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L E S  D Y N A M I Q U E S  D E S  P M E :
D U  L O C A L  À  L ’ I N T E R N A T I O N A L  

L e  r ô l e  m o t e u r  d e s  P M E  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  l a  c r o i s -

s a n c e  d e  l ’ e m p l o i  f a i t  d é s o r m a i s  l ’ o b j e t  d ’ u n  l a r g e  c o n s e n s u s .  M a i s  l a

r e c o n n a i s s a n c e  d u  d y n a m i s m e  d e s  P M E  n e  s a u r a i t  t e n i r  l i e u  d ’ a n a l y s e  e t

n e  c o n s t i t u e  n u l l e m e n t  u n e  v é r i t é  a b s o l u e .  L e  C e n t r e  d ’ é t u d e s  d e  l ’ e m -

p l o i ,  a v e c  l e  s o u t i e n  d e  l a  m i s s i o n  a n i m a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  d e  l a

D A R E S ,  a  r é u n i  d a n s  u n  o u v r a g e  l e s  t r a v a u x  d e  p l u s i e u r s  d e s  m e i l l e u r s

s p é c i a l i s t e s  f r a n ç a i s  e t  é t r a n g e r s  d e s  P M E .  L e u r s  c o n t r i b u t i o n s  s o u l i -

g n e n t  l e u r s  a t o u t s  e t  a t t i r e n t  é g a l e m e n t  l ’ a t t e n t i o n  s u r  l e s  c o n d i t i o n s

p a r t i c u l i è r e s  d e  l e u r  d é v e l o p p e m e n t .  N o u s  p r é s e n t o n s  i c i  t r o i s  m o n o -

g r a p h i e s  t i r é e s  d e  c e t  o u v r a g e  q u i  i l l u s t r e n t  l ’ e f f o r t  d ’ a d a p t a t i o n  d e s

P M E  c o n f r o n t é e s  a u  n o u v e l  e n v i r o n n e m e n t  c o n c u r r e n t i e l .
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L’organisat ion terr i tor ia le  et  le
développement loca l  ont joué
un rôle centra l  dans la  na is-
sance et  la  consol idat ion des
PME. Mais  au jourd’hui ,  ces
atouts ne saura ient suf f i re pour
relever le  déf i  de la  mondia l i sa-
t ion qui  concerne auss i  ces
entrepr ises .  Pour s ’adapter à  la
nouvel le  donne,  les  PME déve-
loppent d i f férentes stratég ies
qui  leur permettent ,  tout en
t irant part i  de leur insert ion
terr i tor ia le ,  de poursuivre leur
développement et  notamment
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d’être présentes sur le  marché

mondia l .  Les exemples su ivants

i l lustrent trois  aspects  de cette

nécessa ire adaptat ion :  le  déve-

loppement des ressources

loca les par la  mobi l i sat ion

conjointe des acteurs

concernés ,  la  mobi l i sat ion de

ressources spéci f iques en part i -

cu l ier  la  compétence et  le

savoir- fa ire hér i tés d ’un passé

industr ie l  et  un nouveau pos i -

t ionnement dans la  f i l ière tex-

t i le  -  habi l lement .

DÉVELOPPE-
MENT DES RES-

SOURCES LOCALES

Pet i te v i l le  de quatre mi l le  habi -
tants ,  Le Cheylard souf fre de
son isolement dans une zone
rura le enc lavée et  de son
manque d’équipements .
Néanmoins ,  trois  entrepr ises
sont parvenues à s ’y  développer
et à  se p lacer au premier p lan
dans leurs secteurs respect i f s :
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remise  en  cause  de  l a  démarche
trad i t ionne l le  qu i  vo i t  l ’ admin i s-
t ra t ion  pub l ique  imposer  ses
schémas  de  déve loppement .

LA MAÎTRISE DU
MÉTIER

Les  grands  groupes  de l a  rég ion
s téphano i se  n ’ont  pas  rés i s té  à
l a  c r i se  e t  ont  presque  tous  d i s-
paru .  Néanmoins ,  l a  p lupar t  des
PMI  qu i  t rava i l l a ient  pour  eux
ont  réuss i  à  se  ma in ten i r .
L ’e f fondrement  de  l a  grande
indus tr ie  a  é té  compensé  par  un
rythme soutenu de  renouve l le -
ment  du  t i s su  indus tr ie l .  Des
jeunes  de  l a  rég ion ayant  acqu i s
leur  expér ience pro fess ionne l le
sur  p l ace  e t  d i sposant  d ’un  bon
n iveau  de  format ion  ont  a s suré
l a  re lève  en  reprenant  l es  PMI
dé fa i l l an tes  ou  en  en  créant  de
nouve l les .  Ces  nouveaux entre -
preneurs  se  sont  appuyés  sur
des  réseaux  locaux  qu i  l eur  ont
permis  de mobi l i ser  le  cap i ta l  e t
les  compétences  nécessa i res .
Beaucoup d ’entre  eux ava ient
acqu i s  un  savo ir - f a i re  industr ie l
dans  un  bureau  d ’é tude  avant  de
créer  une  soc ié té  de  serv i ces
é l a rg i s sant  son  doma ine  d ’ ac t i-
v i té  à  l a  product ion  industr ie l l e .

Le  succès  de  l a  recompos i t ion
de  ce  t i s su  de  PME es t  l i é  à  un
pos i t ionnement  sur  des  marchés
nouveaux et  à  l ’ accès  à  l ’ expor -
ta t ion ,  souvent  dans  le  cadre  de
réseaux  d ’entrepr i ses .  Les  PME
stéphano i ses  se  déve loppent
autant  grâce  à  une ma î t r i se
techno log ique  qu ’à  l eur  capac i té
à  o f f r i r  un  ensemble  de  serv i ces
connexes  en  l i en  avec  d ’ au tres
entrepr i ses .  

P lus ieurs  pô les  sector ie l s  ont
émergé  sur  l a  base  d ’une
coopérat ion  entre  industr ie l s
locaux  et  avec  le  sout ien  de  l a
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mun ic ipa l i t é :  pô les  indus tr ie l s
de  l ’ eau ,  de  l a  v i ande ,  produc-
t ique ,  pô le  mécan ique  et  pô le
des  techn iques  méd ica les .  

Toute fo i s ,  l ’ échec  de  l a  p lupar t
des  ac t ions  de  déve loppement
menées  par  l a  mun ic ipa l i té  ont
montré  l a  nécess i té  de  recher-
cher  des  appu i s  hors  de  l a
rég ion .  Ma lgré  l e  ma in t ien  de
l i ens  avec  les  entrepr i ses  de  l a
rég ion ,  l a  tendance  ac tue l l e  des
PME s téphano i ses  es t  ce l l e  d ’un
a f f a ib l i s sement  des  rapports
in terentrepr i ses  au  se in  des  ter -
r i to i res  en  même temps que le
déve loppement  de  réseaux
ouver t s  sur  l ’ ex tér ieur .

TRANSFORMA-
TION DE LA

FILIÈRE TEXTILE -
HABILLEMENT

Dès le  début  des  années  1980 ,
les  PME de  l ’ hab i l l ement ,  long -
temps  l i ées  pour  l a  d i f fus ion  de
leurs  produ i t s  à  des  com-
merçants  locaux ,  ont  é té
con f rontées  aux  nouve l l e s
formes de d i s tr ibut ion .  On est
passé  d ’une  s i tua t ion  où  les
f abr i can t s  ava ien t  l a  ma î t r i se  de
l ’ ensemble  du  processus ,  tout
au  long  de  l a  f i l i è re ,  y  compr i s
de  l a  d i s t r ibut ion ,  à  une  s i tua -
t ion  où  de  nombreux grands
d i s t r ibuteurs  contrô lent  l e s
d i f f é rentes  opéra t ions  e t  l eur
encha înement .  Le  quas i -mono-
po le  de  l a  d i f f u s ion  des  cou-
rants  de  mode et  de  l ’ é tab l i s se -
ment  des  pr ix  es t  passé  des
f abr i cants  à  ce  nouveau  sec teur
de  l a  d i s t r ibut ion .

L ’externa l i s a t ion  de  l a  f abr i ca -
t ion  a  ren forcé  l e  rô le  des
façonn iers  ( sous- tra i t ants )  qu i
sont  devenus  p lus  autonomes  en
se  rapprochant  des  d i s tr ibu-
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l ’ une  dans  les  t i s sus  spéc iaux
pour  l ’ au tomob i le ,  l ’ au t re  pour
la  vente  de  b i joux par  corres -
pondance  e t  l a  t ro i s i ème pour
les  sys tèmes  de  cond i t ionne-
ment  e t  d ’emba l l age .  Entre  1988
et  1990 ,  220 emplo i s  ont  é té
créés  dans  l a  zone du Chey lard
et  une  centa ine  d ’embauches
supp lémenta i res  ont  é té  réa-
l i sées  depu i s  1996 .  Dès  1993 ,
les  indus tr ie l s  se  rendent
compte  qu ’ i l s  r i squent  de  man-
quer  de  l a  ma in-d ’œuvre  qua l i -
f i ée  nécessa i re  à  leur  déve lop-
pement  in ternat iona l .  I l s  vont
donc  s ’organ i ser  en  concerta -
t ion  avec  les  autor i tés  loca les
pour  mod i f i e r  l eur  env i ronne-
ment  de  product ion  et  notam-
ment  en  mat ière  de  format ion ,
leur  pr inc ipa l  hand icap .  I l s  pro -
posent  un p lan  de  format ion
annue l  pour  l ’emplo i  de  54
jeunes  e t  l a  créat ion  d ’un  l ycée
po lyva lent  de  prox imi té  pour
assurer  l a  format ion pro fess ion -
ne l l e  e t  permanente .  En  outre ,
i l s  demandent  l a  m ise  sur  p ied
de  serv i ces  adaptés  au  contexte
loca l .

Ces  propos i t ions  se  sont
heurtées  aux  log iques  admin i s -
t ra t i ves .  Après  une  pér iode
d 'a f f rontement ,  l ' autor i té  pré -
fec tora le  es t  in tervenue pour
fa i re  admettre  aux  admin i s t ra -
t ions  l a  per t inence  des
demandes  des  ac teurs  locaux .
La  mob i l i s a t ion  des  entrepr i ses
appuyée  par  l es  co l l ec t i v i tés
loca les  a  f i na lement  débouché
sur  l ’ouverture d ’un lycée en
1998 .  

On le  vo i t ,  à  t ravers  ce t
exemp le ,  l e  déve loppement  des
PME suppose  au jourd ’hu i  de
nouve l l e s  formes  de  mob i l i s a-
t ion  pour  accro î t re  l e s  res -
sources  dont  e l l e s  d i sposent  au
n iveau  loca l .  L ’ a ide  des  pouvo i r s
pub l i c s  appara î t  i nd i spensab le
ma is  son e f f i cac i té  ex ige  une
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une log ique  de  f i l i è re  indus -
tr ie l le  s ’encha înent  de p lus  en
p lus  se lon une log ique de f lux
et  de  serv ices  dans  le  cadre  de
re la t ions  de partenar ia t  in teren -
trepr i ses .  Dans  cet te  nouve l le
forme d ’organ i sa t ion  et  de  re la -
t ions ,  l e s  f abr i cants  ont  créé
des  réseaux de  bout iques  e t
invest i  dans  l a  créat ion et  l a
gest ion des  achats  de  mat ières .

Un nouveau  rapport  de  forces
s ’es t  é tab l i  entre  f abr icants  e t
d i s t r ibuteurs  par  le  b i a i s  d ’un
trans fer t  de  fonct ions .  Les
fabr icants  dev iennent  éga lement
des  concepteurs  e t ,  pour  une
part ,  d i s t r ibuteurs ,  t and i s  que
les  d i s t r ibuteurs  a s surent  l a
concept ion  des  modè les  e t  l a
ges t ion  industr ie l l e  des  produ i t s
avant  leur  commerc ia l i sa t ion .
Les  re la t ions  in terentrepr i ses  et
notamment  le  par tenar i a t  indus -
t r ie l  qu i  succède  aux  rapports
asymétr iques  de  sous- tra i t ance
tendent  à  deven i r  l e  nouveau
mode de  fonct ionnement  de  l a
f i l ière .  

LE DÉPASSE-
MENT DU

LOCAL

L ’accent  mis  sur  les  per for -
mances  des  PME en  termes
d ’emp lo i  prena i t  tout  son  sens
quand e l l es  s ’ i nscr i va ient  dans
les  l im i tes  s t r i c tes  de  leur  terr i-
to i re  d ’or i g ine .  Ma i s  au jour-
d ’hu i ,  l eur  déve loppement ,  vo i re
leur  surv ie  dépend de  leur  capa-
c i té  à  s ’ i n tégrer  dans  des
réseaux in ternat ionaux ,  notam -
ment  pour exporter .  Cec i
imp l ique  l a  mob i l i s a t ion  de  nou-
ve l les  ressources  loca les  e t  l ’ ac -
t i va t ion de réseaux p lus  l arges
débordant  de leur  a i re
d ’or i g ine1.
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S i  l ’ importance  de  leur  inscr ip -
t ion h i s tor ique et  terr i tor ia le
peut  encore  permettre  de
caractér i ser  l es  PME par  rap-
port  aux grandes  entrepr i ses ,
e l les  ne  se  dé f in i s sent  p lus  un i -
quement  par  leurs  a t taches  à
leur  passé  e t  à  l eur  loca l i té
(Courau l t ,  2000) .  Au jourd ’hu i ,
ce  qu i  compte c ’es t  p lutôt  leurs
capac i t é s  s t r a t ég i que s  de  dé ve l op-
pemen t ,  cohé ren te s  a vec  l eu r s
p rodu i t s  e t  marchés  spéc i f i ques.
En  cec i ,  d ’ a i l l eurs ,  e l l es  se  rap-
prochent  des  grandes  entre -
pr i ses  (Trouvé ,  1999) .

Dans  ces  cond i t ions  que  res-
tera - t - i l  à  terme ,  des  l i ens
entre tenus  par  l e s  PME avec  l e s
ressources  e t  l e s  ac teurs  de
leur  terr i to i re ?  La  nécess i té
d ’en  sor t i r  e t  de  constru i re  des
re l a t ions  hors  de  ses  f ront ières
ne  do i t  pas  s i gn i f i er  l ’ abandon
tota l  de  l a  ré férence  à  une  h i s-
to i re  s ingu l ière  et  à  un  enrac i -
nement  loca l ,  au  nom de  l a
modern isat ion et  de l ’ in terna-
t iona l i sa t ion .  Ma i s  l e  terr i to i re ,
ses  ac teurs  e t  ses  ressources
do ivent  ê tre  un  po in t  d ’ appu i  e t
non une  contra in te .  I l  appar-
t ient  donc aux pet i tes  entre -
pr i ses  de  s ’ appuyer  sur  cet te
dota t ion  in i t i a l e  pour  l a  t rans-
former  e t  en  f a i re  un  a tout  l eur
permettant  de  poursu ivre  leur
déve loppement  en  va lor i sant
leurs  s ingu l ar i tés .

Pierre  Boisard

Bruno Courau l t

teurs  qu i  ont  passé  contrat
d i rec tement  avec  eux .  I l s  ont
a ins i  accru  leurs  responsab i l i tés
au  po in t  de  deven i r  de  vér i-
t ab les  ac teurs  indus tr ie l s .  De
leur  côté ,  l e s  d i s t r ibuteurs  ont
pr i s  l ’ i n i t i a t i ve  de  l a  créat ion  en
re la t ion  d i recte  avec  les  f açon-
n iers .

L ’ in tégrat ion  des  ac t i v i tés  de
créat ion  et  d ’ approv i s ionne-
ment  des  mat ières  premières  et
l a  quas i - in tégrat ion des  opéra -
t ions  industr ie l l es  par  les  d i s -
t r ibuteurs  ont  inc i té  les  ac teurs
trad i t ionne l s  à  réag i r  en  ut i l i -
s an t  l e s  mêmes  armes :  intégra -
t ion  ou  quas i - in tégra t ion  de
leur  propre d i s tr ibut ion et
externa l i s a t ion  d ’une  par t ie  des
opérat ions  de  f abr i ca t ion .

Les  f abr i cants  ont  éga lement
mod i f i é  l eurs  s t ra tég ies  de  ges -
t ion  de  l a  product ion  e t  des
ressources  huma ines .  I l s  ont
sous - t ra i té  e t  dé loca l i sé  une
grande par t ie  de  l a  f abr i ca t ion ,
cons tru i t  des  réseaux  de  d i s t r i-
but ion ,  mis  en  œuvre les  nou -
ve l les  techno log ies  de  l ’ i n for-
mat ion  permettant  une  d i f f éren-
c i a t ion  accrue  des  produ i t s  e t
un ga in  de  qua l i té .

Ces  changements  de s tratég ie
sont  à  l ’or i g ine  de  muta t ions
pro fondes  de  l ’organ i sa t ion  g lo-
ba le .  La  f i l i ère  text i le  –  hab i l l e -
ment  –  d i s t r ibut ion  passe  d ’une
intégrat ion vert i ca le  dominée
par  l ’ amont  à  une in tégrat ion
dominée par  l ’ ava l  dans  l aque l le
l a  répart i t ion  trad i t ionne l le  des
rô les  se  mod i f i e  e t  l e s  re l a t ions
dev iennent  p lus  complexes .

Au jourd ’hu i ,  cet te  f i l i ère  se
carac tér i se  par  une  imbr ica t ion
cro i s sante  des  re l a t ions  e t  un
e f f acement  des  f ront ières  des
entrepr i se  e t  des  mét iers .  Les
act iv i tés  du text i le  –  hab i l l e -
ment  organ i sées  autre fo i s  se lon

NOTES
1. Cf.  les travaux de Rul lani  sur les
PME du Vene to qui  œuvrent de p lus
en p lus  en  réseaux à  l ’ éche l le  mon-
d ia le .



d’œuvre et aux profils de leurs diri-
geants.

La seconde partie présente les résul-
tats d’une recherche comparative sur
quatre pays (États-Unis, France,
Grande-Bretagne et Italie) des recon-
figurations productives dans la filière
habillement. Il ressort de cette ana-
lyse que les PME, autrefois spécia-
lisées dans la fabrication sont sou-
mises à l’emprise croissante de la
grande distribution. Elles tentent,
particulièrement en France, de se
redéployer dans la conception et en
retrouvant une place dans la distribu-
tion. Dans ce nouveau contexte, les
emplois deviennent plus instables et
se redéfinissent non par tâche mais
par fonction. Dans tous les pays, à
l’exception de l’Italie, les emplois de
fabrication subissent une forte dimi-
nution. Les régions traditionnelles
sont durement touchés et peinent à
se reconvertir malgré le politiques

d’aide. Enfin, un chapitre s’intéresse à la réorganisation des PME
sous-traitantes de l’automobile. Les auteurs constatent que, dans
cette filière, les emplois non qualifiés perdent du terrain chez les
constructeurs mais se développent dans des conditions moins favo-
rables dans les entreprises sous-traitantes.

Cet ouvrage dirigé par Bruno Courault du Centre d’études de
l’emploi et Philippe Trouvé de la mission animation de la
recherche de la DARES paraîtra en janvier 2001. 

Les exemples développés ici sont
tirés de trois contributions de

l’ouvrage «Les dynamiques de PME.
Approches internationales». Le cas
du Cheylard est présenté dans l’ar-
ticle de Bernard Ganne «PME, dis-
tricts et nouvelles territorialités».
L’analyse du devenir des PME de la
région stéphanoise est au cœur de
l’article d’Étienne de Banville et
Bruno Vennin «Un ancien territoire
industriel peut-il devenir un territoire
de PME ? Le cas de Saint-Étienne.»
Enfin, les transformations de la filière
textile – habillement sont étudiées
dans l’article d’Élisabeth Parat :
«Intégration et quasi-intégration ver-
ticales : les PME françaises dans la
filière textile – habillement – distribu-
tion.»

La première partie éclaire la diversité
des nouveaux modes de développe-
ment de PME situées dans des
contextes locaux, à partir de plu-
sieurs études de cas : territoire stéphanois, plasturgie du Jura,
région de Turin, ex RDA, Royaume-Uni, etc. Ces analyses permet-
tent de préciser la spécificité des modes de développement des
PME. Leur inscription dans un territoire et les relations qu’elles y
tissent ont fait l’objet d’une littérature abondante soumise ici à la
critique à la lumière des développements les plus récents. Un point
mérite particulièrement l’attention : «l’articulation entre la forte
inscription territoriale des PME et leur capacité à se développer sur
le marché mondial». Plusieurs contribution s’intéressent également
aux modes de recrutement des PME, à leur gestion de la main-
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