlIJIS DES PREft!ER ET IlEUl!EftE PUlIS IIIJ!IIIIUEIIIIIIUI 11910-84 ET 1985-11'11 

~bJ..:tlf. OII)"tl!! 
R•• liSition PI .. R.illutlon PI", P'e¥1.l RultuhOfl 

IQI'!8Q 1'184 1'84185 1°85189 1'85 Im/i. 
:: :::;=: :::::: :: "'''' ~::::-::::':. ="':=;:::: """ :::::::: :: :: ;:;:::=====:::::::::::'" == ::::== == == :::: ,,:::==:::==.:=:==~::==== :::w:::: ~::!Ii::: ===:====:: =~.e:=::: 

,'1'EemS 
A, 'hnntere a. ~ 'Educillon 1II:4uontlf 

•• 	 tdlJCit Ion Of bl,se ! I - • i 

Wo. j ',lnts ms 1874 1414.1 15~ 14SU 
% Of hUM 41.61 43.9t 43.6% 
LI .... d' '9' do. b "'. 561.8 671 A05 598.4 
I de i. chsS! d' .9' dn 6: ins 82, 1I lOOt BUt '11)1 901 
U-11 on cl ....IPOll. \Qt.I. 6-13 JUI II)()I 82t 181 8U 
I.-I! on cl ..../pop. 10t.1.6-11 i6t 871 
.o,n.",,!. Ipop. tot.I.'-ll m m 
10•• "",,1< Ip.... tohho-11 12% 121 

b, Edotill"" d. bu. I 7 - , I 

Mo, ;·.1 .... 73S 1237 1m.' 14~ 1m.' 
lInt i 91 .. lIl"I' 424.3 SI7.9 
7i .... IOifll inn" 828.6 581.9 

t hU" 19l 411 41.31 
112-15 .., b2l 64t 
In""pll"". hll.. 9-10 135.4 400 1116.2 

".dlO"nto Ipop. tohl. 12-15 	 S9t 641 

c. Ed.,.11 "" S..:""d.iro 
No, d',l.vls 192 •• ~1O, " m.9 m 401.9 m.5 

SocOOdm. 6..".t 175 2.4 SIU 405 m 156•• 
Stcond.". TOChnlqUO 18 • 1 42 •• 310 84.9 ...9 

1 T"'••Iq•• !I 291 121 401 21.11 I'.BI 
1 Fi lies SocO.'.lfO T,,:~.,q•• m 01 m 4bl 42.41 
I EIf..:tl; FIll". ",th III 181 19.61 2'.21 
t15-19 OIl c1 ..../pop. totil. 1'-19 18.51 281 341 

~0.4' ...crlt. Ipop. tohl.15-19 	 16.91 11.31 

d. For..lI .. its EnHI,..nts 
110. d·,I.,.. 	 30 42.5 21.5 ,1 
Pour Ed.utlon F""dile,hl. I.n , ' ..If 8.1 7.1 
1 f,lI .. 
P..r Ed.utl'" F""d ....til. 1i.... 'u... 21.3 :~.1 

Ob)"t,;, DIIj"hl, 
Rt.hutlon PI.. (..11m,.. PI .. PreYII R,.huhon 

191"80 1984 1'84/85 198M" 1m ImIS. 
::::-= == == :::: == =~==l:===== '.1:= ===:=:::== ::::=;=======::======:::11::=:s:s::== == == =====:;=::::=~::;=_a:lI:: ==::==a'll; :11111:;1 ::IUI1:::Z••: 

EFfECTlFS 
A. 'bnatfn dl 1 'EItSfI9RHtnt Suptruur 

ftllCnts tnuf laM cyde) bl 127 102.9 1.0 121.8 
1 FIll .. 

EHocllf. 'IV". M' 	 25 5 
EHtcllf. nlv". N' In 1lb.8 
EffKti h SelfnCf et lttnnUl" .1 124 m.nl 
Wecl! Is l! tori", I lIfoll I Aut,.. 10 16i22.m 

1£11",1111 EllS) 	 (1.11 

C. Autr.. """I.n. 
EfllCh!! 49.9 
Ni n •• "5
.'v.... lib 

4U

'.1 
D. Autr.. ftinist"... In,I1M, d. TICh••I",•• 

Woehl Tolil 48.5 49.9 
dGltt I'll'iHU lUll 'ilf'll tllr. 8.l 9.3 
doat "1'1,." tecnnlCIIft 40.2 40.6 

1 d. fill" 

E. Ni ...t .... i. Ii ForNtlllll "'01"1)""••11. 
Elltchh C"tr.. d. forNI,,,,, P,o 90 190 1.0 70 m 
Appr ..t""90 	 .l 

1/ y ,oupr" .t.....n N'7-N'9 

2IClli fir .. d. 1'81-84 
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II.WIl 
__.. tMm1't _1M", • _~ 

Tableau X.3 ---- --..--.._------
.,lthls tlIJlChft 

If/HI '1. 'I. '1.. luhMll.1 1- I!III'" I. I!III,"u_.._ • .11.._ ...n ..............___...__.._____..............__• 


I. Ilultblrt .. 1 b"'~t s...-I_ 

!n,l 4t """lh_ 

)1 .... 7\_ £hutifl ...... In m Tll IiII !Ill 1•• ·1 


~).... Iff" 1111 Nt"'''' ".1IIII "'-11 101 SOl 

I, P1JW'(.t..,. II.. ltilOItItIlph 

T.n 
...h ..... ..,1 l.ll 

Itt., ..... t6tc:.tlOl ...... '.11
'I"."" e 
l1li", 2-. 1.2 1,\1 
SK.."" &.••1 11.41 10.'1 
5tcoIhiff ftCIN" •• Ll.41 IO.ft 

T.,II ....C' 

1..... "_ £iIIC:.h....... O,O~ 


Ji....i_ Ulle.......... 11.11 

StcOflNl" SIMr,U 
 It,ll 

Stc...Utfte.l.... 
 t,,;n 

I. Sc...,l ifft. UflufII(T IttMUtt 

MI.., Itt'•• 5,_ U.'l......... 

1J412...."i... h_ '*' 

Ac~"'..U."II!... IGUM 
..........UU......lff 1 
lIl......t ,"utl. _Mutt mu 

...... w-'t1n ttdlll_ 2m 

..........r....at ll'I4 


E, IIdIIh., 'l.-,.l.. ,.. \aI...u lln! mit 

"StI••• "U 
 21141..lie ht.tir. 

161"T""l_ 
.... ttcMtCl. 

_1__ 

•,1..... u. E.."ll...... 

"hI bwl...h In.... lilt 1:14 
 I,,. 1;31 1:21 

115242 I~I'1& ..,...t,_"_ ,,-... ..,.
lll,,-UiM "I 'U 
IF..fI" - 111 

i1.51 lnhhlt•• 1111 ".1 
l"lOSlt, '1.1 11.1 

1 .. 1111_'1. 0,' 

" 11_ I fl. f,Mati...... 

IMl. EnIi...... Ill.... 1111 II~ "Ill 1:21 "21 
liD 5'''' 5!301 ~ -...".... • 0
m 1011 .... loot 'II.lt .....i ... 

lOt11 
IM,lh_t 1'...... m .. In 
1 _ifta ~ 1'" iPU) 

1 F."I 

47•• 

1 _ill... 'l"n tntl 

C, _,. ,... , r....1 
Hit 1:11 "If..i.""""'" 10 .... 

I ,,," 1..11 am !llSlI 
m -.....-

1,0 

'Mtlri 
1 '.ait ""m1.111_ I'..... 1'1 

Of! m In 
mI_Hit 
III ..lifl. - 7" 

•. ,....u. _ 111 
zm 2'11

1-...... - ttl ....111",,_,_.
'--, .....,I-f,1 ,. III m 

142 lloI1_'''''
lIIf, .... 10 r.T. te !46 lIP 
c..u........... ... lit 


77 iii 

lot". I» 
Gr!ootlli. 

UICII 

IItU7f7." ......., 011147' 

lIlll ~If.t..... ,...""'. • 121 

11.- Ut '.11.. _1__ .;. 

""111'1 11110'",m
I.t.... _Hili 
1 ....1... ".'1 'UI -11.t,"" 14.tl 14.41 

IIIIlMI. 1I1111P11( • ll"U__Ilia 

U... 
11.",1_ ..I-...".- ,
1 F.II. 

=-......_-..--- .-----------....................". 

II IlItltlt_, ~ ... _ 1 l..tnct... ~ ... _ t I 
U .rat_l .... ..., ....' hill. 1t13. 
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LE SECTEUR ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 
--==-=======-=======-==:=-=--=---==





ALBER!E 

EVALUATION DES NIVEAUX DE SERVICE ACTUELS OAIIS LES CENTRES lilA!. 

------------------------------------------------------------------------------~~-=-~-- .. _-----------------------------------------------------------------------
Codl Millya RtcllllUlllt Evaluation - 1984 Evaluation - 1'85 

-------------------------------.._-- ----------------------------------------- ----------------------------.------------ PDurClRtaVIP~ulation Population Pourc.ntagl Population Population NoIbrl Populition Popul.tion IIHbr. dl ]a
Urb.inl urbainl troillance Urbaine D'lltrvi. D'Habit.tionl Urbain. Delltryi. O'Habitationl Population

1960 1977 Annuille ....."'i. 
---------_._-------------------------------------._---------------------------------------------------------_.-----------._-------------------------------------------------

1 Adrar 10 031 15,784 4.21 21 100 , 070 3890 21 900 9420 4 050 43.0 
2 El Alnal 120:252 185,892 3.58 237:800 192'020 34:170 246:300 199:500 35:390 81.0
3 L.!houat 100,704 105 929 4.04 228 000 155:270 32490 238 000 102,490 33,990 68.1
4 O. 1 80uaghi 80 938 121 :370 3.75 157:100 85,930 22:070 103:000 89160 22,900 54.7 
5 8atnl 101:032 183,271 5.50 207,700 177,220 35,680 282,000 187'080 37660 116.2 

° Bljli. 79,287 111,707 3.17 138,900 122,790 18,800 143300 120;080 19:390 88.4 
7 Btlkn 100,480 180,879 4.93 253,400 204,750 29,090 205:900 214,850 30,520 80.8 
B hehar 52,044 70 114 3.41 90,200 81,000 13,220 99 500 83,780 13,070 84.2 
9 Blidl 245,469 370:963 3.98 495,300 396,240 00,040 515:000 412,000 03,050 80.0

10 Bouir. 44,084 07,207 3.79 87,300 57,010 12,260 90,000 59,160 12,720 65.3 
11 Taunrall.t 8,400 1:5 048 5.44 21 800 10,010 4 200 23,000 10,500 4420 45.9 
12 T.balla 73,318 120:019 4.03 105:000 05,250 21:120 173,200 69,240 22:090 39.4
13 TiIlCln 108,100 218,149 2.39 257,400 184,300 40690 263,600 188,740 41,680 71.0
14 Tiartt 103,988 157,518 3.85 205,200 108,140 30;010 213,000 112,250 31,800 52.7 N
15 Tizi OUIOU 80,701 126,244 4.15 167,800 134,910 22800 174,800 140,540 23750 80.4 00 

16 AI9er 1,009,022 1,475,080 2.97 2,422,000 2,291,210 272:710 2,534,300 2,397,450 2~:270 94.0 0 

17 Dj.lh 45,027 90,815 7.08 150,300 110,060 21,520 107,300 118,450 23,030 70.8
18 Hjll 39,103 02,930 4.41 85,100 70,040 12,070 88900 73,160 12,600 82.3
19 Sltif 170,817 262,658 3.99 345,400 277 ,700 45,800 359:200 288 800 47,630 80.4
20 Saida 74,087 128,212 5.04 180,800 113,900 20,500 189,900 119:640 27890 63.0

21 Skiada 98 217 139,243 3.22 173,900 143,120 23050 179 500 147,730 23:800 82.3

22 Si di BII Abbel 157:737 203',138 2.33 238,600 215,220 37:490 244:200 220 270 38360 90.2

23 Ann.b. 181,850 251 030 2.97 308 200 2116 900 50 420 317,400 274:870 47:390 80.6
24 Suell' 98,514 155:568 4.24 208;100 153:990 31;270 216,900 100,510 32,610 74.0
25 Conlhntin. 299,347 425,995 3.20 533200 434,020 71,020 550,000 448,190 73,950 81.420 IItd.. 00,507 104,200 4.17 138:700 100 970 20 400 144,400 105 120 21,250 12.827 lIoltlllln. 131,993 181,952 2.90 223,200 174:540 32:510 229,800 179:700 33,470 78.228 II'Sila 45403 99,203 7.36 163,100 130,840 17 850 175,100 146 910 19,160 83.929 lIuun 107;422 139,200 2.39 104,300 129,300 25:520 loB,200 132:370 26,140 78.7
30 Ouargh 55,430 101,275 5.63 148,000 115,700 19 930 157,000 122,300 21,060 77.931 Oran 381,221 584,236 3.90 7116,000 712,940 118:200 797,000 741,210 122,900 93.0 

TOTAL AL6ER!E 4,405,723 0,534,227 3.05 ERR 16,488,320 1,208,050 9,434,000 7,741,130 1,253,590 82.1 

i 
1: ,... 
~ ,... 



AI.G.Elli 

CA8AtIERlSIIOUES QES SXSIEMES Q'ALIMEIIATlgl EN EAU fDIA&LE 

E1 D'ASSAIHISSEHENI DAIS LES CEHIRES UR&AIHS 


Vll ]IlS 

Population 
Approxlmat he 

ED l.lIl1l1 
ConsOlllll. 

mUjllU( 

SEB~lCES g'ALIHEHIAIIDN EH EAU POIA&LE 
Cons.par Tete Stll,kl1l1ll 

lLil:lU( CaRae, I m3 :I 1:11 CIIDS. 
Branch. 

de 
Personnes en 
Moyenne par 

SEB~ICES Q'ASSAIHISSEHE~I
% de la PoP. % de la PoP. Autre 
AXle EllI:lUt Avec Fosse ~ 

Type 
~ 

SIrL1.c.I &rl.D!;llliHJletl t SlllltigUI 

(1) ( 2) (3) (4)=ill 
(2) 

( 5) (6)=illxl00 
(3 ) 

(7) (8)=(Z)xl,OOO 
(7) 

(9) ( 10) ( 11) (12 ) 

Constantine 
Annaba 
Sid! Bel Abes 

500.0 
273,0 
178.9 

57,456 
45,000 
15,000 

115 
165 
84 

50,000 
24,200 
19.000 

87 
54 

127 

22,000 
14,040 
8.500 

22.7 
19.4 
21.0 

91 
95 

9 
5 

Combine 
Combine 

Setif' 
Batna 
BisKra 

144.5 
140.0 
105.5 

29.730 
22.000 
13.750 

206 
157 
130 

7.000 
37.500 
11.800 

24 
171 
86 

10.580 
11,150 
12 .270 

13.7 
12.6 
8.6 

100 
100 
80 20 

Combine 
Combine 
Combine 

Tlzi -Ouzou 
Tll imcen 
Bechar 
Ghardla 

101.5 
92.5 
80.4 
75.3 

19.980 
16.020 
6,300 

12,000 

197 
173 

78 
159 

11 .500 
30.500 
9.200 

22.325 

58 
190 
146 
186 

4.500 
9.570 
9,320 

12.332 

22.6 
9.7 
8.6 
6.1 

100 
90 
70 11 

100 

10 
19 

Combine 
Combine 
Combine 

Bordj Bou 
Arrertdj 
Medea 
Mallhnla 
El Eulma 
TOUllllourt 
lallhouat 
Jljel 
Qsar El 

69.0 
66.4 
58.5 
57.1 
53.0 
48.5 
36.0 

7,870 
9,480 
7.000 
2.000 
2.880 

11.840 
8.600 

114 
143 
120 

35 
54 

244 
239 

6.000 
8,750 
6.750 
3.000 
1.000 
3.750 

14.400 

76 
92 
96 

150 
35 
32 

167 

5.020 
6,600 
5.070 
4.520 
3.000 
6.310 
4.770 

13.7 
10. 1 
11.5 
12.6 
17.7 
7.7 
7.5 

100 
100 
93 

100 

20 
80 

80 
5 

7 

15 

Combine 
Combine 
Combine 
Combine 

Separe 
Combine 

"'" co .... 

BouIChari 
Cheluhoun 
El Golea 
OUIII El 

29.2 
26.0 
24.6 

4.460 
530 

7.040 

153 
20 

286 

3.950 
2.000 
2.500 

89 
377 

36 

2.630 

1.675 

11. 1 

14.7 

85 
59 

45 

15 
41 
55 

Combine 
Combine 

Bouallul 
Guerrara 
Sldl-Alch 
Aflou 
Orean 
Sour El 

21.2 
19.8 
18.3 
17.9 
16.3 

5.717 
3.760 
1.188 
2.800 

749 

270 
190 
65 

156 
46 

5.900 
400 

1.600 
8.000 
1.000 

103 
11 

135 
286 
134 

3.200 
2.950 
2.030 
1.280 

6.2 
6.2 
8.8 

12.7 

50 
95 

60 

10 
50 

5 

90 

40 

Sipare 
Combine 

Combine 

Ghozlane 
El Kala 

15.0 
12.5 

1.500 
2.280 

100 
182 

1,660 
3.850 

111 
169 

1.310 
1.020 

11.5 
12.3 

98 2 Combine 

Tindouf 
Alb Abld 
Bouteldja 
Tablat 
Benl Abbes 
Ben; S11mane 
11111 
El Omarla 

12.1 
7.4 
6.3 
5.1 
3.9 
3.2 
2.5 
2.1 

900 
300 

1.037 
1,176 

840 
618 
560 
344 

74 
41 

165 
231 
215 
193 
224 
164 

1,450 
300 

1,450 
450 

1.370 
560 

200 

161 
100 
140 

38 
163 

91 

58 

770 
610 
470 
720 
690 
630 
430 
283 

15.7 
12.1 
13.4 

7.1 
5.7 
5.1 
5.8 
7.4 

40 
90 
81 

100 
94 

100 
100 
100 

60 

6 

10 
19 

Combine 
Combine 
Combine 
Separe 
Combine 
Combine 
Combine 
Combine 

'f 
1: ,... 
to:) 
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