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ABSTRA.CT:

Dans I'entreprise, I'aspect humoin est primordial et la plupart des définitions données à I'entreprise
s'accordent à donner la primauté au chefd'entreprise appelë aussi entrepreneur.
Enfait ce dernier vocable est aussi ancien que le mot entt'eprise, mais il a évolué diLferemment.
Marc CASSON [1982] considëré par les spécialistes comme celtti qui a reconstruit la théorie de
I'entreprenetrr ÿoit en ce dernier le fondateur de I'entreprise, le dirigeant et l'entrepreneur employé.
En elfet I'esprit d'entreprise est sans doute l'une des composantes inexpliquées par le moclèle économique
c lassique, néo-classiclue et macro-éconorniqtre de croissctnce.
Aussi I'espril d'entreprise est une qualité personnelle qui permet èt certains inclividtts de prenclre cles
décisions el de les tnettre eil æuvre. Il est réparti entre les intlividt.rs er efire les nations. ll pettt être soit
encottragé, soit décotrragé par les lois et les coutumes. Dans la littérature économique, le premier à avoir
employé le ruoî entrepreneLtr esl un irlandais, Richard CANTILLON, économiste qui écrivit en français au
débttt WIII siècle, n'tais le grand créateur de la théorie de I'entrepreneur est Jean Baptiste SAY cru début du
Àl^- stecle.
Depuis, nombreux sont ceux qui se sont intéressés à ce sujet, les écrits retatifs à cette question ont cherché à
caractériser le proJil type de I'entrepreneur, loutefois ceile tentatiye aurait été insignifiante, si elle n'était pas
complétée par une approche par lesfaits, dans laquelle I'entreprenettr serait un acteur aÿant 11'être un i.déctl
lype.
En elfet, étudier L'entrepreneur renvoie à deux thèmes bien distincts selctn C.ASSON, le premier s'attacherait
à répondre à lo question; Qui est I'entreprenetLr ? (Ltne approche indicative) et le second thème
s 'attacherait à répondre à la ques tion . Que fuit I 'entrepreneur ? (Llne approche fonc tionne lle).
Nous allons dans notre étude axer sur I'approche fonctionnelle, domaine d'intérêt des économistes qui se
sont intéressés à la fonction d'entrepreneur, c'est à dire qu'elles sont les activités ntajetres qu'un
entrepreneur se doit d'accomplir en toutes circonstances et à tottt ntoment. A cet effet nous nous appuierons
sur une enquête qui a été menée sur des entrepreneurs algériens en 2004 et comprendre ainsi
la réalité de la fonction d'entrepreneur en Algérie.
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Partie I

L' ENTREPRBNEUR DANS LA LITTERATURE

Selon Thiern VERSI'RAETET, lorsqu'on considère le développementéconomiqLre, Ie rôle de I'entrepreneur

apparaît avec plus cle netteté, en etïel en se basant sur la réalité économique, les échecs et les réussites des

inrlividus, le phénomène de l'entreprenariat est là appufienani à une minoritrr ûvec un comportement atypique.

Et c'est la raison qui a poussé Marc CASSON dans une récente reconstruction cle la théorie de l'entrepreneur

d'avancer sur deux fronts.

Le prcmier consiste à reconnaître que les individus sont diffërents non seulement dans ler:rs goûts, mais aussi

dans leurs 1àçons cl'accécler à f information, donc à leurs façons de prertdre la décision. et l'entrepreneur ne

lait que révéler une lorme extrôme de ce phénomène.

La perception d'une situation que peut avoir le chcl d'entreprise exerce une intluence concrète sur

1'affectation cles ressources, et à tout moment, il doit utiliser une tactiquo pour être tou.iours à son avantage.

Le seconcl t'ont repose sur la reconnaissance des clifficLrltés inhércntes à l'organisation du marché.

La rnise en place d'une lransaction entraîne des coûts, aussi l'entrepreneur doit tenir compte de ces charges et

son objectil'est clonc de rrinimiser les coûts de transaction, quelque soit le volume d'échange tlxé. Ceci

sllppose qu'il est indispensable de créer une institution dans laquelle la production es1 réalisée, et selon

COASE 2 cette institution n'est autre que la ltrme qui crée le marché.

Par conséquent, l'entrepreneur évolue dans la forn-re qui lui 1àcilite les marchés entre 1ui-mênte et les autres

agents, ce qui lui donne la responsabilité de sa structure et la manière selon laquelle les taches sont exécLltées

et déléguées.

l- L'Entrepreneur entre I'accumulation et Ia maximisation
Le Van Lemesler remarque qu'il tàudrait retenir trois réelles nouveautés en ntatière de pensées datées à des

moments lorts c1e l'histoire économique. En ce qui concerne la théorie de l'entreprenellr, ces trois cas

renvoient à trois auteurs, Cantillon (1680-1734), Jean Baptiste Say (1769-1832) et Cheysson (1836-1910).

Cantillon, un économiste charnière entre les mercantilistes et les physiocrates clivise la société en deux

grandes catégories : les indépendants composés d'aristocrates et propriétaire terriens et les dépendants. Selon

Cantillon, les salaires sont certains pour les aristocrirtes, alors clue pour les autres, le gage est incerlain, et

l'entrepreneur entre clans cette catégorie. Ce dernier acquière à un prix certain les moyens nécessaires à unc

activité et qui les revend en biens ou services à un prix certain, par conséquent, Cantillon voit en la personne

de 1'entrepreneur un agent économique qui prend des risques dans un Çontexte de prix iluctuant.

Jean Baptiste Say contribua beaucoup à enrichir les idées de Cantillon à la sorlie de la révolution fiançaise. I1

a le méritc cl'être le premier économiste à avoir définit l'entrepreneur en fonction de son rôle dans la

' THIERRy VERSTRAETE « Connaître l'entrepreneur » Ed. Harmattan 1999
t t.vERStnqETE op cir
tLeVanLemesle«L'etemel retourdunouvel entreprenellr»Revuefrançaisedegestion 1988
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production. Il voit en lui [e personnage central qui cornbine les fàcteurs de production. il entreprend de créer

pour son compte" à son profit et à risques un produit quelconquea :

[,e Van Lemesle remarque que Say demande à un entrepreneur de savoir organiser, conrmander, coordonner.

contrôler. Ces fbnctions sont reprises par Fayol un siècle plus tard.

E.n fln de compte, Say serait à l'origine de l'enseignement public de la gestions (en 1840) car pour lui,

l'entrepreneur doit à la lois effcctuer le travail d'exécution cle I'ouvrier. le travail de recherche du savant et le

protit est annexe à I'accroissement de la production.

A l'instar de Jean Baptiste Say, Cheysson, r.rn poll'technicien ingénieur des Ponts et Chaussées, I

'entrepreneur a une lonction sociale et son profit ne doit résr-rlter ni d'un monopole actil, ni d'une exploitation

cle la main d'æuvre. l,'intérêt public et celui des salariés sont esscntiels. L'entreprise doit lairc du profit mlis

l'cntrepreneur a en retour la charge des maux que subit la société.

Ainsi, la divergence des déllnitions proposées par les auteurs fait que hormis Schurnpeter. Flayek, Knight,

l'entrepreneur est pratiquement absent dans lc ciilcul rationnel néo-classique qui ne laissc aucune place à la

créativité et l' initiative.

2- Les Théories de l'entrepreneur

1- L'efJicience X de Libenstein
Cette théorie développée à I'origine pour la grande entreprise à un rapport direct avcc le rôle de

l'entrepreneur: l'Etllcience X consiste à se placer sur la liontière des possibilités de productit'rn, telle que 1a

définissent les auteurs néo-classiques seulement dans l'éconornie concrète, elle est marqude par une absence

d'inlbrmation, une mauvaise interprétation de I'inlbrmation disponible, une mauvaise af-fectation des

ressources. Ainsi, l'entrepreneur intervient en réduisant les gaspillages et en apportant des améliorations.

Un manque d'efflcience tel qu'un mauvais prix, peut ôtre unc opporlunité pour un entreprencur quijouera le

rôie d'intermédiaire.

I-a fonction d'entrepreneur est donc vue comme une réponse créative à la présence d'inetllcience.

Une firme crée par un entrepreneur peut être la solution à l'absence d'adéquation entre une ofTie et une

demande et c'est la base de réflexion de Kirzner et Havek.

2- Le Processus du marché de Hayek el Kirzner
Hayek essaye d'expliquer l'absence d'une théorie cle l'entrepreneur dans I'économic néo-classique par

l'équilibre du marché et l'information parfàite.

Selon Hayek, il y a un monde ou il y a une rnultitude de découvertes, ainsi diffèrentes personnes ont accès à

de différentes informations. ils forment plusieurs marclrés. qui sont rrn moyen de communication clui permet

aux agents de coordonner leurs décisions.

L'entrepreneur évolue dans cette incertitude par sa capacité de.jugement.

Kirzner, pour sa parl a doté l'entrepreneur d'un rôle cl'a-justeur et de régulateur de prix..

I Sophie Boutillier S Uzunidis « L'entrepreneur » Ed Econoniica 1995
t l-e Van Lemsle Op cit
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Selon Kirzner, le rôle principal c'le l'entrepreneur est justement de réagir aux incohérences des prix, car le

point <listinctif de l'entrepreneur cles autres agents économiques est que les agents ordinailes achètet.rt selon

les prix qu'ils observent sur le marché, alors que l'entrepreneur propose des prix différents et lance des

programmes cle production clont il sait qu'ils vont influer le rr-rarché futur'

Autrement dit, l'entrepreneur doit être vigilant à l'écar1 des marchés et doit croire dans la prévention des

actions cles ar,rtres indiviclus, ce qui lui octroie le droit d'intervenir dans le processus de marché.

3- Knight et le rôle de I'incertain :
Franck Knight réàompense l'entrepreneur par le profit qui provient de sa capacité à tlaiter le risque et

l'incerl it ude.

Knight identifie l'incerlain6 avec une situation ou les probabilités des différents résultats ne peuvent être

déterminés ni par un raisonnement, ni par déduction statistique. Aussi, le profit réalisé par l'entreprenettr

constitue la rén-runération de la translormation de l'incertitude individuelle en risque.

L'entreprise alors apparaît comme l'instittüion spécialisée dans la réduction de l'incertitude.

4- Shumpeler el l'itrnovatiott
Dans son ouvrage « îhéorie cle l'évolution économique » en 19t2, Joseph ShumpeterT a vu en I'entrepretleur

l'indiviclu innovateur, Çontrairement à Knight, ce n'est pas un preneur de risques, car il n'apporte pas i1e

capitaux, c'est le moleur du <iéveloppement économique et sa tbnction consiste à innover ou a mettre en place

de nour elles cotnbirtrisons.

Cinq types d'innovations sont distinguées par Shumpeter :

l- L'introduction cl'un nouveau bien

2- L'introduction d'une nouvelle méthode de production

3- L'ouverture d'un nouveau marché

4- La conquête d'une nouvelle source de matières premières

5- La création d'un nouveau type d'organisation

On remarque que la théorie de l'innovation de Shumpeter est reliée à une autre théorie, celle des cycles longs

de l'activité économique. Ainsi, le climat le plus fàvorable à l'innovation apparaît lorsqu'il y a une

accumulation d'inventiols techniques et une génération d'entrepreneurs fait surface dotée d'une psychologie

qu'on rencontre assez peu dans les manuels économiques, ils ne cherchent guère la maxirnisation du profit

laissé au soin du capitaliste, néanmoins cette catégorie rare est animée par de grandes n-rotivations comme :

a- La fondation d'un roYaume Privé

b- Le désir de conquête

c- Le désir de créer et d'exercer son ingéniosité

On notera que Shumpeter est considéré comme celui qui a donné à la théorie de 1'entreprenariat tout son

envol, il offre ainsi une vision beaucoup plus radicale de la t'onotion d'entrepreneur que les autrichiens Hayek

6 « Economie de l'entreprise » Jacques Rojot Ed. Economica 1999
i « L'entrepreneur » Marc Casson l99l
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et Kirzner qui se sont concentrés principalement sur la façon dont fonctionnent les entrepreneurs à l'intérieur

d'un ensemble de marché.

Shumpeter voit les entrepreneurs entrain d'ajuster les marchés, ils les constituent puis les détruisent. Ils ne

constituent pas uniquement le mécanisme ou les agents par l'intermédiaire par lequel le systèmc de marché

lonctionne, ce sont eux les créateurs du système.

Seulement, Shumpeter, pense que l'entrepreneur aura tendance à disparaître avec l'évolution de l'activité

économique depuis la seconde guerre mondiale dirigée vers la socialisation du capital d'ailleurs J,K Galbraith

(1967) le conlorte dans ses propos.

L'organisation et la planification sont en force sur le marché, il cite8, la technostructure se substitue à

l'entrepreneur et ce dernier n'existe plus en tant que personne, et c'est la forme industrielle qui l'a remplacé.

A la suite de Shumpeter, la plupart des économistes ce sont intéressés au rôle de 1'entrepreneur voyant en lui

un innovateur aussi.

Ainsi, Penrose caractérise l'esprit d'entreprise par la prédisposition des individus à saisir les occasions

bénéficiaires et rechercher ainsi de nouvelles possibilités encore inconnues.

Ce dernier a constitué avec Andrews une théorie fondée sur la firme qui entreprend selon eux, l'entrepreneur

gère la croissance de son alfaire en construisant un système cohérent de son organisation et en défèndant ses

intérêts stratégiques de comportement de l'organisation. Ces entrepreneurs doivent exploiter les informations

qui gouvernent la croissance de la firme.

Des qualités personnelles sont exigées dans la personne de l'entrepreneur qui ont une intluence importante

sur la croissance de la firrne.

Les qualités recensées par Andrews et Penrosee :

- Une souplesse d'adaptation

- Oser vers les nouveaux produits

- Capable de faire des efforts d'imagination

- L'ingéniosité dans la collecte des fonds

- Lejugement

- L'ambirion

3- Une nouvelle perception de I'entrepreneur
Dans une autre interprétation de la théorie de l'entrepreneur, Baumol estime que l'entrepreneur nejoue par un

rôle de développement économique à l'inverse de Shumpeter, car ceftaines formes de l'entrepreunariat ne

correspondent pas toujours à des activités constructives et innovantes. L'entrepreneur peut rechercher des

situations de rente et agit donc selon les règles en vigueur dans un système économique et à une époque

donnée. Ainsi. Baumol introduit l'influence de l'environnement dans le compoftement rle 1'entrepreneur.

8 Sophie Boutiilier « Entrepreneurs et dirigeants » Problèmes économiques 1996
' Robert Wtterwulgue « La PME une entreprise humaine » 1990
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La théorie de Baumol concluit à un concept large de 1'entrepreneur, pour lui les activités entrepreunaritrles ne

sont pas limitées aux seules créations et directions d'entreprises, en outre, l'entrepreneur est sensible au

système environnant.

Au clébut cles années 80. cleux économistes anréricains G. Gilder et P. Drucker se sont penchés sur l'étlrde de

l'entreprencLrr. PoLrr Gilcler, I'entrepreneur est une sorte d'incarnation divine car il connaît les lois cachées de

l'écononrie ct 1àit progresser le rnonde. Gilder retie toLliours entrepreneur et petite entrcprise. Il est à 1a fois

propriétaire clu capital. gestionnaire. organisateur et partbis ingénieur. ccl ontrepreneur vient cle tous les

groupes sociaux, il n'est pas doté de richesse à I'originc car Gilder ponse que la lbrtune personnelle peut

constituer un handicapl0 pour devenir entreprenellr.

Cette idée n'est pas loin de celle avancée par J. Baptiste Say ou pour lui « le besoin stirnule l'irnagination ».

P. Drucker ne limite pas l'entrepreneur à la seule petite entreprise à I'encontre de quelques auteurs, cars selon

lui, les entreprencurs cloivcnt connaître et appliquer lcs principes qui permettent à ces innovations de réussir,

I'esprit 11'entreprise se tradrrit par un comportement. Néanmoins Drucker ne trace pas vrairnent le vrai profil

de l'entrepreneur, il rccol.rnirît seulement que c'est un t'évolutionnaire de 1'économic.

lIenry Mintzbergrr re.joitrt Drucker, depuis qu'i1 apparente l'entrepreneur au drrigeartt qui saisit Ies

opportunités et qr-ri innove à chacpc lois que c'est néc.'ssaire.

D'ailleurs, Sain Saulieu en 1988 souligne que l'entreprcneur veut être maître cle son travail et l'organiser

librement, car il nc vcut pas être le jouet d'une organisation dont il ne connaît pas les marges. Cependant,

cette liberté à r-rn prir qui est le risque de tout perdre.

Si la fbnction d'entrcprcncr:r consiste à rcchercher les imperfections et à percevoir lcs changemettts et à

cxploiter les opportunités du ntarché avec protit en réunissant et cn coordonnant les ressources rares pour

concrétiser une iclée nouvelle. Ce rôle suppose chez lui 1'existence de certaines qualités et compétences

nécessaires ii l'exercice de cette tbnction. E,n ef1èt, d'après Fillion, il est nécessaire de compléter la théorie de

l'entreprenariat pâr Llne approche descriptive qui meltent en relief les caractéristiques personnelles pour

mieux cerner 1a personnalité de I'entrepreneur.

Ce domaine a été prisé pirr les sociologues et lcs psycho sociologues, notamment D. Mc-Clelland, "lirnmons,

Fillion et Lauf'er.

Partie 2

ENTREPRENEURS ALGERIENS UN GROUPB HETEROGENB

Lorsque on parle cle création d'errtreprises on parle nécessairement d'entrepreneur, c'est un acteur

économique et social il possède des capacités et côtoie des contraintes. La ftgtrre de l'entrepreneur algérien

est hétérogène car les profi1s. les parcours socioprofèssronnels sont divers. Leurs activités s'exercent dans urt

réseau clc rcltrtions sociales et de solidarités lamrliales '', leur conception du travail est inlluencée par les

l" '1. Verstraete « l.'cntreprenariat » Op cit.
rr 

I-1. Mintzberg « Le r.uanager au cluotidien » 1984 E.d. L'orglrtisatron
rz Anne Giliet, « Entrepreneurs algériens entre logique tàrniliale et logique éconotiiclue », 2003
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valeurs traditionnelles sociales et religieuses, ce-ci se traduit dans la gestion de lcur entreprise, I'organisation

du travail et la division des richesses des entrepreneurs se situent dans une sphère plus sociale

qu'économique.

I Les caractéristiques des entrepreneurs algériens
L'ouverture économique a permis l'apparition d'ur.r nouveau genre d'entreprenerlrs. nous dirons un

peLr difïërents de ler.rrs aînés des années 70.

Pourquoi Lrn nouveau genre tout simplement plrt'e qLr'ils proviennent cles sociétés publiques où i1s

ont acquis une longue expérience et sont dotés aussi d'un niveau d'instruction acceptabie, Ces cadres

il'entreprises publiques associés quelque fbis à des personnes ayant des capitaux lbrment des PME d'un

genre nouveau. En sornme le nrode de fonctionnement de cette nouvelle génération d'entreprise se distingue

des anciennes Plr4E.

La particularité relevée dans une enquête ef'fectuée sur la population des entrcpreneurs algériens a

rnor-rtré l'âge avancé des entrepreneurs, plus de 60% des entreprenellrs ont plus de 50 ans ;17Yo onl moins de

35 ans. Ainsi la sphère de création est tèrrné aux.ieunes à rnoins que ccs derniers soient des héritiers qui ont

bénéflcié d'un capital social, économique et socioprofèssionncl.

L'enquôte relèr,c aussi lcs origines souvent modestes de ces nouveaux entrepreneurs. l,e niveau

d'instruction, est souvent relativement élevé car les parents les ont poussé vers Ia connaissance. Reste les

anciens entrepreneurs dont la fonnation se résume dans la ma.jorité des cas au primaire.

2 Profil entrepreneurial algérien
Les profils sont tirés des trajectoires socioprolèssionnelles et les motivations dc création

c1'entreprises.

a- L'entrepreneur cadre
Cette catégorie regroupe les anciens cadres d'entreprises publiques, ils ont crée leur PME

récenrnrent après 90, il représentent 42oÂ des entrepreneurs. Leurs atouts sout d'ordre professionnels, ils

possédant un savoir tàire, une logue série de fbrmation enfin un bon carnet d'adresse. Iis sont conscients de la

rationalité économiqr-re ainsi ils ne peuvent pas répéter les erreurs commises dans le passé, leurs sor:ois est

d'assurer un avenir pour leurs enfànts.

b- L'entrepreneur migrant
Ce phénomène est très présent dans la région tle Kabylie. des personnes qui sont partiesjeunes à

l'étranger reviennent à la cinquantaine investir leurs capital au pays. Leur sor-rhait est de revenir et cle réussir

en Algérie fuyant une crise de l'emploi à l'étranger. Ils n'ont ptrs un réel niveau d'instruction" mzris ils ont

acquis lors de leur vie à l'étranger un certain sens de 1a rigueur et de la discipline dans le travail. Ils ont aussi

parcouru de nombreux chemins professionnels qu'ils essayent d'exploiter en Algérie. Ce groupe a aussi

brillé par l'exploitation r1e nouvelles idées. Ils représcnient I 8% des entrepreneurs rencontrés.

c- L'entrepreneur héritier
Ces entrepreneurs sont classiques dans le sens où I'acquisition du capital se fait par I'héritage" Anne

Gillet les a répcrtoriés en trois catégories.

[in prcmier lieu les nouveaux jeunes patrons des anciennes PMI]. Ils onl entre 25 et 30 ans, ils ont

repris l'entreprise 1àmiliale, ils bénéllcient d'une haute instnrction et ont introduit ainsi de nouveaux modes
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de rnanagement. Ils privilégient les compétences dans le recrutement et la discipline clans le travail. Ils sont

sollvcnt en conflit avec leurs palents car les relations qu'ils entretiennent avec leurs salariés sont différentes.

lls prônent moins le social et tentent plutôt à an-réliorer les produits et à concluérir de nouveaux marchés.

l-a deuxième catégorie des entreprener.rrs héritiers se distingue par leur âge, Ils sont âgés entre 40 et

50 ans. leurs formations étant tàibles mais la miütrise des métiers est très grande, ils entretiennenl des

relations tiaterr-relles avec les ouvriers. leur souci est de colserver 1'entreprise sans plus.

Enfin la troisième catégorie est constitllée de jeunes entreprelreurs qui ont crée toul récemment leurs

entreprises, ils sont aidés llnancièrement par leurs parcnts ou la t'amille, il bénéficient aussi par le biais de

ceftaines institutions de l'aide de I'Etat. Ils veulent par cet acte s'impliquer dans la vie économique et

s'alÏrmer en acquérant une certaine indépendance. ils ont des paronts entrepreneurs et profitent de leur savoir

mais sans pour autant s'inscrire dans une continuité.

d- L'entrepreneur de tradition entrepreneuriale
lls ont crée plusieurs entreprises, ils ont alleint la cinquantaine et plus, ils ont acquis une longue

expérience d'entrepreneur, leurs rnotivation est plutôt fàmiiiale dans le sens ou toute la fàmille travaille dans

1'entreprise. Ils marquent la région par leur présence économique et la puissance làrniliale. Ils représentent un

investissement social dans 1e r.illage ou la localité. Ils sont seulement 11% de la population.

e- L'entrepreneur ouvrier
Ce sont des ouvriers qui ont travaillé soit rlans les errtreprises privées ou publiques. IIs se sont

appuyés sur leur savoir lairc pour créer leurs entreprises. Ils représentent 60lo de l'ensemble des

entrepreneurs.

Ainsi. ces différents profils d'entrcpreneLrrs étudiés sont tbrtement marqués par 1a présence

fàmiliale et les réseaur sociaux dans l'entreprisc. De nonrbreuses qualités sont révélées dans les personnes

d'entrepreneurs, ils ne sont pas tellement diflérents des autres entrepreneurs. Plusieurs cle ces qr.ralités sont

rattachées à des valer,rrs personnelles et des qualités morales. I-es entrepreneurs étudiés sont unanimes sur le

faite de savoir prendre des risques et d'être persér,érant surtout fàce aux changements répétés de

l'environnement. respecter ses engagements revicnt souvent dans le discours de ces entreprenours. Analysés

par des spécialistes. I'esprit d'entreprise en Algérie s'inspire beaucoup de l'apparlcnance sociale dc ces

enlrcpreneurs. Cependant. cela n'écafie en rien l'initiative personnelle et être un meneur d'hommes.

3 Contraintes subies par les entrepreneurs algériens
Nous avons constaté que les mécanismes cle développement de l'entrepreneuriat en Algérie sont

répe(oriés entre logiclue clornestiques' logiques sociales et économiques. Néanrnoins, ce qui réunit ce groupe

hétérogène ce sont les entraves tiées à la situation économique, sociale et politique du pays.

En ef1èt les patrons algériens lbnt lace à de norrbreux problèmes qui entravent le bon

tbnctionnement de leur entreprise. Les contraintes tourncnt autour des prêts bancaires et la dift'iculté d'en

bénéficier. de la concurrence internationale, le développement du marché informel, une fiscalité jugée par

certains comme très lourde cl des règles administratives encombrantes. Les entrepreneurs souffient beaucoup

de ces difficultés qui constitucnt pour eux un goulot d'étranglentent.
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Il est généralement admis que le secteur bancaire reste la conh'ainte majeure vis à vis (e la

création de nouvelles entreprises ou le développement des PME existantes. Ainsi, les réformes engagées par

le ministre des flnances n'ont pas réussi à assainir et adapter le secteur bancaire ar-r fbnctionnernent d'une

économic concurrentielie, sa rnise à niveau pour fàire face aux nouvelles exigences cl'une économie de

n'rarché est une tâche qui n'a pas encore démarré, Ce secteur reste encore caractérisé par cles pratiilues

archaÏqr.res olr les banques hésitent à prendre les risclues vis à vis des PME jugées comme un secteur à gros

risque, ou encore les garnnties exigées par ies banques, la centralisation de l'étLrde du clossier cle crédit au

niveau des directions générales. Brel les rél'orrnes du secteur financier prônées par les pouvoirs publics ne

peuvent répondre aux attentes des entrepreneurs algériens. Alors que la modernisation et le cléveloppement

de leurs entreprises ne peut s'opérer que par lc crédit.

Des questions d'ordle fiscal constituentaussi un réel obstacle au lonctionnentent de l'entreprise.

Les entrepreneurs demandent la levée des tares douanières sur les matières premières afin de relancer la

production nationale et rendre en môrne temps le marché national attractif à l'investissement clirect étranger

(lDE). L'infbrnlel rte cesse clc prendre des dimensions insoutenables clans l'éconon'rie nationale c'est un

problème qui entravc la vie dcs PME. Ce phénomène prenrl des proporlions inoontrôlables il est présent sur

tous ses aspecls et touche toutes les branches cl'activité . L'informel est donc devenu une vraie menace pour

les tous secteurs de l'économie en particulier pour 1e secteur des PME. L'expansion d'un tel phénornène

dans une économie pénalise tout ef'fort d'investissement formel et remet en cause f lutorité de l'Etat et

contribue à l'évasion llscale.

Quant au charges sociales. ellcs sont.jugécs trop lourdes et sont susceplible de dissuacler les cntrepreneurs à

créer des entreprises ott môrne penser à 1àirc croître leur activité pour ne pas suppofter d'autres charges

sociales.

CONCLUSION

[,a tbnction de I'entrepreneur comms nous l'avons rrontré dans la littérature consistait à combincr

de manière harn.ionieuse lcs facteurs de production exploiter au ûrieux les informations apprécier les risqucs

connaître les marchés et réagir en prenant les décisions les plus objectives possibles l'entrepreneur Algérien

n'est etr rien diflerent de son hontologue occidental seulement en plus d'exercer Ia fonction classique qui lui

est attribuée ce dernier doit subir les perpétuels changements de 1'environnement et lcs contraintes qui en

découlent.

Bien que le secteur privé a bien émergé et s'est iléveloppé au cours cJe ces dernières années, Ie

nombre de PME n'a pas connu Lrne croissance e\ceptionnclle. La clynamique de création cles PME reste

relativement 1àible en Algérie par rappod à d'autres pavs.

L'Etat a véritablement investi, tant sur le plan institutionnel, économique et politique. Néanmoins,

ceia reste eucore insLtlTisant. Les entrepreneut's de la nouvelle génération utilisent énormément le capital

social c'est à dirc les réseaux relationnels tels que les réseaux d'entraides làmiliales et cle travail. Certains
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d'entre eux intègrent une nouvelle part de modernisation ou de rationalité économique dans leurs pratiques

professionnelles seulement cela reste souvent à des traditions qui prirnent le collectif.

Si l'entrepreneur algérien trouve un climat qLri l'aide dans l'exercice de ses lonctions et la

réalisation de la rentabilité, sûrement la dynamique économique connaîtra un véritable essor.

L'arnbition, le courage et la persévérance sont cles qualités recensées chez nos entrepreneurs, les

entretenir c'est s'assurer de prendre le chemin vers la croissance économique
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