
C O U R S

Le thèm e d es  entrepreneurs e t d es  entreprises recouvre un nombre croissant de  
tra va u x  em p ru n ta n t la fo rm e  d ’é tu d es , d e  th è se s  (en cours ou achevées), voire 
d ’ouvrages. D ans le souci de contribuer à  une explicitation de ce cham p d e  recherche, 
l ’in s titu t d e  Recherche su r  le M aghreb Contem porain e t le Groupe d ’E tu d es e t de  
Recherches sur les Ressources H um aines (GERRH) de l’Association d e s  Economistes 
Marocains ont organisé un Atelier à  Rabat, les 6  e t 7 ju in  1995. A  d é fa u t d e  pouvoir 
prétendre réunir l’ensem ble des chercheurs concernés, l’IRMC et le GERRH ont offert 
la possibilité à  d es  doctorants, pour la plupart marocains et français, d e  confronter 
leurs orientations d e  travail e t d ’engager un d éb a t avec d ’au tres universitaires et 
chercheurs.

Pierre-N oël DENIEUIL, qui a  participé à  l’Atelier, livre ici les élém ents d ’une  
^ ^ ^ ، ٠٨ inspirée par lesja lons posés lors de cette rencontre.

Entrepreneurs et entreprises au Maghreb
De l’inventaire des thèmes à l’identification d’un champ

L’A te lie r d e s  6 -7  j u in  1995 se  p ro p o s a it  de c irc o n s c r ire  u n  c h a m p  de 
recherche à  p artir d ’u n  inventaire - partiel - de thèm es relatifs au x  entrepreneurs et 
e n tr e p r is e s  a u  M aghreb . C e tte  a p p ro c h e  se  d o u b la i t  d ’u n e  r e n c o n tre  i n te r 
d isc ip lin a ire  e n tre  les  c o n c ep ts  e t c a d re s  in te rp ré ta t if s  d es  éc o n o m is te s , d es  
sociologues, e t des ethnologues. Les u n s  et les au tre s  d ressa ien t en  la circonstance 
le co n sta t de l’investissem ent actuel du  cham p en trepreneurial p a r u n  hum anism e 
d escrip tif e t com préhensif te n d a n t à  se po rte r s u r  les ac teu rs , la  localisation  (le 
te r r ito ire ) ,  le s  p ro c e s s u s  g lo b au x  (le d év e lo p p em en t), e t l ’a r t ic u la t io n  de la  
p roduction  a u to u r d ’u n  lien social l.

M u ltip lic ité  d e s  p ro je ts  e t  co m p lém en ta r ité  d es  o b je ts

Pour rendre com pte de la diversité des travaux  et des pro jets des partic ipan ts, 
l ’o n  p ro c é d e ra  à  u n  r e c e n s e m e n t  en  fo n c t io n  d e s  o b je ts  t r a it é s  p a r  le s
c h e rc h e u rs  e t de le u rs  a n g le s  d ’ap p ro ch e . La Ju x ta p o s it io n  de ces  m u ltip le s  
p ro b lé m a tiq u e s  d e s s in e ra  en  re to u r  les c o n to u rs  d ’u n  ch a m p  “e n tre p r is e s  e t 
en trep ren eu rs”.

U ne p rem ière  p ro b lém atiq u e  se rap p o rte  à  la créa tio n  d ’en trep r ises .  La 
principale question q u ’elle pose est d ’ordre conceptuel. A p artir des exem ples de la 
rég io n  Nord - P as  de C ala is  e t F la n d res , G .DUCHESNE a  tra ité  d es  co n c ep ts  
th éo riq u e s  e t em piriques de la  c réa tion  d ’en tre p rise s . On doit le u r  d o n n er u n e  
d im ension  to u t à  la  fois économ ique et sociologique. 11 n ’existe pas, en  effet, de 
concen tration  industrielle, de d istric t technologique, de diversification économique, 
s a n s  p roduction  simultcinée de com m unautés de travail, de lien social, de trad itions 
c u l tu r e l le s  co m m e s u p p o r t s  d e s  ch o ix  s t r a té g iq u e s  lo c a u x  ou ré g io n a u x . 
L’orien ta tion  d ’u n e  région su r  la  m ono-industrie ou la pluri-activité, p a r exemple, 
n ’es t p as  u n e  décision stric tem ent économique, e t relève le p lus souven t d 'u n  projet 
socio-territorial.

A u tre  axe d ’in v es tig a tio n , l’o rg a n isa tio n  e t  la  g e s t io n  d es  en tr e p r ise s
reco u v ren t d es  q u es tio n n em en ts  s u r  les co n d itio n s sociales de l’in novation  des 
en trep rises ainsi que s u r  la  gestion in terne et le management.
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La d iversité  d ’un  cl^an^p

 ̂ Ce texte ne prétend pas à une  présentation  exhaustive et objective des Journées de Rabat. Il s'agit 
plutôt d'une “synthèse”, en  tant que réappropriation et dépassem ent d’un matériau initial ici totalisé 
et réinterprété pour en consigner les acquis et les principaux élém ents de sens.
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On p a r t ^؛ل   de l’h y p o th èse  que to u te  Innovation  tech n iq u e  e s t  a u s s i  u n e  
innovation sociale qui ne prend  corps que si elle es t portée par des individus et des 
ré seau x . E n  ce sen s , le p ro je t p ro p o sé  p a r  A.METRAL s ’in té re s s e  a u x  a c tio n s  
d ’en tre p ren e u rs  e t aux  jeu x  d ’o p p o rtu n ités  et de co n tra in te s  qui rég issen t leu rs 
in terre la tions d an s  une  ^one de ^ r t e  concentration  g éo g rap ^ q u e  (Tunis), ^ ’étude 
des ^ r ^ e s  de la  relation  et du  lien social (agressivité économ ique, concttrrence) 
s ’im pose com m e la clef de votite de ce type d ’études.

O oncernant la gestion in terne et le management, p lu sieu rs  angles d ’accès ont 
é té  env isagés. A insi la  ré^ex io n  a-t-e lle  p o rté  s u r  les m odes de ré so lu tio n  des 
c o n f i t s  e t le c o n tré le , p a r  l ’e n tr e p re n e u r ,  de la  re la t io n  de c o m m u n ic a tio n  
(N.MOTII). Elle a  égalem ent abordé le fonctionnem ent in te rn e /ex te rn e  et la mi^e en 
relation en tre  les débouchés économ iques de la  production et la  cohésion sociale au  
s e in  de l ’e n tre p r is e  (Th.GHARBI). O n p e u t  s ’in te rro g e r ce p ف . ro p o s , s u r  les 
d ifficu ltés  in h é re n te s c ف  e r ta in s  s u je ts  su s c e p tib le s  d 'é tre  c o n s id é ré s  com m e 
socialem ent “explosifs”, ^es au tre s  travaux  p résen tés tra iten t du  rôle assigné ف une 
c a té g o r ie  d ’em p lo y é s , l ’e n c a d re m e n t  p a r  ex e m p le  (M .BELAYACHl), ou  d e s  
m otivations du  personnel face ف l’organisation (Ch.BENTALEB). Pcir leu r objet, ils se 
rapp ro ch en t de celui de A.METRAL. Ils s ’en différencient d an s  la m esu re  où celui-ci 
é tud ie  u n  fonctionnem ent collectif d ’u n  ensem ble d ’en tre p ren e u rs  ta n d is  q u ’eux- 
m êm es se p enchen t p lu tô t s u r  u n e  thém atique organisationnelle circonscrivant u n  
proftl type d ’entreprise  et de m anagen^ent d an s  des lieux de production  fortem ent 
s tru c tu ré s  su r  le p lan  des organisations.

La question  des entreprises  face l ف  ’international, troisièm e axe, es t celle 
des m igrations de personnel et de la m obilité des en trep rises elles-mème^.

E.ROBERT a  évoqué l ’im p ac t d u  se c te u r  oJJ shore  f in an cé  p a r  l’é tra n g e r  
(délocalisation) su r  le développem ent et le potentiel m igratoire. L’obje¡; de recherche 
se situe  ici d an s  l’analyse des effets p rodu its su r  u n  groupe socio-professionnel : la 
m a in -d ’œ u v re  o u v riè re . Les s o u s - th è m e s  co n c e rn e n t, d ’u n e  p a r t,  la  c ré a tio n  
régionale d ’em plois et, d ’a u tre  p art, l’effet d ’e n tra in em en  écono^niq^e local des ؛
investissem ents étrangers. Il s 'agit d ’u n  type d ’approche "finalisée”. Elle te؟ te, en 
effet, de m esu rer les effets d 'absorp tion  in terne d ’u n e  m ain -d ’œ uvre qui touche des 
fem m es, je u n e s  e t récem m en t rec ru tée s , qui n e  se s e ra ie n t p a s  p o rtée s  s u r  le 
m arché et n ’au ra ien t p as  émigré san s  cette opportunité, ^e trouve ici questionnée 
l’efficacité socio-économ ique d ’u n e  telle m esure. Un tel objet de recherche ne doit 
p a s  la is se r  p e rd re  de vue que to u te  ex p o rta tio n  p a rtic ip e  to u jo u rs  d ’u n  p ro je t 
in terne  fort. L’exportation est b ien le fru it de l’investissem ent étranger, elle es t tou t 
a u ta n t  la  t r a d u c tio n  d ’u n e  vo lon té  n a tio n a le  co n c e rté e  (P.JUDET) q u e  d ev ra  
ana lyser conjointem ent le chercheur.

Les e n je u x  de l ’in te r n a t io n a l  n e  se  r é s u m e n t  p a s  d a n s  le s  n ^ o ^ a lité s  
d ’insertion  des en treprises d an s leur tissu  socio-territorial. Ils désignen t égalem ent 
les m obilités m igratoires des e n tre p r is e s ه. an s  cet esprit. J.P.CASSARINO considère 
l’espace de mobilité m igratoire des en treprises tu n is ien n es en  Erance, en Tunisie et 
en  Italie. Il é tu d ie la ف   fois la  visib ilité de ces e n tre p rise s  d a n s  l’esp ace  u rb a in  
d ’accu eil e t leu r inv isib ih té , c ’e s t-à -d ire  les av an tag es  q u ’elles re tire n t de leu r 
d ispersion l'étranger. E ف  tan t en tendu  que les com m unau tés ف l’é tranger son t de^ 
p o rts  d ’a tta e h e s  d a n s  u n e  p ersp ec tiv e  de fo rm atio n  e t de so u tie n  fin an c ier. Il 
Evoque, ف cet égard, les m obilités tran sn a tio n a les  de cette c lasse d ’ac teu rs  revenus 
au  pays où ils on t créé leur propre affaire. Le cham p de l’en treprise  se situe  alors ف 
l’in tersec tion , d a n s  u n  en tre -d eu x  de la  ren co n tre  des cu ltu re s  où !’éloignem ent 
devient u n e  ressource.

U n d e rn ie r  axe, q u e  n o u s  d é s ig n e ro n s  s o u s  le v o cab le  E n tr e p r ise s  e t  
^ n t a t io n s  ،ie s o c ié t é ,  reco u v re  d es  en jeu x  p o litiq u es  e t so c io -éco n o m iq u es  
in h é r e n ts  a u  d év e lo p p e m e n t d e s  e n t r e p r is e s  : la  r e la t io n  au  p o li tiq u e  e t à 
l’ém ergence de nouvelles catégories sociales.

Le trav a il de E.OOBE s u r  les s tra tég ie s  d ’in v es tissem en t d es  e n tre p rise s  
é ^ p tie n n e s  traite  des im plications de la  tentative du gouvernem ent é ^ t i e n  vis؛؛n t  

ف ؛ •¿prendre en m ains les réseaux  de drainage de l’épargne et ف faire d isp ^ra itr؟  les 
sociétés de p lacem ents de fonds en 1986 et en 1988. 11 évoque la réaction de PME 
qui inscrivent leu rs  référents islam iques d an s  la ra ison  sociale de leu rs  affaires et 
m ontre  com m ent ces référen ts su rd é te rm in en t les pra tiq t،es des en trep ren eu rs  et 
les réseaux  de m obilisation.
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La relation établie en tre  pouvoir politique et pouvoir économ ique est abordée 
n o ta m m e n t p a r  G.MEIERING, qu i env isage la  d^^namique d es  e n tre p r is e s  p a r 
ré fé re n ce u ف  n e  d é p e n d a n c e  ou u n e  in d é p e n d a n c e  v is -à -v is  de la  “fo r te re sse  
politique”. L’observation de l’en treprise conduit ف celle de l’apparition  d ’u n e  nouvelle 
bo u rg eo is ie  e t de son  d ؟ v en ir po litique. Les q u e s tio n s  ^ ¿ sé e s  t r a i te n t  du  type 
d ’in flu en ce  po litique rech e rch é  p a r  les e n tre p re n e u rs , ^ u  rô le  d es in s titu tio n s  
po rteuses et des m otivations de leu rs ad h éren ts  ainsi que du lien observable entre 
libéralism e politique et lib ér^ ism e économique.

D’au tre s  travaux, to u s  m arocains en  la  circonstance, p o sen t la  question  de 
l’ém ergence socio-politique d ’une  classe en trepreneuriale  orientée vers les nouvelles 
te ؟ bno log ies e t le m an ag em en t, e t qui s ’ap p ro p rie ra it  p ro g ress iv em en t u n  rôle 
politique. L’objet de recherche est d an s le cas d 'espéce m oins engagé s u r  l’é tude de 
l’e n tre p rise  que s u r  l’an a ly se  d ’u n  g roupe de p re ss io n  sociale e t po litique, son  
histo ire et ses perspectives d ’ém ergence ou de m aintien.

Le développem ent d’en treprises se prête égalem ent ف une  analyse en  term es 
d’im pact  socio-économ ique. Sous cet angle, l’objet d ’é tude réside m oins d an s  les 
c o d if io n s  de création, d ’innovation ou de relations in ter-en trep rises que d an s  les 
effets du  développem ent s u r  u n e  catégorie de la  popu lation , en  l’occu rren ce  les 
c lasses  m oyennes. Gn appréhende alors les conséquences sociales de l'ouverture 
économ ique. Le cham p s ’élargit au ^  populations de la  sphère  consom m ation ف p artir 
d ’u n e  analyse des e^e ts de dysfonctionnem ent d an s les p rocessus d ’éducation, de 
form ation et les changem ents d an s  les m odes de vie {S.COHEN).

Un p a y s a g e  en trep ren eu ria l d ivers if ié

D éünir l’en trep o se  com m e u n  cham p ouvert s u r  de m ultip les objets d ’études 
n o u s  habilite ف u n e  pensée pluri-disciplinaire ه ا ت  elle e s t to u r ف to u r resituée  dans 
u n  systèm e économique, une trad ition  historique, de^ d é term in an ts  sociétaux, u n  
en v iro n n e m e n t c u ltu re l  e t en  ré fé ren ce  a u ^  co m p o sa n ts  p sy ch o -so c io lo g iq u es 
c a ra c té r is a n t les en tre p ren e u rs . La varié té  des d éb a ts  a m o n tré  que le concep t 
“d ’en trep rise” m éritait u n  réexam en face ف des logiques d 'en trep rises que l’on doit 
diversifler pour m ieux les cerner (N.EL AOUFI). Il n ’existe p as ا  ا ne forme m ais des 
form es d ’en treprises. De même, les en trep ren eu rs ne co n stitu en t p as  u n e  catégorie 
de population  homogène, ?a rle r de classe en trepreneuriale  induit, à  m on sens, ف se 
ferm er m éthodologiquem ent la  possib ilité  d ’avancer. Nous p a rle ro n s  p lu tô t d ’u n  
paysage en trepreneurial diversiflé. l£ s  concepts de gestion et d ’organisation  que l'on 
a  avancés au  cours des débats, n ’ont, en effet, de p ertinence q u ’en fonction des 
s tru c tu re s  des en trep rises en présence.

P lusieurs typologies peuvent être proposées. Gitons to u t d ’abord le découpage 
d es  en tre p ren e u rs  en  fonction de leu r profil de form ation  e t de leu r re la tion  au  
sav o ir : l ’au to d id a c te  re p ro d u is a n t u n  sav o ir-fa ire , le te c h n ic ie n  d ’u n  s e c te u r  
diplôm é de g a n d e  école, le chef d ’en treprise  m anager et gestionnaire.

U ne a u t r e  ty p o lo g ie  s 'im p o s e  à  p a r t i r  de la  r é p a r t i t io n  e t d u  
con trô le /délégation  des fonctions. Celles-ci peuven t être séparées, d istribuées ou, 
au  contraire, cum ulées d an s  les m ains d ’u n  individu : la  conception, la  production, 
la  com m ereia]isation, la  gestion. L 'artisan  les em brasse tou tes. 11 n 'éprouve, en ce 
sens, ni le besoin  d 'accum uler pour investir d an s  des m ach ines ni celui d ’avoir du 
personnel formé, du fait de son absence de fonds de rou len ien t et égalem ent de son 
é th iq u e  de la  q u a lité  e t de so n  trav a il ف p a r t i r  d es  o p p o r tu n ité s .  A l ’opposé , 
l'industriel qui tien t le sec teu r flnancier voudrait se sép a rer du techn ique et se pose 
la  q u e s t io n  de la  d é lé g a tio n , d u  r e c ru te m e n t  e t  de  l 'o rg a n is a t io n ,  d a n s  u n  
com portem ent extrêm em ent planifié où l'incertitude tend  à  être m aitrisée.

C h acu n  e s t d an s  u n e  logique où il pu ise  ses  com portem ents. L 'a rtisan a t 
a p p a ra ît  com m e u n  systèm e de surv ie s a n s  accu m u la tio n , m ais  le nom bre des 
a r tisan s  d an s  les zones de développem ent en fait u n  ensem ble économ ique que l'on 
ne p eu t négliger. L 'en trepreneur - “hom m e orchestre” correspond au  “petit p a tro n ” 
qui contrôle to u tes  les p h ases  de la  production, de la  coi^m ercialisation et de la 
gestion  des p ro d u its  e t des hom m es d an s  l’en trep rise . L 'industriel, q u a n t ف lui, 
o c c u p e  p a r fo is  u n e  fo n c tio n  te c h n iq u e  p a r  c o u tu m e  m a is  il t ie n t  le¿ rê n e s  
financières et doit p ra tiquer la  délégation. L'homme d’affaires, enfin, a  abandonné 
les responsabilités techniques et se repose s u r  u n e  délégation solide, qui se situe 
d an s  le “supra-o rgan isationnel”.

] ]



E N  C O U R S

Précisons toutefois que le sen s de l’en treprise  familiale a  été dépouillé de tou te 
c o n n o ta tio n  néga tive . Il fu t  à  ce t ég a rd  so u lig n é  q u e  le c a ra c tè re  fam ilia l de 
l’en treprise  p eu t se trouver à  to u s ces niveaux et ne constitue en  au c u n  cas u n  frein 
d irect ou u n e  entrave au  développem ent.

P ar d elà  les co n sid éra tio n s re la tives au x  d o n n ées m acro -économ iques du  
M aghreb (G.WHITE), tro is thèm es on t ém ergé : la  transterritorialité, la  relation  du 
politique  e t  de l ’économ ique, les stratég ies  de la  gestion  d’entreprise.

L a tra n s te r r ito r ia li té

Les trav au x  de E.ROBERT ont bien m ontré que le développem ent n ’est pas 
toujours endogène. Il existe un  élargissement de l’espace, et le territoire de l’entreprise se 
situe dans un  “espace entre”. Il n ’est plus fermé, clos géographiquement, mais ouvert. Il 
s’agit du territoire de la coopération internationale.

L’esp ace  de l’im m igra tion  d es  e n tre p re n e u rs  e t de le u r  m obilité  a p p a ra ît  
com m e u n  lieu  de co m m u n ica tio n  in te r-p a y s . L’e n tre p r is e  ne  d é fin it p lu s  u n  
territo ire géographique enclavé m ais acquiert u n e  existence extra-territo ria le  où se 
co m b in e  l ’a p p a r te n a n c e  à  u n e  c o m m u n a u té  avec d e s  s t r a té g ie s  de  r é u s s i te  
économ ique et d ’intégration  sociale. Cette au tonom isation  des en trep rises n ’en tra îne 
p as  u n e  dépendance institu tionnelle  et se s itue  souvent hors de l’action  politique 
locale. Les en trep ren eu rs  concernés é tab lissen t u n  co n sen su s qui dépasse  le cadre 
des allégeances nationales et don t le “lian t” se m anifeste d an s  l’expression  d ’une 
proxim ité cu lture lle in stru m en ta lisée  à  des fins économ iques à  p a r tir  d ’u n  projet 
“e thno-cu ltu re l” (appartenir à  une  société, à  u n e  cu ltu re  ou à  u n e  diaspora).

Ce th è m e  p e rm e t de co m p re n d re  co m m en t les  a c te u rs  éc o n o m iq u e s  en 
u tilisan t u n  capital sym bolique conquièrent une  légitimité p a r des signes extérieurs 
à  vocation iden tita ire . Le chef d ’en trep rise  et ses em ployés so n t p o rteu rs  de ces 
m a rq u e u rs  id en tita ires  in s tru m en ta lisé s  à  des fins en trep ren eu ria le s . Le capita l 
sym bolique alim ente u n  capital social p a r les réseaux  d ’in ter-connaissances, eux- 
m êm es in scrits  d an s la constitu tion  d ’u n  capital économique.

Nous som m es ici en  présence de réseaux  d ’échanges qui ne  réponden t p lus 
a u x  s tr ic te s  lois d u  m arch é . L’en tre p rise  lie a lo rs  déve loppem en t économ ique, 
co h ésio n  d u  g roupe  et, d a n s  c e r ta in s  cas, p ro p ag a tio n  d ’u n  m essag e  re lig ieux 
(E.GOBE).

L a re la tio n  d u  p o litiq u e  e t  d e  l ’économ iqu e

Le pouvoir politique favorise-t-il la  création d ’en trep rises ? Les en trep ren eu rs 
asp iren t-ils  à  jo u e r u n  rôle politique et lequel ? Ces deux questions on t été abordées 
so u s  l’angle d ’u n e  collusion en tre  le politique et l’économ ique (R.ZGHAL) et de la 
constitu tion  d ’u n  espace interm édiaire. D ans le cadre de l’Egypte, p a r exemple, la 
collusion  p e u t  p re n d re  la  form e de re la tio n s  de c lien té lism e  e n tre  p o litiq u e  et 
économ ique (E.GOBE). En revanche, d an s les pays de l’Asie du Sud Est, la  collusion 
ten d  m oins à  en trav er la  concurrence q u ’à  favoriser u n e  perfo rm ance m axim ale 
(P.JUDET).

Des hypothèses de travail on t été développées à  p a rtir  du  cas tu n is ien  et, p lus 
particu lièrem ent, de l’en trep ren a ria t créé a u to u r des so u k s libyens e t du  m arché 
tu n is ien  de l’hospitalisa tion  des Libyens à  la  su ite  de l’ouverture des frontières. En 
l’occurrence, u n e  dynam ique en trepreneuriale  (du Sud tunisien) e s t trib u ta ire  de la 
p e rm an en ce  d ’u n e  o u v ertu re  des fron tiè res et, p a r ta n t, de la  déc ision  politique 
(G.MEIERING).

Les p artic ip an ts  se so n t in terrogés su r  l’influence de l’E ta t s u r  u n  systèm e 
industrie l (A.MOUDDEN), p a r référence au  modèle Sud am éricain. O n a  évoqué à  ce 
propos le décalage en tre  le m onde de l’en trep rise  et les in s titu tio n s  de la  sphère 
p o litiq u e , en  '
(P.JUDET).

te rm e s  de c a p a c ité s  d ’a d a p ta t io n  e t de ré a c tio n  a u x  év o lu tio n s

Avec la  p ro b lém a tiq u e  de l’a ju s te m e n t e n tre  p o litiq u e  in s titu tio n n e lle  et 
po litique en trep ren eu ria le , le d éb a t s ’e s t fixé p o u r cad re  u n e  vision  réaliste  des 
rap p o rts  en tre  économ ique et politique et de leu rs  cycles (M.CAMAU) p lu tô t q u ’u n  
q u es tio n n em en t s u r  les a sp e c ts  de la  tra n s itio n  vers la  dém ocratie . Il e s t  a in si 
ap p a ru  que de nouveaux  ac teu rs  en gestation  ten d en t à  en tam er le m onopole de 
l’E ta t d an s  le rôle d’interface avec l’extérieur (R.ZGHAL).

D es  th èm es  ém ergen ts
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C e tte  v is io n  ré a lis te  p o se , en  d é fin itiv e , le p ro b lèm e  de l ’a p t i tu d e  d es  
in stitu tio n s  à  réaliser u n  équilibre en tre  tou tes les catégories d ’en trep ren eu rs  (les 
exporta teurs, les petits  industriels e t les artisans) et à  in tégrer les services n a issan t 
au x  en trep rises (bureaux d ’études, nouvelles en trep rises ém ergentes...).

L a g e s tio n  e t  la  rég u la tio n  in te rn e  d e  l ’en trep r ise

La com m unication a  été présen tée com m e u n  “m oyen de m obilisation et de 
m ain tien  de l’engagem ent des employés», cen tré  s u r  u n e  volonté de proxim ité et 
d ’écoute, e t ce à  rencon tre  de la  décision au to rita ire  (N.MOTII). M ais elle se confond 
alors p u rem en t et sim plem ent avec la descente d ’u n  m essage, c’est-à -d ire  avec u n e  
stric te  inform ation v isan t la  sensibilisation. En fait, il n ’existe p as  u n e  inform ation 
m ais de m ultip les inform ations qui défin issent différents rap p o rts  de travEiil d an s 
l’e n tre p r is e  (Th.GHARBI). N ous e n te n d o n s , en  effet, l ’in fo rm a tio n  com m e u n e  
re la tion  d escen d an te  ou ascen d an te , m ais  to u jo u rs  univoque, la  com m unication  
co n s is tan t sim u ltan ém en t et in teractivem ent d an s  l’inform ation (A vers B) et son 
re to u r à  l’ém etteu r (B vers A). Toute forme de com m unication est a insi productrice, 
à  m on sens, de néguentropie se m an ife stan t so u s la form e d ’u n e  réactivation  de 
l’inform ation A p a r l’inform é B ou de l’in terne p a r l’externe. Par contre, l’inform ation 
s ’im pose com m e en trop ique , c ’es t-à -d ire  com m e p ro d u c tric e  d ’p n e  dég radation , 
d an s  la  m esure  où elle parvient à  son récep teur so u s forme parcellaire.

A utre dim ension de la  régulation, la m otivation au  travail n o u s confronte au  
rô le  de l ’in d iv id u  co m m e f i l tre  de  la  r é a l i té  e t é lé m e n t c o n s t i t u t i f  de  la  
réappropria tion  du  travail (Ch.BENTALEB). C ette approche ne doit p a s  cesser de 
s ’in terroger s u r  l’environnem ent social p roduc teu r de cette m otivation. On ne peu t 
ici d isso c ier l’o rg an isa tio n  de s tru c tu re s  e t de p ra tiq u e s, des m an ife sta tio n s  de 
com portem ents psycho-sociologiques in ternes à  l’entreprise.

C oncernan t l’encadrem ent, moyen et enjeu de la  gestion, la réflexion, centrée 
s u r  l’en treprise  m arocaine, s ’es t appuyée su r  p lusieu rs  co n sta ts  ; la  réduction  des 
effectifs de l’encadrem ent, le nom bre lim ité des diplômés, le carac tè re  familial de 
l’en treprise  e t la forte présence du  chef d ’en treprise  (N.BELAYACHI).

Elle a  débouché s u r  deux questions don t le tra item en t varie selon la  typologie 
e t la  logique des en trep rise s  en  p résen ce  (A.BOUSTA) : la  gestion  délégation  de 
l’en treprise , d ’u n e  part, et le type de recru tem en t effectué p ar l’en trep reneur, d ’au tre  
part.

On d istinguera  tro is logiques de gestion (cf les travaux  de P.LABARZIE 2). 
U n  p re m ie r  ty p e  re lè v e  d ’u n e  g e s t io n  e m p ir iq u e  fo n d é e  s u r  d e s  p r a t iq u e s  
d ’opportun ités e t de spécu la tions et reco u ran t souven t à  u n  personnel formé par 
app ren tissage s u r  le tas. Il tém oigne d ’une  adéquation  logique en tre  des p ra tiques 
de l’en trep ren eu r (opportunités) e t u n e  absence de personnel formé s u r  u n  modèle 
professionnel qui s ’opposerait à  ces pra tiques. Avec la  délégation de  responsabilités, 
o n  se  tro u v e  en  p ré s e n c e  d ’u n e  a u t r e  lo g iq u e  c a r a c té r i s é e  p a r  u n  s e u i l  
d ’assim ila tion  des con tra in tes p a r l’en trepreneur. Il y a, en effet, recherche d ’u n e  
délégation neutralisée e t d’u n e  volonté de garder le contrôle en en ray an t l’effet de 
p o u v o ir  p r is  p a r  l ’e n c a d re m e n t, p a r  u n  c h a r ism e , u n e  a u to r i té  fa m ilia le  ou 
re la tionnelle . La tro isièm e logique, qualifiable de gestion  professionnelle, ré su lte  
so u v e n t d ’u n  a p p re n tis sa g e  d a n s  la  fonc tion  p u b liq u e , d ’u n e  é lim in a tio n  d es  
p ra tiq u es d ’opportun ités et de spéculations ponctuelles e t d ’u n e  projection d an s  le 
tem ps d ’u n  “projet objectivé”. Selon cette logique, le d irec teur développe u n e  ligne de 
p en sé e  e t d ’ac tio n  b asée  s u r  la  coo rd ina tion . Il s ’expose to iitefo is, e t do it s ’en  
ju s tif ie r  a u p rè s  de so n  personnel, à  ce que ses  em ployés ne re c o n n a is se n t p as  
to u jo u rs  la  com pétence com m e u n e  h iérarch ie et ne  se s itu en t p a s  s u r  la  m êm e 
échelle de valeur.

Enfin, en  ce qui concerne le recru tem ent, on d istinguera  tro is éventualités. 
Celui-ci p eu t être fam ilia l (acceptation libre ou con tr؛iinte de l’im pératif de solidarité, 
facilitan t parfois une u tilisation éphém ère et clandestine de la m ain -d ’œuvre). Il sera  
d an s  ce rta in s cas clientéliste, en  ta n t que tr ib u t payé aux  ré seau x  de re la tions qui 
a u ra ien t pu  faciliter l’é tab lissem ent de l’en trepreneur. Q u an t au  recrutem ent sur le

LABARZIE P. - Entreprise e t entrepreneurs au  B urkina Faso. - Paris : Karthala, 1988.
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m arché anonym e  du  travail, il n ’est souvent accessible qu 'au x  in d u strie ls  avancés, 
ca r les m oyens en trep ren eu rs se sen ten t pénalisés p a r les petites en trep rises qui les 
concurrencen t sa n s  payer ni charges ni salaires aux  qualifications.

Nous ajouterons, pour en  term iner avec ce thèm e de la  gestion, q u ’il n o u s a  
sem blé ex ister u n e  ré troaction  en tre  l’en trep ren eu r, ses  m ultip les ap p a rten an ces  
(fam ilia le s , p ro fe ss io n n e lle s )  e t  so n  e n v iro n n e m e n t m a té r ie l  e t sy m b o liq u e . 
L’en treprise  es t p roduite p a r les in teractions en tre  les diverses re sso u rces  de son 
m ilieu de référence et elle-même rétroagit pou r con tribuer à  produire et à  pérenn iser 
so n  en v iro n n em en t p a r la  p ro d u c tio n  de b iens, la  co n s tru c tio n  d u  m arch é , les 
régulations politiques et les choix in stitu tionnels (N.AKESBl, D.GUERFÎAOUI). S ur 
ce poin t la  réun ion  a  laissé tran sp a ra ître  la question des conditions sociétales de la 
p roduction  de valeurs de m anagem ent. Les concepts em ployés renvoyaient, en effet, 
à  des v a leu rs de gestion occidentale (motivation, négociation, partic ipation), avec 
toutefois u n e  échelle de valeurs fondée s u r  la  relation h iérarch ique et la  volonté de 
régulation  de la  relation en treprises/em ployés p a r u n  principe de paternalism e ou 
d ’évitem ent. Les valeurs de participation, de cu ltu re  et de projet d ’en treprise  n ’ont 
p a s  le s  m ê m e s  s e n s  d a n s  le s  c o n te x te s  ici c o n s id é r é s .  C o m m e n t a b o rd e r  
l’inform ation d ’entreprise, p a r exemple, dès lors q u ’il es t donné de co n sta te r q u ’u n  
inférieur a u ra  pour stratégie de ne p as  faire connaître  sa  ressource à  son  supérieu r 
(R.ZGHAL) ? On pense ici aux  ra tionalités cu lturelles de gestion (cf. les travaux  de 
P h .d ’IRlBARNE •̂ ), te lle s  la  logique de l’h o n n e u r  à  la  fra n ç a ise , la  log ique du  
co n sen su s à  la  hollandaise ou celle du co n tra t à  l’am éricaine. Par delà l’analyse de 
la  pensée économ iste selon sa  dom inante ra tionaliste  pointée p a r les ethnologues 
(S.OSSMAN), que signifie “partic iper” d an s divers contextes sociétaux  ? C om m ent 
l’individu s ’affirme-t-il ? Quel e s t le poids de la h iérarchie s u r  l’identité e t la  prise de 
décision ?

Les th è m e s  de la  t r a n s te r r i to r ia l i té ,  de  la  re la t io n  d u  p o li t iq u e  e t de 
l’économ ique e t de la  gestion  de l’en trep rise  offrent u n e  p rem ière  éb au ch e  d ’u n  
cham p qui, p a r définition, ne sau ra it se résum er d an s l’addition d ’u n e  m ultiplicité 
de projets.

L'Atelier a  eu le m érite de les expliciter e t de leu r assigner des préoccupations 
m éthodologiques : le travail su r  les rep résen ta tions com m e ind icateu rs de l’action et 
des positions occupées au  sein  des groupes et des in s titu tio n s , l’élucidation  des 
effets de s e n s  p ro d u its  p a r  l ’in te rv en tio n  d u  ch e rc h e u r  au  re g a rd  de la  vie de 
l’en treprise  et des positionnem ents des acteurs...

Les re ch e rch es  s u r  les e n tre p re n e u rs  e t les en tre p rise s  au  M aghreb n ’en 
d e m e u re n t  p a s  m o in s  co n fro n té e s  à  u n  en je u  m a je u r  : p ro d u ire  d es  fo rm es 
cum ulatives de savoir à  p a rtir  de travaux  privilégiant tel ou tel des tro is  thèm es 
considérés ou, au trem en t dit, en  s ’in sp iran t de Jean -C lau d e  PASSERON, convertir 
des stocks d ’inform ations en  flux de connaissances e t a rticu ler ceux-ci à  des fins 
d ’intellégibilité.

A cet égard, les recherches dont le M aghreb es t l'aire de référence ne  sau ra ien t 
se priver des ressou rces du  com paratism e et de la m ise en réseau  avec des projets et 
p rogram m es tra ita n t des m êm es thèm es su r  d ’au tre s  sites.

P ierre-N oël DENIEUIL

 ,IRIBARNE (d’I Ph. - "Misère et grandeur d'un modèle français d'entreprise", in R.SAINSAULIEU د
L ’entreprise, une affaire de  société. - Paris : FNSP, 1990.
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