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Résumé

Les années 80 et 90 onl ÿu se renforcer et s'ampliJier I'intérêt porté au secteur de la microfinance comme

outil de rédtLction de la pctuvreté dans les pays émergents mais plus particulièrement dans les pays pauttres.

La microfinance s'est d&eloppée sur la base d'expériences réussies, notamment en Asie (Grameen bank cnt

Bangladesh) et en Antéricltte du Sud (Bancosol en Bolivie), pour devenir une industrie naissante facilitont
I'octroi de crédits aux nticro-entrepreneurs.

Si, dans la plupart des PED, la microfinance parvient à concilier les objectifs sociaur el économiques et
bénëficier d'un codre législatiJ'approprié, elle peut constiluer un moyen efficace de réduction de la
pauvreté, et permeître à une grande partie de la population, surtout les conches les plus défavorisées

d'accroître ott d'entreprendre des activités génératrices de reÿenus.

Les disparités diverses et les déséquilibres issus de la rigidité du système bancaire (formel) et la lourdeur
des procédures y afférentes dctns un nombre considérable de PED, n'ont pas perntis de récluire dttrablentent
la pauvreté et d'augmenter les possibilités de choix et les capabililés (Sen 1985) des populatiorts les plus
démunies.

En dehors des banques qui connaissent des limites quant à leur incapacité à gérer trne grande masse de

microcrédits non rentables, la microfinance apparaît comme un outil de développemenl économique des

populations pauÿres non bant:arisées et sans emploi, et vise le développement du travail indépendant, du

travail à domicile, des métiers de I'artisanat et des autres services.

En outre, lafinance inforntelle très répandtte dans les PED porte aussi des limites en termes de capabilités,
et ne laisse gttère le choix aux pauvres de développer letrs capacités individuelles.

C'est ainsi que, porteuses de telles initiatives, les nouvelles strcttégies internationales de financentent et de

coopéraîion en vue de réduire la pauvreté (DSRP, PPTE, FRPC, APD0 1ea), offrent aux pauÿres les chances

de contribuer eux mêmes à leur développement selon une approche bottom-up de self-reliant development
(Be nhabib,Ziani 2 000, 2 002).

Dans le cadre de la coopération internationale, les gouvernants des PED, avec I'apptti des bailleurs de

J'onds, cherchent à prontouvoir le développement des systèmes financiers décentralisés (SFD), permettant
une olfre de sen,ices -financiers adaptës aux populations pauÿres.

En parallèle, il faudrait envisager la création d'institutions spécialisées de microfinance (lMF) devant être

à l'écoute des poptùations non bancarisées et donc proches d'elles, aJin d'identiJ'ier leurs besoins en

servicesfinanciers sans adopler des comportements similuires aux banques classiques.
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L'Algérie qui a gagné en expérience ces dernières années par la mise en place d'instîtutions de

dételoppementetdepromotion demicrocréditsnotnmntentl'ANSEJ,adûfairefaceàdescontraintesliées
essentiellenxen.t ti la lenteu' et la complexité des procédw'es bancaires ainsi qLL'à lu Jaible capctcité des

banques à traiter les dossiers de nticrocrédit.

En Algérie, la loi sur la ntonnaie et le crédit (LtrlC) ne fait rëJérence ni aux institLrtîons tle microfinance
spécial.isées dans la gestion du nticrocrédit, ni aur servic'es _finonciers destinés our popltlotions non
boncarisées.

Nonobstant cela, des projets de création d'institutions de ce Type exislent à travers les associations TOUEÀ
(Alger) et AFAD (Annaba), sintilaires aux tonlines Afi'ic'crines.

Ainsi, clans une double optique de lutte contre la pauvreté et la morginalisulion d'tLne part et cle

développement des mic'ro-entreprises en Algérie, nous articulerons nolre contribution ctlüour de l'efficacité
des outils de I.a,financeformelle, qui sera cLbordée dttns une première partie, el de lafnance informelle qui
suivra dans une deuxième partie ; le rôle et I'importance de lo coopération nalionale et inlernationale sera
mis en erergtte dans une troisi.ème purtie.

lntroduction:

L'attention pofiée à Ia problérnatique de flnancement de ia pauvreté el la promotion des petites et moyennes

entreprises innovantes ainsi que I'emploi. a permis à I'Algérie d'enclencher durant ces hnil dernières années

une véritable dynamique de dér,eloppement de la micrtlflnarrce qui a suscité un intérêt grzrndissant de la part

d'une frange importante de la population pauvre non bancarisée.

Ces actrons de rnicrofinance lbrmelle qui ont permis i) l',{lgérie d'acquérir ur.ie certzrine expérience se

heufient à divers obstacles réduisant la permanence quant à I'ofÏre de services flnanciers adaptés à cette

population.

Cela suppose également que le transferl des ob.icctils attendus de la microfinance lbrmeile vers une

microfinance informelle. r'ron institr:tionnelIe. est ]e résultat d'eflets de substitution dans nn sens étroit, et

d'eflets de complémentarité dans un sens plus large.

Pour pallier aux insuffisanoes issues des deux rnoclalités de financement lbrmelle et infbrmelle, une

troisième alternalive s'oftie dans un contexte international oir la coopération devient un moyen de

renfbrcement des modalités de flnancement de la pauvreté , plus partioulièrement pour lcs petites entreprises

poft euses d' initiatives,

1/- Efficacité et portée des outils de la finance formelle :

1.1 : Dispositif d'appui et de financement de la petite entreprise

Depuis 1997, I'Algérie a mis en place une série de mesures et politiques publitlLres en vue. cl'une pafi de

réduire le taux de chômage qui a connu une baisse significative passant de 27.8 % en 1997 à 11.lyo en 2004

selon l'oftlce national des statisliques, et d'autre pafi cle contrccarrer 1a propagation dc 1a pauvreté qui s'est

grandement atténuéc, passant de 12 n.rillions d'algéricns en 1997 à 6.5 en 2004, grâce à une nette

arr-rélioration des revenus des n-rénages opérée à travers lcs prograrnmes d'aide à ia création de micro

entreprises.
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Ces outils de développement et cle création de revenus initiés par I'Agence Nationale cle Soutien à l,E,mploi

des Jeunes ( ANSEJ ), et dont le dispositif est présent sur l'ensemble clu territoire national à travers un réseau

de 53 antennes, visent deux principaux objectif's :

- Favoriser la création d'activités des biens et services par clejeunes promoteurs.

- Encourager toutes fbrmes d'actions susceptibles de promouvoir l'emploi des jeunes.

Le champ d'application du dispositif couvre tous les investissements de moins de quatre niillions de dinars (

4.000.000 DA ), dont la réalisation s'effectue selon trois clilferents montages financiers :

triangulaire : Promoteurs- ANSEJ- Banques

mixte : promoteurs-ANSEJ

autofinancement : promoteurs seulement

Par ailleurs, les jeunes intéressés par celte démarche doivent satisfaire aux conclitions d'éligibilité :age entre
I 9 et 35 ans avec possibilité tl'étendre Ia lirnite cl'age à 40 ans, qualiircation, nivcau cles apports personnels,
et garantie exigée par les banques.

Au regard de ces contraintes. une fiange importante d'une population dérnunie et potentiellernent procluctive
se trouve ignorée et mise hors circuit.

La formalisation des clossiers d'investissements impose aux jeunes promoteurs d'effectuer der"rx étapes
essentielles qui consistent :

I Pour la première, à déposer le dossier ar-rprès de 1'antenne ANSEJ de leur clomiciliation qui va traiter,
élaborer des études technico-économiques et finalement clélivrer des attestations d'éligibilité.

r Pour une deuxième, et à l'issu de l'accord préalable de l'ANSEJ, qui assure Ia gestion des clotations,

notamment les aides sous formes de prêts non rémunérés ( 20% du capital fburni par l'agence), les tuturs
promoteurs déposent ler-rrs dossiers au niveau des banques en vue de bénéficier cj'accords bancaires.

Par conséquent, ils sont tenus de mobiliser des apports personnels sous forme cle fbnds propres déterminés
comme suit :

- 0.5o/o du montant global de l'investissement si celui-ci est inférier.rr ou égal à un (l) million de

dinars algt'rierrs.
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- 10% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à (1) million de clinars et

inlérieur ou égal à deux (2 ) millions de dinars algériens'

- l5%du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à deur (2) millions de dinars et

inférieur ou égal à trois (3) millions de dinars algériens'

- 2y%c1u montant global cle l'investissement si celui-ci est supérieur à trois (3) nrillions de dinars et

inlérieur ou égal à quatre (4) millions de dinars algériens

Soumis à ces exigences, le jeune promoteur verse Son apport personnel dans un compte ouvert au niveau de

sa banque clomiciliataire, et par conséquent peü prétenclre à la totalité du crédit bancaire mentionné sur la

décision d'octroi.

Ce cadre général et légal marque, cependant, quelques lacunes et contraintes vis-à-vis de l'importance du

dispositif même, à savoir le laps de temps qui s'écoule entre le clépôt des dossiers au niveau de la banque

(Agence) et l'avis final émanant cie la succursale, qui dépasse généralement les l? mois.

En iàit, la stratégie de frnancement de la petite entreprise s'inscrit dans le cadre du service public, et seules les

aclministrations sont habilitées à gérer ce type d'opération tollt en intégrant le concours des banques.

L'adoption par les pouvoirs publics algériens de programmes d'encouragement des jeunes à s'impliquer

d,avantage clans le secteur de la micro entreprise, n'a pas donné les résultats escol'nptés en raison notamment

cle I'existence de pratiques bureaucratiques cle la part cf instilutions lbrmelles notamment les banques qui

n,arrivent pas à s'aclapter aux approches, pourtant souples de la microfinance .

De ce qui précècle, la rigidité du système bancaire algérien et sa lourdeur dans le traiternent des dossiers de

dotation de crédits cle micro entreprise font que le goulet cl'étranglement d'accès au tinancement n'a pas

réellement été levé.

Un essai d'analyse des opératior-rs cle tlnancement de la micro entreprise, nous permettra d'évaluer le degré

cl'intérêt accordé par les banques à ce nouveau type d'activité'

1.2 : Bilan d'activité «le financement des micro entreprises: Bssai d'analyse

1.2.1/- Bilan arrêté au 3l decembre 2002 :

Les données chiffrées du bitan d'activité arrêté à la date dLr 3l-12-2002 présenté par le Directeur Cénéral de

I'ANSEJ, nous permet de dresser le constat suivant :

Au niveau de I,ANSEJ : Sur les 173000 clossiers déposés, seules 157000 attsstations d'éligibilité ont

été délivrées et 16000 dossiers rejetés sansjustification aLrcune
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En considérant le nombre potentiel d'emplois induit soit : 445000 emplois , et en prenant le nombre de

projets déclarés éligibles et/ou en autofinancement (agréments délivrés) :

157000 + 3300: 160300

Nous aboutirons à une moyenne d'emploi potentiel par projet ile :

445000 / 160300 = 2.7 par projet

Au niveau des Banques: Sur 91500 dossiers de création de micro entreprises réceptionnés par les

banques, 503 19 ont été acceptés pour accord bancaire et presque 45ÿo onl connu un rejet qui n'a nullement

été expticité aux jeunes pronioteurs sachant que le comité de crédit qui siège au niveau de chaque succursale

n'ajarnais présenté de notification écrite de critère pour les projets non sélectionnés.

En résumé, sur les 157000 dossiers déclarés éligibles, seuls 91500 dossiers sont réceptionnés par Ies banques,

et 68800 dossiers bloqués au niveau de I'ANSEJ.

C'est ainsi que les dossiers re.ietés peuvent être récapitulés comme suit:

Niveau ANSEJ: dossiers re.jetés : 16000

Niveau ANSEJ: dossiers bloqués : 68800

Niveau Banques : 41181

Total - 125981 dossiers

Ce qui laisse enlendre que les dossiers qui ont abouti à la création de micro entreprises s'élèvent à :

I 73000 - 125981 : 47019 dossiers soit de 277o.

Il est à signaler également que les emplois potentiels prévus sont uniquement de (2.7 x 47019): 116951 au

lieu de 445000.

Cette brève évaluation nous permet de constater que ce programme étatique n'ost pas toujours adapté aux

besoins des populations et ne peut répondre à toutes les demandes de rnicro entrepreneurs confirmés et

potentiels.

1.2.2/- Données statistiqUq§!êr ],VjlêyAau 3l -08-2003 :

Les efforts des pouvoirs publics en faveur du dispositilde création de micro entreprises au 3l-08-2003 se
sont soldés par le bilan suivant : (voir tableau l)

-Dossiers déposés (ANSEJ) : 189278
-Attestationsd'éligibilitésdélivrées . l'/1014
-Dossiers en instance d'éligibilité : 18244
-Dossiers réceptionnés par les Banclues : 99152
-Traitement favorable : 561 56
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-Traitement défavorable : 32850

-Dossiers en cours de traitement : 10146

-Dossiers financés par le FNSEJ : 50689

dont 47287 triangulaire
3402 mixte

-Nombre d'emplois générés : 142268
dont 133445 triangulaire

8823 mixte

NouS constatons que le pourcentage de dossiers acceptés par les banques en rappofi avec le nombre

d'attestations d'éligibilité délivrées est en deçà de35'Â.

La lecture de l'Annexe I nous montre également que f investissement total s'élève à 83,9 milliards de dinars

et se répartit comme suit :

- Le montant des crédits 1ibérés à titre de prêt non rémunéré ( PNR ) sur le FNSEJ, s'élèvent à i5,l
milliards de dinars

dont : 14.4 triangulaire
6,8 mixte

-Les montants relatifs aux apports personnels cles jeunes promoteurs s'élèvent à 14,5 milliards de dinars

dont I 1,9 triangulaire
2,6 mixte

-Les montants relatifs aux crédits accordés par les banques s'élèvent à 54,2 milliards de dinars

Or, il apparaît que le montant de 54,2 rnilliards de dinars est loin de refléter le degré de pérennité du dispositif

d'appui à la micro entreprise dont la finalité est d'asseoir un système productif flexible et créatif.
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le nombre de projets financés par les banques au niveau national a connu une diminution significative, au

regard des dossiers déposés, passant de '7279 en2002 à7087 en 2001, comme le montre le tableau II.

Tableau Il : Pro.iets éligibles au financement et projets retenus

La demande de développement de micro

promoteurs qui désirent développer leurs

entreprises reste importante et attractive pour cettc armée deieunes

propres petites entreprises.

L'analyse des données disponibles, nous permet aussi de déterminer le volume du plan de charge (voir

tableau III) des banques sur la base cles projets llnancés par leur soins.

Tableau III

PAR BANOUES

: Répafiition des proiets flnancés
Arrêtés au 31.08.2003

Rennrres Nomhre de nroiets o/"

BADR 17 921 37.90
BNA 13 172 27.86
CPA 6 692 t4.i5
BDL 6 400 13.53
BF,A 3 O3O 6.41

EI, BARAKA 0. l4
EL KHALIFA BANK 1 O.OO

CAB* T 2 000
cNN4r{*** 3 0.01

Total 47 287* 100,00

(*) Non compris les Micro entreprises à Financement Mixte
(**) Compagnie Algérienne de Banques
(+*+) Caisse Nationale de la Mutualité Agricole
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200r 2002 total

Projets jugés
Eligibles ANSEJ

Nbre t7 539 21830 I 56959

Pop. concernée 478s2 56169 434021

Projets financés
Banquesi ANSEJ

Nbre 7279 7087 46729

Empl. potentiels 14838 1963r 131899



A la lecture du tableau III, il ressort que la majorité des banques algériennes est très sélective à I,encontre des
projets de micro entreprise. ce qui laisse entendre qLre Ia principale critique porlée vis-à-vis rlu clisposirif
ANSEJ découle de la très faible implication cles banques.

l"annexe II présente la situation des rccouvren.rcnts des créclits consentis par les banques aJgériennes dans le
financement des nticroentreprises à Ia date du 3 I décembre 2002.
Ainsi' le taux de rernboursement moyen est de 617o , soit g lr.4illiarcls et 795 millions dc DA clu montanl total
de 16 rnilliards de DA.

Pour fàire Iàce au risque cle non remboursement de la pafi c1.-s.jeunes prornoteurs. Ia banclue Ieur impose cles
garanties (actils circulants, titres de propriétés ) en vue clc récupérer ses fonds en cas cle fàillite.

l'3 : Le microcrédit: un autre dispositif de Iinancement d,activité génératrice d,emploi

comme nous avons pu le constater, les projets ANSEJ nécessitent tor-rjours un apport çrersonnel généralement
ne pouvant être inférieur à 100.000 DA, qLri reste u.e solllme assez impoftante pour une majorité de ieunes
elrùlncurs.

Le soutien de l'état s'est élargi aux investissernents qUi ne dépassent pas les 350.000 DA poLrr une clurée cle
remboursenlent allant dc 1 à 5 ans, accordés en nratéricls et toLrrnitures sur présentation cle lacture prolbrma.
Ainsi' la gestion du dispositif qui est basée sur I'intervention dcs DEJ (Délégués cl,emploi cles.leunes)
actuellement directeurs d'emploi qui font l'accueil et I'orientation des porteurs cle projcts ainsi que le
montage ltnaniier, a été confié à l,Agence de Développernent Sociale (ADS).
ces délégués déiivrent Ies attestations de conlornrité a.\ pofieurs cle projets pour leur permettre clirccécrer
aux crédits bancaires, all montants mentionnés sur lcs factures prolbrma pollr un taux c.l'intérêt tlc 2ÿo. .la
dillérence étant prise cn charge par un deuxiènre partenaire qui est la clirection générale ciu Trésor.
Depuis t999' seule Ia Btrnque Nationale d'Algérie (llNA ) a accepté cle prenclre en charge le financement cles
petits pro-iets par Ie rnicrocrédit qui s'érevait en fàit à environ 7000 crédits.
Dans ceftains cas, tels que les crédits relatifs à I'agro-pastoral, la llanque « EL-KFIAI,IFA » a oonventionné

en 2001 plus de 2400 crédits.

L',une des contraintes rencontrées dans le financentent cles opérations rle rnicrocréclit. comme un outil
contre la pauvreté, réside clans la très grande rigueur financière irnposée notamment par la BNA en
concerne les accords de dossiers, ce qui a freiné un peu Ia ca<lence attendue des réalisations.
Quoi qu'il en soit' sur toutes les demandes de financement rcÇLles ( ilossiers cléposés au niveau cles banques),
seulement l0% ont été effe ctivement satisfaites.

une autre institution qui est le fonds de garantie FGRNIC est venue renforcer le programme du microcrédit
atln de laciliter l'intervention cles banques quant à la couverture cle I'irnpasse tinancière qui résulte du non
remboursement des porteurs cle projets conflrntés.

Malgré toutes ces formalités, le secteur bancaire est demeuré réticent et ne réponti quc partiellement aux
attentes des petits entrepreneurs chômeurs qui n'ont sans doule cl'autre issue que Ia finzurce informelle.
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2/-Caractéristiques de la finance informelle :

Le recours à la finance informelle clemeure une altenretilù pour unc Inlsse importante d'une population

pauvre qui n'arrive pas à accéder aux dif-ferentes formes de la finance forrnelle.

A vrai dire, la flexibilité de la flrme inlbrmelle et le non lonctionnement régulier de la llrme fbrmelle, ont

clonné dc nouvelles voix à cles associations et ONG porteLlses d'initiatives pour s'irnplicluer dans 1es

rrécanisrnes d'octroi cle crédits à cles minorités cl'exoltrs clu systèmc olllciel.

2. I : Les actions de gestion du microcredit par les associations

Iln Algérie" malgré l'existence de barrières qui n'encouragent aucunement le développenrcnt clu processus de

financement inlbrmel, des tentatives ont été entamées par deux associations à savoir :

L'association de volontariat (1'OUIZA) et celle des femmes algériennes pour le dér,eloppement (AFAD).

Iin prenant l'exemple courant de celui de l'association TOUIZA qui a lancé les premières expériences de

nricrocrédit cn 1995. il 1,a eu un projet de création de deux pépinières d'entreprises, appuyés par la

participation et-tective des groupe locaLrx de TOUIZA.

En fait. la formule adoptée a été de recourir au leasing du matériel et équipement pour être légué au

bénéllciaire. une manière d'esquiver le problèrne de l'illégalité d'octroi des crédits par toLrte structure non

habilitée et non autorisée par le conseil de la monnaie et le crédit.

Il est à noter par ailleurs que 1'association'IOUIZA qui a atteint un cerlain volurne d'activité en rnicrocrédit,

a pu décrocher en 1997 un imporlant accorcj clans le cadre du pafienariat avec le PNTJD pour I'exécution d'un

pro.jet concernant )e développement des petites unités d'élevage au milieu rural (PNUD, 2000).

Devirnt I'absence d'un caclre réglementaire permettant à 
-lotJlZA d'opérer directement dzrns les opérations de

n.ricrocrédit. il a été jugé utile de domicilier les fonds destinés au n.ricrocrédit dans une banque, et plus

précisément une mutuelle à savoir la CNMA (Caisse Nationale de Mutualité Agricole).

Les exigences de cette caisse pofient seulement sur unc rémunération de 27o seulement pour le dépÔt des

lbnds de TOUlZA.

En cas de non rerrboursement de la parl des bénétlciaires. la CNMA devra prévenir IOUIZA pour la gestion

du contentieux, s'il y a lieu.

Nonobstant l'importance de oùtte démarche qui rnalher,rreusement n'a pu durer, les responsables de TOUIZA

ont envisagé de créer ur-re institution flnancière propre i\ lcur association.

C'est dans cette optique, qu'est née l'idée de la création de la MADES ( Mutuelle Algérienne de

Développement et d'Economie Solidaire) au courant de l'année 1998, semblable aux systèt.nes mutualistes de

tlnanoe inlormelle qui sont très répandus dans les pays en développement depuis de longues années et qui ont

assuré des opérations rle tlnancement de proximité aux couches moins fàvorisées dc la popLrlation.

l-e projet en question celui clu MADES a été llnalisé par son intégration cliins le cadre dc ia loi sur lir monnrie

er Ie crédit (l-MCl), notamment à lravers 1'ouverture cle I'article 220, qui accorcle la possibilité ii des

organismes non lucratifs de pratiquer le crédit.
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Tout en ayant reÇu une autorisation en borrne et due tbrme dLr ministère cles finances et du conseil de la
monnaie et du crédit' l'association TourzA n'a pu iivoir une réponse définitive pour un éventuel agreement
d'une institution de microfinance spécialisée crans ra gestion du microcréclit.
Globalcment, les associations demeurent fàibles tant clu point cle vue financier que clu point de vr-re du champ
d'intervention' notamment les populations pauvres et onrreprenantes clu,elles peuvent toucher.

?,'
Le ministère des aflaires religieuses et des rvakl.s a procéclé au 6ébut cle I'année 2004 au lancement cl.une
large campagnc d'information et de sensibilisation sLrr le fbncls de la Zakat, une nouvelle institution chargée
de Ia collecte et de la distribution des biens de la cornmunauté aux pauvres et allx personnes dans Ie besoin.
Le montant global de la zakar collecté pour l'année 2004, selon le rr.rinistre Bouabdellah Ghlarnallah, s,éleve
à onze milliards de centimes ( soit 110.000.000,00 DA) à travers res caisses cre zakat qui se trouvent au
niveau des 5000 mosquées de la république.

En parallèle. la collecte cle I'argent s'est làite par chèque ou par virenrent au nurréro clcp riu fbncls .e zakat
de chaque rvilaya.

si une grandc partie cle lazakatest clistribuée a.x pa.\,res. une autre partie est destinéc aLrx.jeunes chômcurset sera investie dans la création cl'ernplois. ceci peut s'apparcnter à une nouyelle ibrmLrle cle finance
inlbrmelle mais sous l'égicle cru rninistère des afr.aires rcJigieuses et des rvakfs.
Il semblerait que les rccettes cle Ia zakat peuvent contribuer au progrès social en réduisant I'impact cle la
pauvreté et du chômage; l'expérience de la wilaya de sétif es1 à ce titre une meillcure illLrstration puisque à
pa(ir de ce même fond, un total cle '15 

jeunes a clé.ià bénéficié de ce type de créciits cxonérés cl,intérêts.
Dans la même rvilaya pilote et en prévision cle I'année prochaine, le nombre cie bénéliciaires est appelé à
augmenter pour afteindre r 50, et à l 000 bénéficiaires au niveau de r 6 autres rvi layate.
II est à rappeler que la valeur du crédit alloué à chaque bénéficiaire varie cle 50.000 DA à 300.000 DA,
suivants des modalités arrêtés par l,adrninistration locale.
De toute évidence, ceux qui peuvent postuler à I'aicle précieuse cle ce fonds, sont les chômeurs, les femmes au
foyers et autres cas. clésireux cle créer des n-ricro projets dans divers secteurs cl,activité, notamment artisanaux
et làmiliaux, à moyen et long terrne.

L'autre ob'iectif du fonds ile zakat est de prenrlre en clrarge lcs personnes nécessireuses et clérnunis qui sont
recensés au niveau de chaque r'vilaya. L'année 2004 a vLr 30.000 tàmilles bénéficier cle ce lorrds et il est prévu
de doubler ce chiffie au courant <le l,année 2005.

A ce titre' un fichier national sera élaboré au .iveau de chaque rvilaya afin de recenser au rnieux les personnes
nécessiteuses en utilisant l'outil infbrmatique pour 1àciliter l'opération de distribution de la zakat.
Le dispositil du foncls de zakat qui revêt un clouble aspect lbrmel et infbrrrel doit être structuré par des
mécanismes réglementaires ayânt un caractère similaire aux institutions de microcréclit en vue cle rendre sa
tache pérenne au service de la lL:tte contre la pauvreté et la création cl,ernploi pour les chômeurs
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3/- Le rôle de lâ coopération dans le fihancement des petites entreprises innovantes.

Cet bref aperçu sur les nlécanismes de la llnance lormelle et informelle en AIgérie, nous a permis c.le mieux
saisir les contraintes qui bloquent les dispositifs de financement des projets de création c1'emplois et cle

récluction de 1a pauvreté auqLrcls peuvent prétendre les entreprises innovantes .

Ainsl, rralgré ull cotttexte ililllcile, la tnicroentrcprisr' reste 1ou-jr-.rurs un outil privilégié polrr encourager non

seulcment f initiative privée et I'esprit entrepreneurial, mais aussi pour concrétiser les objectifs nalionaux en

malière de clévc)oppcment, création d'emplois et génération cje revenus.

Pour être innovantes dans un cadre de parlenariat, l'appui aux microentreprises et leurs efficacité implique
une prise en chargc du risque, un argument parrni d'autres évoqué par les banques, en vue de répondre aux
besoins de financemetlt des investissements qui permettent l'extension de ces unités et Ieur cléveloppemcnt.

L'Algérie qui contintre de vivre une transition difflcilc vers l'économie de marohé, a besoin cle promouvoir
un partellal'iat national regroupant non seulenrent les acteurs etfectifs, mais d'autres acteurs potentiels en l,uc
de concrétiser leurs ellbrts dans un financement etTlcient. parallèle à celui du secteur bancaire lbrmel.
Acttlelierrent. les petitcs unités connaissent une laiblesse structurelle de fonds de roulernent pour Ies engager
tlans les phases de croissancc. L'observation cles contraintes révélécs par l'expérience cle la microentreprise et

le microcrédit nc concerne que la question de leur dérnarrage sans déterminer cl'autres lbrmes rje tlnancement
durant leurs activités.

Dés 1ors, l'énrergence d'institution intermécliaires issLres ilc la société civile devient capital en leur pennettant
de se positionner etl interlocLtteurs des pouvoirs publics por-rr la défense des intérêts de ces unités appelées i)

ôtre innovantes.

Au niveau international. I'ob.jectif principal de la coopér'ation que le groupe de la banque moncliale propose
d'apporter à l'Algérie concerne 1'appui aux mecanrsmes d'élimination des contrainles au développement des
activités productives et, en particulier, à la croissance et promotion clu secteur privé, Ics pMFl, le secteur
llnancier et bancaire.

A un autre nivezru. la coopération entre les pays du Iv{aghreb qui reste très dérisoire clevrait s'activer.

Iin conclusion:

En Algérie, il n'y a aucune législation claire eu nriitière d'institutions de microfinance qui restent publiqr-res et
étaticlues. écartant loutc initiative privée.

Devant cette sitLlation. le secteLlr llnancier qui cst dorniné par lcs

toute l'autonomie lui permettant d,agir en tant qu'entité purenlent

son adhésion à l'organisation lnondiale clu commerce (OMC).

banques publiques ne disposc pas cncore cle

commerciale, suftout que I'A1gérie prépare

I-e niveau de satisfirction des porterirs cle projets cn

Iirit ne peut atlcinclrc un niveau d'eiTcacité élevé

optique pérenne.

matière de flnancement tbrmel s

sans repenser toute la stratégie
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La contribution de la finance informelle arrive à un niveau d'efficacité appréciable mais reste en deçà cles

demandes.
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WTI,AYA Remboursements arrivés à

échéance
Remboursements

effectués
1'aux de rcnrboursement

Adrar t01227964 65197031 65 o/"

Chlef 4t41 49438 212617944 5l Yo

Laghouat I63titt15l6 r 065 I 0962 65%
A.E,.Bouaghi 3032615'.72 1s0966794 50 o/n

Batna r 38259000 88250000 64 'Â
lSejaia 23345'7 102 I 8550 I 766 19 0Â

Beskra I 4 1 438325 6'79334'73 48 0Â

Bechar I 09683834 83 I 85592 '76 0Â

Blida 1 13407935 I 70880483 0 63 0À

Bouira 3L)57 43569 292110128 / + /o

Tamanrasset 2 r 089062 1 546220 1

Tebessa 202889993 t42'136'.752 '10 %
'f 

1e mcen 421)636202 315375733 78 Yo

Tiaret 18.550,1639 i r2601915 6l oÂ

T l-oLlzou '729'7 5671I 519298'739 f < o.

ger 2659708006 1247834302 47 0Â

Jellà 248727307 t1 120260

Jt3el 228080940 608993 78 11 o/n

Srif 193292364 60s4'7 485 83 Yo

Saida 219974882 4403043 5 65 o/o

Skikda 1 6 I 348893 298)'7231 80 0/,

S-B-Abbes 322176152 231 1 137 46 "12 0Â

Annaba 34334t 621 206990440 60%
Guelma 1605s2707 l 43069652 89 Yo

Constantine 50926903 r 29709655 8 58 0Â

Medea 219704507 t422799t2 65 ot,

Mostaganern 1 8070648 r 1 3 0489707 1a o/

M'sila 32527 1 53 I 1 s9 I 39508 49 Y"

Mascara 296863 656 213126391 82 0Â

Ouargla I 96950 I 07 I 40398578 1l oÂ

C)ran l 506 1 88063 t0t'70392t4 68 0Â

El Bayadh 61829209 4483 3 589 It ao

Illiz.t 1 3665603 1 r 293856 83 'Â
B.B.A r 138682i0 79428445 70 ,yo

Boumerdes t42940902 8690 1 l 0u 61 Yo

E,l Tarf 136196785 75 555462 55 Yo

Tindouf 208330 1 9 l 0835026 52 0Â

Tissenrsilt 74003 508 52312513 1l ,Â

El oued 74813138 4T 4199'73 63 0Â

Khench la 263101338 133576780 51 9/o

Souk Ahras I 03 I 6tt63 3 9598 1 607 93 'Â

ANNEXE II

Situation des remboursements des crédits bancaires au3lll2l2002
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Tipaza t166935266 488604000 ta o/

Mila 1 80076205 125847408 70%
Ain Defla 629894684 364902364 58%
Naama 21911846 1 5369 I 05 70%
A- Témouch I 12706308 90 1 80964 80%
Ghardaia t28627853 l 0645 1 906 83%
Relizane 324848s8 l I'77 48637 4 55 Yo

TOTAL 16046847614 9795867746 6l"
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