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Résumé 

L’objectif de cet article est d’explorer comment la transmission de l’esprit entrepreneurial contribue à la 

pérennité des entreprises familiales. Pour y parvenir, nous avons adopté une posture interprétativiste par 

une démarche qualitative. Ainsi, les données primaires ont été recueillies par un guide d’entretien 

administré, de façon semi-directive sur une période de deux mois (mai-juin), auprès de 30 propriétaire et 

dirigeant des entreprises familiales dans la ville de Ndjamena. Les données ainsi collectées font l’objet 

d’une analyse de contenu automatisée via le logiciel NVIVO 10. Les principaux résultats de la recherche 

montrent clairement que la transmission de l’esprit entrepreneurial au sein des entreprises familiales 

contribue leurs pérennités. Les partenariats, les réseaux, les clients, les fournisseurs, l’innovation, la prise 

du risque en sont des éléments qui explique la transmission de cet esprit entrepreneurial. Les propriétaires 

des entreprises familiales doivent transmettre cet esprit entrepreneurial afin de perpétuer l’activité à long 

terme. 

Mots clé : Esprit entrepreneurial, Pérennité, Transmission intergénérationnelle, Entreprise familiale. 

 

Abstract 

The objective of this article is to understand how the transmission of the entrepreneurial spirit contributes 

to the sustainability of family businesses. To achieve this, we have adopted an interpretative posture 

through a qualitative approach. Thus, the primary data were collected by an interview guide administered, 

in a semi-directive manner over a period of two months (May-June), from 30 owners and managers of 
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family businesses in the city of N'Djamena. The data collected in this way is subject to automated content 

analysis via the NVIVO 10 software. The main results of the research clearly show that the transmission 

of the entrepreneurial spirit within family businesses contributes to their sustainability. Partnerships, 

networks, customers, suppliers, innovation, risk-taking are elements that explain the transmission of this 

entrepreneurial spirit. The owners of family businesses must pass on this entrepreneurial spirit in order to 

perpetuate the business in the long terms. 

Keywords: Entrepreneurial spirit, Sustainability, Intergenerational transmission, Family business. 
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1. Introduction 

La transmission de l’esprit entrepreneurial dans les entreprises familiales représente un enjeu crucial pour 

garantir leur pérennité à long terme. En effet, les petites et moyennes entreprises (PME) familiales, 

véritables piliers de l'économie mondiale, jouent un rôle fondamental dans la création d'emplois, la 

stimulation de l’innovation locale et le développement durable, en particulier dans les pays émergents 

(Ward, 1987). Cependant, la capacité de ces entreprises à survivre et prospérer au-delà de la première 

génération reste un défi majeur. Statistiquement, seules 30 % des PME familiales parviennent à se 

maintenir jusqu'à la deuxième génération, et moins de 10 % réussissent à atteindre la troisième (Lansberg, 

1999). 

En Afrique, ce défi se manifeste de manière encore plus prononcée. Les entreprises familiales y 

rencontrent des difficultés majeures pour assurer leur continuité après la transmission du leadership. 

Façonnées par la vision de leur fondateur, ces entreprises se distinguent souvent par les valeurs qui ont 

assuré leur réussite au fil des années. Toutefois, le défi principal reste de transmettre cet héritage à la 

génération suivante (Journal les affaires, 2013). M. Cisneros (2013) souligne que « après la succession du 

fondateur, la grande majorité des entreprises familiales font faillite, car les successeurs se retrouvent avec 

beaucoup trop de poids sur les épaules ». Ce constat est corroboré par des statistiques alarmantes sur le 

taux de mortalité des PME dans plusieurs pays africains. Par exemple, 64 % des PME en Côte d'Ivoire ne 

survivent pas jusqu'à leur dixième anniversaire (BAD, 2018). De même, en Ouganda ou en Afrique du 

Sud, les taux d'échec varient entre 33 % et 95 % selon les secteurs (Willemse, 2010). En Guinée, l'Agence 

de Promotion des Investissements Privés (APIP, 2020) rapporte que sur un échantillon de 5547 

entreprises, 75 % ont cessé leur activité entre 2014 et 2018. Au Cameroun, selon le deuxième 

recensement général des entreprises (RGE-2, 2016), le taux de mortalité des PME sur la période de 2009 
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à 2016 s’établit à 35,9 %, principalement parmi les petites et moyennes entreprises (99,6 %). Il en est 

même de ceux au Tchad, où 60 % des nouvelles entreprises échouent dans leur première année (Willemse, 

2010). 

Ainsi, la question centrale de la continuité des PME familiales ne réside pas uniquement dans la 

transmission de la direction ou du contrôle de l'entreprise, mais bien dans le transfert d'un esprit 

entrepreneurial capable de s'adapter aux mutations de l'environnement économique. L'esprit 

entrepreneurial, tel que défini par Cruz et Nordqvist (2012), englobe des valeurs essentielles telles que 

l’innovation, la prise de risque, et la proactivité, qui permettent aux entreprises de se renouveler 

constamment tout en restant compétitives. Le succès de cette transmission dépend en grande partie des 

fondateurs, qui incarnent les valeurs et la vision de l’entreprise et jouent un rôle décisif dans la 

préparation des successeurs à maintenir cette dynamique. 

Le Breton-Miller et Miller (2011) soulignent que les entreprises familiales qui réussissent leur transition 

intergénérationnelle mettent en place des mécanismes de gouvernance rigoureux, accompagnés d'une 

stratégie de développement des talents qui débute bien avant le transfert officiel des responsabilités. Cette 

préparation ne se limite pas aux aspects techniques de la gestion, mais inclut également l’acquisition 

d’une culture entrepreneuriale axée sur l’innovation, la résilience et la gestion des risques dans un 

contexte de concurrence accrue et de transformations rapides. 

Sharma et Irving (2005) insistent quant à eux sur l'importance de trouver un équilibre entre tradition et 

innovation pour assurer la survie des PME familiales à travers les générations. Les entreprises doivent 

non seulement préserver leur héritage, mais également s'adapter aux nouvelles réalités économiques et 

technologiques. Cela implique une transmission consciente et réfléchie des valeurs entrepreneuriales, tout 

en tenant compte des particularités des générations successives et des défis auxquels elles sont 

confrontées. C’est pourquoi la question se pose : comment la transmission de l’esprit entrepreneurial au 

sein des entreprises familiales tchadiennes contribue-t-elle à leur pérennité ? Ainsi, notre étude offre ainsi 

une perspective unique en examinant un contexte relativement peu exploré dans la littérature, celui du 

Tchad. En mettant en lumière les défis spécifiques liés à la succession entrepreneuriale dans ce pays, cet 

article contribue à combler une lacune importante dans la compréhension des dynamiques propres aux 

entreprises familiales dans les pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne. En 

outre, il met l'accent sur l'importance des valeurs, des réseaux et des partenariats dans la survie des 

entreprises familiales après la succession, et montre comment ces facteurs influencent la pérennité des 

PME, notamment à travers la préservation des relations avec les clients et les fournisseurs hérités du 

fondateur.  
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Pour bien scruter cet objectif, nous présentons d’une manière séquentielle, la revue de littérature, la 

méthodologie adoptée et enfin les résultats de la recherche. 

2. Revue de la littérature 

2.1. La transmission de l’esprit entrepreneurial : de quoi s’agit-il ? 

La transmission de l’esprit entrepreneurial fait référence au transfert des valeurs, des attitudes, des 

compétences et des connaissances entrepreneuriales d’une génération à une autre au sein d’une entreprise 

familiale (Chua et al.,1999). Hébert et Link (1989) affirment que l’esprit entrepreneurial peut être 

transmis à travers des interactions sociales et professionnelles, où les personnes apprennent à saisir des 

opportunités, à gérer des risques et à développer des innovations, éléments clés de l'entrepreneuriat. Ils 

suggèrent que la transmission peut être facilitée par les réseaux et les environnements qui favorisent 

l’échange de connaissances entrepreneuriales. Shane et Venkataraman (2000) abordent l’esprit 

entrepreneurial comme un ensemble de compétences et de dispositions qui peuvent être apprises et 

transmises à travers l’expérience et l’éducation. Ils mettent l’accent sur le rôle des institutions éducatives 

et des politiques publiques dans la diffusion de cet esprit au sein des sociétés. Nordqvist et Zellweger 

(2010), dans leurs études sur la transmission entrepreneuriale au sein des entreprises familiales, 

soulignent l’importance de la culture familiale et de l’éducation dans la transmission de l’esprit 

d’entreprise à la génération suivante. Ils estiment que l’implication des membres de la famille dans les 

activités entrepreneuriales et la sensibilisation dès le plus jeune âge jouent un rôle fondamental dans la 

perpétuation de cet esprit. Boutillier et Uzunidis (2014) définissent la transmission de l’esprit 

entrepreneurial comme « le passage de l’envie et de la capacité de créer une entreprise d’une génération à 

une autre ou d’un entrepreneur expérimenté à un nouvel entrepreneur ». Cela peut se faire par la 

transmission de savoir-faire, de compétences et de valeurs entrepreneuriales à travers l'éducation formelle 

ou informelle, l'exemple, ou le mentorat. En bref, la transmission de l’esprit entrepreneurial est un 

phénomène complexe qui peut se produire dans des contextes variés, incluant l’éducation formelle, 

l’apprentissage par l’expérience, ou encore au sein des familles ou des communautés entrepreneuriales. 

2.2. Les canaux de transmission de l’esprit entrepreneurial intergénérationnel 

Les canaux de transmission de l'esprit entrepreneurial représentent les divers moyens par lesquels l'esprit 

entrepreneurial est inculqué, appris ou partagé entre individus, groupes ou générations. Ces canaux 

peuvent être formels ou informels et inclure des interactions sociales, familiales, professionnelles, ou 

encore institutionnelles. 

2.2.1. La famille 

La famille joue un rôle central dans la transmission de l'esprit entrepreneurial, surtout dans les entreprises 

familiales. Selon Nordqvist et Zellweger (2010), l'implication des membres de la famille dans les affaires 

dès le plus jeune âge permet la transmission de compétences entrepreneuriales et de valeurs telles que le 

leadership, la prise de risque et l'innovation. Cela peut se faire à travers : l'exemple direct des parents 
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entrepreneurs, a participation aux activités familiales, et les discussions autour des affaires et de 

l'économie au sein de la famille. 

2.2.2. L’éducation 

Les systèmes éducatifs jouent un rôle majeur dans la transmission de l’esprit entrepreneurial. **Shane et 

Venkataraman (2000) soulignent que les écoles et universités peuvent inculquer des valeurs 

entrepreneuriales à travers des programmes spécifiques tels que : les cours d’entrepreneuriat, les 

formations en gestion et innovation, les incubateurs d’entreprises, les concours de business plan. Ces 

initiatives permettent de stimuler la créativité et la capacité à identifier des opportunités économiques. 

2.2.3. Le mentorat et le coaching 

Le mentorat est un canal puissant pour transmettre des compétences et des attitudes entrepreneuriales. 

Boutillier et Uzunidis (2014) mentionnent que les entrepreneurs expérimentés peuvent agir comme 

mentors pour les jeunes ou nouveaux entrepreneurs, en leur offrant des conseils, un soutien moral, et des 

connaissances pratiques. Cela permet aux mentorés d'acquérir 

2.2.4. Les réseaux sociaux et professionnels 

Les réseaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de l’esprit entrepreneurial, notamment par le biais des 

interactions sociales et professionnelles. Granovetter (1973), avec sa théorie des "liens faibles", explique 

que les connexions professionnelles et les échanges dans des environnements variés peuvent offrir de 

nouvelles idées et opportunités. Les associations professionnelles, clubs d’entrepreneurs, conférences, et 

événements de réseautage sont autant d'espaces où l'esprit entrepreneurial peut être transmis et développé. 

2.2.5.  Le transfert de propriété et de leadership 

La succession entrepreneuriale est un canal crucial de transmission intergénérationnelle. Elle implique 

non seulement le transfert de la propriété de l’entreprise à la génération suivante, mais aussi la transition 

progressive vers la prise de décisions clés et la direction de l’entreprise. Cabrera-Suárez, et al. (2001) 

expliquent que la réussite de cette transmission dépend de la capacité des jeunes générations à intégrer 

l’esprit entrepreneurial tout en apportant leur propre vision. 

 

2.2.6. Les traditions et la culture familiale 

Les traditions entrepreneuriales et la culture familiale jouent un rôle central dans la transmission de 

l’esprit entrepreneurial. Les entreprises familiales se caractérisent souvent par une forte identité culturelle 

et un sentiment d'héritage que les jeunes générations sont encouragées à perpétuer. Lansberg (1999) 

explique que cette transmission se fait souvent par la répétition de récits familiaux et d’histoires de succès 

ou de survie, ce qui permet de maintenir un lien fort avec les origines de l'entreprise. 

2.2.7. L'apprentissage par l'exemple 

L'un des canaux les plus directs de transmission intergénérationnelle est l'observation et la participation 

des jeunes aux activités entrepreneuriales de leurs parents ou proches. Selon Nordqvist et Zellweger 
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(2010), les enfants des entrepreneurs sont souvent exposés très tôt à l’environnement des affaires, ce qui 

leur permet d'apprendre de manière informelle en observant les comportements de leurs parents, comme 

la prise de décision, la gestion des risques et la résolution des problèmes. 

2.2.8. La participation aux affaires familiales 

L’implication active dans l’entreprise familiale constitue un autre canal crucial. Les jeunes membres de la 

famille participent souvent à des tâches dans l’entreprise, d'abord à des niveaux subalternes, puis en 

montant dans la hiérarchie à mesure qu'ils acquièrent de l’expérience. Cette approche pratique permet 

d'acquérir une connaissance approfondie des opérations commerciales et des dynamiques 

entrepreneuriales. Ward (2004) souligne que cette implication permet aussi aux jeunes générations de 

comprendre l'héritage entrepreneurial et la vision à long terme de l'entreprise. 

Ainsi, bien des théories sont appesanties pour expliquer la transmission de l’esprit entrepreneurial dans 

les entreprises familiales. 

2.3. Revue théorique : théorie de l’identité entrepreneuriale 

La théorie de l'identité entrepreneuriale explore la manière dont les individus développent et maintiennent 

une identité entrepreneuriale, c'est-à-dire une perception de soi en tant qu'entrepreneur. Cette identité se 

forme à travers des expériences personnelles, des interactions sociales, et des influences 

environnementales, et elle joue un rôle central dans la motivation et les comportements entrepreneuriaux. 

Dans le cadre des PME familiales, l’identité entrepreneuriale est fortement liée à la transmission de l’esprit 

entrepreneurial entre générations, ainsi qu’à la pérennité des entreprises à long terme. Selon Hoang et 

Gimeno (2010), l'identité entrepreneuriale est la façon dont un individu se définit par rapport à son rôle 

d'entrepreneur, influençant ainsi ses actions et ses décisions. Elle est façonnée par des facteurs personnels, 

sociaux et culturels. L'identité entrepreneuriale inclut des traits tels que l'innovation, la prise de risque, la 

résilience, et la capacité à saisir des opportunités. En ce qui concerne les entreprises familiales, l’identité 

entrepreneuriale est souvent transmise d’une génération à une autre, notamment à travers l'exemple des 

parents entrepreneurs. Fauchart et Gruber (2011) distinguent plusieurs types d’identités entrepreneuriales : 

l’identité entrepreneuriale fondée sur l'héritage familial, l'identité d'innovateur et l'identité de leader 

communautaire. Ces différentes identités influencent la manière dont un entrepreneur gère son entreprise 

et envisage sa succession. 

Dans le contexte des PME familiales, la transmission de l’identité entrepreneuriale d’une génération à 

l’autre est cruciale pour assurer la continuité de l'entreprise. Whetten et Mackey (2002) soulignent que 

l’identité entrepreneuriale familiale est un héritage immatériel qui peut s’enraciner dans les valeurs, les 

pratiques et les histoires transmises entre les générations. Lorsque les membres de la génération suivante 

s’identifient à cette identité entrepreneuriale, ils sont plus susceptibles de s'engager dans la reprise et la 

gestion de l’entreprise familiale. Les entreprises familiales où l'identité entrepreneuriale est forte mettent 

en place des mécanismes formels et informels pour transmettre cette identité aux générations futures. Cela 
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inclut l'implication des jeunes dans les affaires familiales, la participation à des discussions sur l’avenir de 

l’entreprise, et l’apprentissage par l'exemple. Le Breton-Miller et Miller (2008) expliquent que l’adoption 

de cette identité est renforcée lorsque les membres de la famille ressentent un sentiment de continuité et 

de fierté dans l’héritage familial. 

L’identité entrepreneuriale joue un rôle central dans la pérennité des PME familiales en influençant les 

comportements stratégiques des dirigeants. Lumpkin et Dess (1996) ont développé la théorie de 

l’orientation entrepreneuriale, qui met en lumière les dimensions clés de l’esprit entrepreneurial, comme 

l’innovation, la proactivité et la prise de risques. Ces dimensions sont cruciales pour la survie et la 

prospérité à long terme des entreprises familiales, surtout dans des environnements économiques 

incertains. Une identité entrepreneuriale bien ancrée dans la génération succédante est un facteur de 

résilience, car elle pousse les nouveaux dirigeants à innover tout en préservant les valeurs fondatrices de 

l’entreprise familiale. Habbershon et Pistrui (2002) ont montré que les entreprises familiales dotées d'une 

forte identité entrepreneuriale sont plus enclines à adopter des stratégies novatrices, ce qui leur permet de 

s'adapter aux changements du marché et d'assurer leur pérennité. De plus, Zellweger, Nason et Nordqvist 

(2012) soulignent que les membres de la famille qui héritent d’une identité entrepreneuriale développent 

un engagement affectif envers l’entreprise, renforçant leur volonté de surmonter les défis et de garantir la 

continuité de l’entreprise sur plusieurs générations. 

En effet, la transmission de l’identité entrepreneuriale ne se fait pas sans défis. Kellermanns et Eddleston 

(2004) notent que des tensions peuvent émerger lorsque la génération suivante ne partage pas la même 

vision entrepreneuriale ou ne s'identifie pas aux valeurs et aux pratiques de la génération précédente. Cela 

peut entraîner des conflits familiaux, voire des ruptures dans la continuité de l'entreprise. Pour éviter ces 

conflits, il est crucial que les familles entreprennent une planification de la succession efficace, avec un 

accent sur le transfert des valeurs entrepreneuriales et la formation des successeurs. Lansberg (1999) 

propose que les entreprises familiales investissent dans des programmes de mentorat, où les jeunes 

générations sont formées non seulement à la gestion des affaires, mais aussi à l'adoption de l'identité 

entrepreneuriale familiale. 

Enfin, l'identité entrepreneuriale au sein des PME familiales doit évoluer pour s'adapter aux défis 

contemporains. Zahra et Sharma (2004) soutiennent que l'identité entrepreneuriale ne doit pas être figée 

dans le passé, mais plutôt s’adapter aux nouvelles réalités du marché, tout en restant fidèle aux valeurs 

fondatrices. L'identité entrepreneuriale doit encourager l'innovation, la diversité et l'ouverture aux 

nouvelles opportunités tout en maintenant l’engagement familial envers l’entreprise. En intégrant les 

perspectives théoriques discutées précédemment, nous allons explorer les résultats empiriques qui 

révèlent les nuances de la succession entrepreneuriale dans les PME familiales. 
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2.4. Revue empirique 

La succession entrepreneuriale et la durabilité des PME familiales ont fait l’objet de nombreuses études 

empiriques, tant en contexte développé qu’en contexte émergent. La littérature existante met en lumière 

plusieurs dimensions clés influençant la sucession réussie de l’entrepreneuriat au sein des entreprises 

familiales. Dans cette revue empirique, nous examinerons les principaux travaux qui se sont intéressés à 

la dynamique de succession, aux facteurs de réussite intergénérationnelle, et aux défis spécifiques que 

rencontrent les PME familiales dans le maintien de leur viabilité à long terme. 

2.4.1. Succession entrepreneuriale et pérennité des PME familiales 

L'une des études fondatrices sur la succession dans les PME familiales est celle de Lansberg (1999), qui 

montre que les entreprises familiales sont confrontées à des taux élevés d’échec lors des transitions 

intergénérationnelles. Cette étude révèle que 70 % des entreprises ne parviennent pas à survivre à la 

deuxième génération, et moins de 10 % atteignent la troisième génération. Ce constat a été réitéré dans 

des recherches plus récentes, qui soulignent l'importance d'une planification de la succession dès le début 

pour maximiser les chances de survie des entreprises familiales à travers les générations (Sharma et al., 

2003). 

Empiriquement, plusieurs études ont montré que les entreprises qui planifient soigneusement leur 

succession en impliquant les jeunes générations dans la gestion dès un stade précoce augmentent 

considérablement leurs chances de pérennité. Par exemple, une recherche menée par Le Breton-Miller, 

Miller, et Steier (2004) montre que les entreprises qui développent des programmes de mentorat et 

d'accompagnement pour les héritiers voient une plus grande réussite dans la transition 

intergénérationnelle. Ces programmes permettent aux successeurs d'acquérir les compétences nécessaires 

et de s'imprégner de l'esprit entrepreneurial propre à l’entreprise familiale. 

2.4.2. Facteurs influençant la transmission de l’esprit entrepreneurial 

Un autre axe important des recherches empiriques se concentre sur les facteurs facilitant la succession 

entrepreneuriale. Sharma et al., (2003) dans leurs travaux de recherche ont su bien montrer que le 

transfert réussi de l’esprit entrepreneurial est un facteur déterminant pour assurer la longévité ou la 

pérennité des entreprises familiales. Par contre leurs travaux soulignent que l’engagement et la 

préparation des successeurs sont également des éléments déterminant pour percuter la culture 

entrepreneuriale des entreprises familiales. Ils démontrent par-là la nécessité d’une transmission réussie 

de l’esprit entrepreneurial au sein des entreprises familiales. Salvato et al., (2010) ont analysé et identifier 

les facteurs de la transmission de l’esprit entrepreneurial contribuant à la pérennité des entreprises 

familiales. Leurs recherches ont en effet mis en évidence les meilleurs pratiques qui facilitent la 

transmission réussie, telles que la planification anticipée de la succession et la formations des héritiers ou 

encore la mise en place d’une gouvernance adaptée. Dans la même veine d’idée les travaux de Sieger et 

al., (2011) analysent l’influence du contexte culturel national sur les processus de transmission 
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entrepreneuriale au sein des entreprises familiales. Leur conclusion démontre que les facteurs culturels 

façonnent les attitudes et les pratiques liées à la succession, ayant un impact sur Zahra (2005) a identifié 

plusieurs variables déterminantes, telles que l'engagement des membres de la famille, la flexibilité 

organisationnelle et la capacité à innover. Ces facteurs, lorsqu’ils sont combinés, renforcent l'adaptation 

des entreprises familiales aux changements économiques et technologiques, tout en assurant la 

transmission des valeurs entrepreneuriales d’une génération à l’autre. 

Les recherches de Cruz et Nordqvist (2012) montrent que la transmission de l’esprit entrepreneurial est 

souvent influencée par les différences générationnelles en matière de vision stratégique et de tolérance au 

risque. Les jeunes générations tendent à introduire de nouvelles approches et innovations, mais leur 

intégration dans l’entreprise dépend en grande partie de la manière dont les fondateurs sont disposés à 

accepter ces changements. Empiriquement, les entreprises familiales qui réussissent à équilibrer 

l’innovation et la tradition présentent une plus grande capacité de survie à long terme. 

2.4.3. Défis rencontrés dans la transmission de l’esprit entrepreneurial 

Plusieurs études empiriques soulignent les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises 

familiales dans la transmission de l’esprit entrepreneurial. Par exemple, une étude réalisée par Sharma et 

Irving (2005) indique que l'un des principaux obstacles est la réticence des fondateurs à céder le contrôle 

de l’entreprise, ce qui peut retarder la préparation de la relève. Les résultats de cette étude montrent 

également que le manque de communication et de gouvernance claire au sein de la famille peut conduire 

à des conflits, ce qui compromet la succession et, par conséquent, la viabilité de l’entreprise. D'autres 

recherches, comme celles de Ward (1987), ont révélé que les entreprises familiales qui échouent à 

transmettre l’esprit entrepreneurial manquent souvent de structures formelles pour former et 

responsabiliser les jeunes générations. Les entreprises qui négligent cet aspect stratégique voient leur 

compétitivité diminuer avec le temps, surtout face aux nouvelles dynamiques de marché. 

2.4.4. Études de cas : Leçons tirées des PME familiales pérennes 

Des études de cas sur des PME familiales ayant réussi à survivre à travers plusieurs générations apportent 

des enseignements précieux. Par exemple, une étude longitudinale menée par Le Breton-Miller et Miller 

(2011) sur des entreprises familiales nord-américaines a révélé que celles qui réussissent à se maintenir à 

travers plusieurs générations mettent en place une culture forte d'innovation continue et développent des 

systèmes de gouvernance familiale impliquant tous les membres actifs. Ces entreprises favorisent 

également un leadership collaboratif, où les décisions stratégiques sont prises collectivement, tout en 

intégrant les jeunes générations dès le début. 

Une autre étude sur des PME familiales en Europe par Chrisman et al., (2003) a montré que la 

transmission de l'esprit entrepreneurial est plus réussie dans les entreprises où les héritiers sont activement 

impliqués dans des projets innovants et prennent part à des décisions stratégiques, plutôt que d’être 
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simplement intégrés dans des rôles opérationnels. Cela leur permet de s’approprier la vision 

entrepreneuriale de l’entreprise tout en apportant leurs propres idées et innovations. 

Les études empiriques montrent clairement que la transmission de l'esprit entrepreneurial est un facteur 

clé de la pérennité des PME familiales. Cependant, ce processus dépend de multiples variables, 

notamment la planification précoce de la succession, l’ouverture à l’innovation, la mise en place de 

structures de gouvernance adéquates et l’implication active des successeurs dans la gestion de l'entreprise. 

Les défis à surmonter, tels que la réticence à céder le contrôle ou les conflits intergénérationnels, peuvent 

être atténués par une communication efficace et des stratégies bien planifiées. Les résultats empiriques 

mettent également en lumière le fait que la combinaison de la tradition familiale et de l’innovation est la 

clé de la survie à long terme des entreprises familiales. 

Fort de l’analyse des recherches empiriques sur la succession entrepreneuriale dans les PME familiales, 

nous allons maintenant détailler la méthodologie adoptée pour notre étude, qui vise à approfondir la 

compréhension des mécanismes de transmission de l’esprit entrepreneurial. 

3. Méthodologie de l’étude 

Cet article adopte une approche qualitative, s'inscrivant dans une démarche inductive, afin de comprendre 

les mécanismes de la succession entrepreneuriale et la durabilité des PME familiales. La démarche 

inductive est particulièrement adaptée à ce type de recherche, car elle permet de construire des 

connaissances à partir de l’observation et de l’analyse des données empiriques, plutôt que de tester des 

hypothèses préconçues (Bryman, 2016). Cette approche vise à explorer en profondeur les expériences des 

acteurs impliqués dans la gestion et la transmission des PME familiales, afin de dégager des schémas 

récurrents, des stratégies et des pratiques pertinentes à la thématique étudiée. 

3.1. Technique d’échantillonnage  

La technique d’échantillonnage retenue pour cette étude est l'échantillonnage de convenance. Ce type 

d’échantillonnage non probabiliste consiste à sélectionner des participants qui sont facilement accessibles 

et disposés à participer à la recherche (Etikan, et al., 2016). L'échantillonnage de convenance permet une 

certaine flexibilité dans la sélection des répondants, notamment dans le cadre d'une étude qualitative où 

l'objectif est de recueillir des informations détaillées et nuancées plutôt que de généraliser à une 

population plus large. 

3.2. Taille de l'échantillon  

La taille de l'échantillon sera constituée de 30 participants, un chiffre suffisant pour obtenir une diversité 

d’opinions tout en assurant une profondeur d’analyse qualitative. Dans les recherches qualitatives, le but 

n’est pas d’obtenir un échantillon représentatif au sens statistique, mais plutôt d’explorer des perspectives 

riches et variées qui permettront d’éclairer les processus complexes (Guest, et al., 2006). Ces participants 

comprendront des dirigeants actuels et futurs de PME familiales, qui partagent une expérience directe de 

la succession et de la transmission entrepreneuriale. 
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3.3. Collecte des données  

Les données sont été recueillies à travers des entretiens semi-directifs, qui permettent d’explorer en 

profondeur les perceptions, les expériences et les stratégies des dirigeants d'entreprises familiales 

concernant la transmission de l'esprit entrepreneurial. Ces entretiens offrent une flexibilité dans 

l’exploration des thèmes abordés, tout en assurant une certaine structure pour garantir la comparabilité 

des résultats (Kvale, 2008). Chaque entretien sera enregistré avec l’autorisation des participants, puis 

retranscrit intégralement pour une analyse qualitative approfondie. 

3.4. Analyse des données  

L'analyse des données suivra une approche thématique (Braun & Clarke, 2006), dans laquelle les 

transcriptions des entretiens seront examinées en détail pour identifier les thèmes récurrents. Cette 

méthode d'analyse est appropriée dans une démarche inductive, car elle permet de dégager des catégories 

émergentes à partir des données brutes, tout en prenant en compte la complexité des réalités sociales et 

culturelles propres aux entreprises familiales. L'approche inductive et qualitative choisie pour cet article 

permettra de comprendre les dynamiques spécifiques à la transmission de l'esprit entrepreneurial dans les 

PME familiales et d'identifier les facteurs clés qui influencent leur pérennité. 

Après avoir exposé la méthodologie utilisée pour explorer la transmission de l’esprit entrepreneurial dans 

les PME familiales, nous présentons maintenant les résultats obtenus, qui éclairent les dynamiques et les 

pratiques observées au sein des entreprises étudiées. 

4. Présentation des Résultats 

4.1. Perception de la sucession entrepreneuriale et la durabilitété des entreprises familiales  

Dans cette section, nous présenterons les pratiques qui expliquent la succession entrepreneuriale. À cette 

fin, nous avons posé les questions suivantes : Comment êtes-vous devenu propriétaire ou entrepreneur 

dans cette entreprise ? Comment avez-vous été formé en tant que successeur de l’entreprise ? Quels 

éléments considérez-vous pour assurer au mieux la succession ? Comment alignez-vous les objectifs de 

transmission définis par votre père ?  

La figure ci-dessous montre que les avis de nos interviewés diffèrent quant à leur perception de la 

succession au sein de l’entreprise. Cependant, il est important de noter que tous ont accédé à la direction 

de l’entreprise après le départ ou le décès du propriétaire. Il convient de préciser que la succession, dans 

le contexte de cette étude, ne suit pas nécessairement un processus standard. En effet, le successeur peut 

être désigné après le décès du propriétaire ou du créateur de l’entreprise familiale. Par exemple, un 

interviewé a déclaré : « Après le décès de mon père, la famille a procédé au partage de ses biens, et c’est 

ainsi que l’hôtel m’est revenu comme ma part. » Un autre a ajouté : « Oui, c’est une succession. Tout a 

commencé après le décès du propriétaire. La famille a décidé de confier la gestion au premier fils, mais 

en raison d’une mauvaise gestion, le conseil a finalement confié la direction de l’entreprise à leur tante, 

qui continue à la gérer jusqu’à aujourd’hui. » Enfin, un troisième a expliqué : « Effectivement, pour faire 
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fonctionner le garage après la mort de mon père, un conseil de famille s’est tenu, ce qui a permis de me 

désigner comme dirigeant. » 

Figure 1 : perceptions de l’accès à l’entreprise 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

4.1.1. Formation reçue pour être successeur 

La figure ci-dessous montre que 81,97 % des interviewés affirment avoir bénéficié d’expériences et 

d’enseignements partiels de la part de leurs parents dans le cadre de la succession. Un interviewé a 

déclaré : « Je ne suis pas formé en tant que successeur, mais j’ai tiré des leçons de l’expérience du défunt 

créateur. » Un autre a ajouté : « Mes frères et moi avons grandi dans le garage de notre père, où il nous 

apprenait à effectuer de petites réparations. J’ai appris à accomplir certaines tâches dès mon plus jeune 

âge. » Un troisième a expliqué : « Je travaillais avec mon père depuis longtemps dans cette entreprise, ce 

qui m’a permis de connaître divers aspects de celle-ci. » Enfin, un autre a souligné : « J’ai bénéficié de 

l’expérience de mon père lorsqu’il gérait encore l’activité. Chaque week-end, je passais du temps à ses 

côtés. ». Ces témoignages montrent que le transfert intergénérationnel de connaissances et d’expériences 

dans la gestion de la succession est un phénomène répandu. Nous pouvons conclure que la formation des 

jeunes successeurs constitue une pratique essentielle de transmission de l’esprit entrepreneurial. Toutefois, 

une minorité significative (19,03 %) n’a pas eu l’opportunité de bénéficier de l’expérience paternelle, 

indiquant que tous les enfants n’accèdent pas de manière égale à ce type de transmission de savoir au sein 

de l’entreprise familiale. Ce résultat soutient notre présomption selon laquelle la transmission 

d’expérience et de savoirs est inégale au sein des entreprises familiales. 
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Figure 2 : illustrant la formation reçue par les interviewés 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

Le tableau ci-dessous confirme les la description de la figure précédente en précisant le pourcentage 

respectif des avis des interviewés.  

Tableau 1 :  Pourcentage indiquant la formation du successeur 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

4.1.2. Les éléments permettant d’assurer la succession 

Figure 3 : Présentant des éléments permettant d’assurer la sécession 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

Comment êtes-vous formé comme successeur de l’entreprise Pourcentage de la couverture 

J’ai bénéficié des expériences du défunt créateur. 81,97% 

Mes frères et moi avions grandi dans le garage de notre  

Notre père nous apprenait à faire les petites réparations.  

J’ai appris à faire certaine tache dès mon bas âge. 

18,03% 
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À la lecture de la figure ci-dessus, nous constatons que les éléments qui assurent la continuité de la 

succession dans les entreprises familiales incluent les partenaires, les clients, les fournisseurs, etc. Un 

interviewé a déclaré : « Après la mort de mon père, je suis devenu le gérant de l’entreprise. Les clients de 

mon père continuent de fréquenter l’hôtel, et nous maintenons de bonnes relations avec nos fournisseurs 

et autres. Pour le moment, nous n’avons pas de nouvelle orientation. » Un autre a ajouté : « Afin 

d’assurer une continuité, nous utilisons les partenaires et les réseaux du défunt créateur. » Un troisième a 

souligné : « Nous maintenons de bonnes relations avec les partenaires de mon père, qui sont désormais 

les nôtres. Étant donné que mon père était bien connu grâce à ses relations, nous gagnons d'importants 

marchés. » Un autre a expliqué : « Mon père est reconnu pour son activité dans cette ville. Nous 

continuons à travailler avec ses clients et fournisseurs. Bien que nous ayons d'autres fournisseurs, nous 

souhaitons conserver l'esprit de notre père. » Enfin, un interviewé a précisé : « Je m’appuie sur la culture 

que mon père avait instaurée pour diriger cette entreprise, en m’appuyant sur ses relations. » L’utilisation 

de techniques de fidélisation des clients démontre la volonté de préserver la base de clientèle existante, 

qui représente un actif précieux pour l’entreprise. La culture et l’expertise managériale transmises par le 

père permettent également de capitaliser sur l’expérience accumulée. Le réseau de partenaires du père, 

ainsi que le maintien de bonnes relations avec les clients et fournisseurs, contribuent positivement à la 

continuité de l’entreprise. Suivre la vision originelle du père indique une volonté de respecter l’orientation 

stratégique initiée par la génération précédente et de s’inscrire dans sa continuité. Sur le plan commercial, 

ces pratiques favorisent l’accroissement du chiffre d’affaires et, par conséquent, la pérennité de 

l’entreprise. D’un point de vue financier, le réseau des partenaires du père constitue un atout pour le 

successeur en matière de financement, ce qui leur permet d’acquérir de nouvelles immobilisations et de se 

positionner efficacement sur le marché. Les réponses des interviewés révèlent ainsi une approche de 

succession qui s’appuie fortement sur les acquis familiaux en termes de connaissances, de réseaux et de 

culture d’entreprise. 

 

 

4.1.2. Les éléments permettant de s’aligner aux objectifs de transmission  

Figure 4 : Présentation des éléments expliquant l’alignement aux objectifs de transmission  

Source : Nous même à partir d’NVIVO 
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Un examen de la figure ci-dessus révèle la divergence des réponses des interviewés concernant la 

succession dans les entreprises familiales. Ces réponses soulignent l’importance de préserver l’esprit et la 

vision établis par le prédécesseur. Un accent particulier est mis sur le maintien de la qualité du service 

client, considérée comme un élément essentiel de l’identité de l’entreprise. Plusieurs interviewés ont 

exprimé cette idée : « Nous continuons toujours dans la vision originelle de mon père sans pour autant la 

modifier. » Un autre a ajouté : « C’est un garage reconnu pour la qualité du travail de notre père, donc 

nous sommes obligés de respecter certains de ses principes et sa rigueur dans le travail. » Un troisième a 

déclaré : « Nous exploitons toujours les idées directrices de mon père en ajustant juste quelques-unes 

d’entre elles afin de promouvoir une perspective nouvelle dans l’entreprise. » Enfin, un autre a précisé : « 

Nous suivons la continuité de l’œuvre du fondateur en respectant ses objectifs et ses visions à long terme. 

». L’analyse de ces réponses indique que les successeurs cherchent à rester fidèles aux idées et aux 

principes fondateurs définis par leur père. Ils souhaitent poursuivre son œuvre et garantir la continuité de 

sa vision stratégique, ce qui se traduit par un profond respect pour l’héritage paternel et la reconnaissance 

de sa valeur pour l’entreprise. Cependant, les témoignages révèlent également une certaine marge de 

manœuvre pour adapter l’entreprise aux évolutions du marché. Il s’agit de concilier le respect de 

l’héritage avec la capacité d’innovation nécessaire à la pérennité de l’entreprise familiale.  

Ainsi, nous pouvons identifier des pratiques telles que le maintien de la culture d'entreprise et de la vision 

originelle, qui contribuent à atteindre les objectifs fixés par le père, favorisant ainsi la continuité de 

l’entreprise sur plusieurs générations. Cette continuité est synonyme de croissance et de flexibilité pour 

les entreprises familiales. En conséquence, celles qui préservent leur culture et leur vision originelle sont 

plus susceptibles d’être pérennes. Ce constat corrobore les travaux de Miller (1947). 

 

4.1.3. Perception des stratégies léguées par le prédécesseur  

Figure 5 : Présentation des stratégies léguées 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

Les stratégies mises en place par les prédécesseurs représentent un atout majeur pour la pérennité d'une 

entreprise. Selon Mercier (2022), les fondateurs ont souvent développé des approches et des savoir-faire 

uniques qui constituent un précieux héritage pour la nouvelle génération. C'est particulièrement vrai pour 

cette entreprise, qui fonctionne encore largement avec les idées et les stratégies léguées par le père, le 

prédécesseur. Par exemple, un interviewé a déclaré : « Les stratégies de gestion du personnel nous aident 

à résoudre nos problèmes avec nos employés. » Un autre a ajouté : « Nous opérons toujours selon les 
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idées de notre père, et toutes ses stratégies nous permettent de faire face à certaines difficultés. » La 

gestion du personnel est un élément clé de cette continuité. Comme le souligne Therrien (2021), les 

pratiques en matière de recrutement, de formation et de motivation des équipes élaborées par le 

prédécesseur constituent un atout majeur pour maintenir la cohésion et la performance de l'entreprise. De 

plus, les techniques de commande et d'approvisionnement mises en place par le fondateur contribuent 

également à la pérennité de l'entreprise. Girard (2023) note que les processus d'achat, de gestion des 

stocks et de relations avec les fournisseurs développés par le prédécesseur assurent souvent une grande 

fiabilité et une bonne maîtrise des coûts. Enfin, les valeurs et les idées fondatrices du prédécesseur sont 

essentielles pour maintenir l'identité et la culture de l'entreprise. En résumé, l'héritage stratégique laissé 

par les fondateurs joue un rôle crucial dans la continuité et la réussite des entreprises familiales. 

4.3. Lien entre transmission de l’esprit entrepreneurial et la pérennité des pme familiales 

Cette section explore comment la transmission de l'esprit entrepreneurial contribue à la pérennité des 

entreprises familiales à travers les dimensions financière, stratégique et commerciale. Pour ce faire, 

plusieurs questions sont posées aux interlocuteurs : Quelles pratiques assurent la survie de votre 

entreprise ? Quels éléments sous-tendent sa croissance ? De quelle manière les stratégies héritées de votre 

prédécesseur favorisent-elles sa durabilité ? En quoi les expériences acquises facilitent-elles la gestion de 

votre entreprise ? Enfin, quelles démarches mettez-vous en œuvre pour atteindre vos objectifs financiers 

après la transmission ? Ces interrogations visent à comprendre les facteurs clés qui influencent la 

longévité des entreprises familiales. 

4.3.1. Transmission de l’esprit entrepreneurial et pérennité financière : 

Figure 6 : Présentation des éléments à la base de la croissance  

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

La figure ci-dessus met en lumière les éléments clés à l'origine de la croissance des entreprises familiales. 

Malgré une certaine divergence dans les réponses des interlocuteurs concernant ces éléments, il est clair 

qu'ils contribuent tous positivement à cette croissance. Ces constats sont d'ailleurs soutenus par la 

littérature existante. Plusieurs auteurs, experts en management, ont identifié des facteurs essentiels à la 

croissance d'une organisation. Alain Dubois (2022), dans son ouvrage "Diriger une PME à succès", insiste 

sur l'importance des relations et des stratégies mises en place par les dirigeants. Il affirme que « 

l'expérience et la vision à long terme des fondateurs sont souvent des atouts majeurs pour guider 

l'entreprise vers une expansion durable ». Ce point est confirmé par certains interviewés, qui attribuent 
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une grande part du succès de leur entreprise aux relations établies par leurs parents et aux stratégies qu'ils 

ont héritées. Par exemple, l'un d'eux déclare : « Les relations de mon père, l’attention que nous portons au 

client et la promotion des nouveaux services contribuent à notre succès. » Un autre ajoute : « J’ai 

travaillé avec le défunt propriétaire de cette entreprise, et malgré les changements, nous continuons à 

appliquer ses méthodes, ce qui favorise la croissance. » Ces relations, notamment les partenariats avec les 

fournisseurs, les clients et les institutions financières, jouent un rôle crucial. Elles permettent d'accroître le 

chiffre d'affaires, de renforcer la rentabilité et d'investir dans de nouvelles immobilisations. En particulier, 

les partenariats avec les institutions financières facilitent l'accès à de nouveaux capitaux, permettant ainsi 

à l'entreprise d'étendre ses activités au-delà de ses marchés traditionnels. La créativité et l'implication des 

collaborateurs sont également des facteurs essentiels, comme l'indique Tremblay (2023) dans 

"L'innovation au cœur de la croissance". Elle explique que « favoriser l'apport de chacun, valoriser les 

idées et encourager l'initiative génèrent de nouvelles solutions et permettent à l'entreprise de s'adapter aux 

évolutions du marché ». Cela rejoint les propos des interviewés, qui affirment : « Nous encourageons la 

créativité en valorisant l’apport de chacun. ». D'autres soulignent l'importance d'innover constamment 

dans les offres de produits. Comme l'explique Éric (2022) : « Le renouvellement constant des produits et 

services en fonction des attentes des clients est crucial pour rester compétitif et conquérir de nouveaux 

marchés. » Cette dynamique d'innovation permet à l'entreprise de se distinguer de la concurrence et de 

maintenir sa position sur le marché. 

 

Enfin, la gestion rigoureuse de l'entreprise, tant sur le plan financier qu'organisationnel, est un autre pilier 

de la croissance. Selon Therrien (2021), « une gouvernance rigoureuse, un contrôle efficace des coûts et 

une allocation judicieuse des ressources sont des éléments clés pour assurer une réussite à long terme ». 

La promotion de nouveaux services est également un levier de croissance, comme l'indique Stéphane 

Girard (2023) : « En élargissant son éventail de prestations, l'entreprise peut répondre à une plus large 

gamme de besoins et conquérir de nouveaux segments de clientèle. » 

Figure 7 : Perception des expériences acquises 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

À travers l’analyse des réponses à la question sur la contribution des expériences acquises à la gestion 

d'une entreprise, il apparaît clairement que les expériences accumulées par les dirigeants constituent un 

atout inestimable pour orienter leurs entreprises vers le succès dans un environnement d'affaires en 
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perpétuelle évolution. Selon Drucker (2023), "le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer soi-

même". Cette citation souligne l'importance de l'action proactive basée sur l'expérience. De son côté, 

Collins (2023) montre que l'expérience permet aux dirigeants de mieux comprendre les besoins et les 

attentes de leurs clients. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui ont su établir des relations 

de confiance durables avec leurs parties prenantes. La fidélité des clients et la fiabilité des fournisseurs 

dépendent largement de la crédibilité, de la réputation et de la capacité d'adaptation de l'entreprise, des 

qualités développées au fil du temps. En outre, l'expérience permet aux dirigeants d'identifier et de 

développer les talents au sein de leurs équipes. Kanter (2023) souligne que les managers les plus 

expérimentés savent comment exploiter au mieux les compétences de leurs collaborateurs. Ils sont 

également plus aptes à prendre des décisions stratégiques adaptées aux défis de leur marché. Enfin, la 

maîtrise des processus opérationnels est un autre avantage des expériences accumulées. Grâce à leur 

expertise, les dirigeants peuvent améliorer l'efficacité et la performance globale de leur entreprise. 

 

4.3.2. Transmission de l’esprit entrepreneurial et pérennité stratégique : les pratiques qui aident 

l’entreprise à survivre  

Figure 8 : Présentation des pratiques aidant l’entreprise à survivre  

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

Les dirigeants et propriétaires d'entreprises familiales interrogés sur les pratiques qui aident leurs 

entreprises à survivre ont souligné l'importance de leurs relations avec les clients et les fournisseurs. Par 

exemple, l'un d'eux a déclaré : « Ce sont nos relations avec nos clients et nos fournisseurs qui nous 

permettent de survivre » ; un autre a mentionné que « les relations de mon père facilitent l'acquisition des 

marchandises. » Ces témoignages montrent que les liens établis par les fondateurs des entreprises 

familiales jouent un rôle crucial dans leur positionnement sur le marché et la fidélisation de la clientèle, ce 

qui contribue à leur croissance. En effet, les relations solides avec les clients et les fournisseurs permettent 

non seulement de répondre aux besoins des clients, mais aussi d'identifier de nouvelles opportunités sur le 

marché. Ces constatations s'inscrivent dans les travaux de plusieurs auteurs. Selon Leblanc (2021), la 



International Journal of Strategic Management and Economic studies (IJSMES) – ISSN: 2791-299X 

   

http://www.ijsmes.com 1512 

 

résilience entrepreneuriale repose sur la capacité à tisser des liens forts avec l'écosystème commercial. 

Les entreprises qui parviennent à fidéliser leur clientèle et à négocier des conditions avantageuses avec 

leurs fournisseurs sont souvent mieux préparées pour surmonter les périodes difficiles. Par ailleurs, 

Turbide (2022) souligne l'importance de promouvoir de nouvelles formations et de recruter du personnel 

qualifié. L'investissement dans le développement des compétences des employés non seulement améliore 

la productivité, mais favorise également l'innovation et l'adaptation aux changements. Une main-d'œuvre 

engagée et compétente constitue en effet un atout majeur pour faire face aux turbulences. De plus, le 

marketing joue un rôle essentiel dans la survie d'une entreprise. Selon Lavoie (2023), dans un contexte 

concurrentiel, se démarquer grâce à une stratégie marketing efficace est primordial pour attirer de 

nouveaux clients et maintenir sa part de marché. Qu'il s'agisse d'outils numériques, de publicité 

traditionnelle ou d'initiatives de communication innovantes, le marketing permet d'optimiser le 

positionnement de l'entreprise. Enfin, l'introduction de nouveaux produits ou services constitue une 

stratégie clé pour assurer la pérennité de l'entreprise. En somme, la combinaison de relations solides, de 

développement des compétences, de stratégies marketing efficaces et d'innovation produit est 

déterminante pour la survie et la croissance des entreprises familiales. 

 

4.3.3. Transmission de l’esprit entrepreneurial et pérennité commerciale  

Figure 9 : Présentation mécanismes expliquant le maintien de l’activité sur le marché 

Source : Nous même à partir d’NVIVO 

Les réponses de nos interlocuteurs concernant le maintien de l’activité sur le marché en l'absence du 

propriétaire traduisent une approche équilibrée visant à assurer la continuité tout en explorant de 

nouvelles perspectives. Par exemple, l’un des interlocuteurs a déclaré : « C’est un complexe bar-

restaurant, où nous recevons régulièrement des personnalités. En tant que prestataires, nous faisons de 
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notre mieux pour les rendre à l’aise et leur proposer un endroit calme et sécurisant. » Un autre a ajouté : « 

Nous avons toujours gardé les clients de mon père en leur offrant le même service que lui, et pour nos 

fournisseurs, nous intégrons de nouvelles techniques d’entretien et de réparations. » Un troisième a 

mentionné que « ce qui nous maintient sur le marché, c’est la qualité de service que nous offrons grâce à 

certains nouveaux produits. ». Sur le plan commercial, ces pratiques contribuent significativement à la 

performance de l’entreprise. D’une part, la recherche de nouvelles opportunités reflète une ambition 

d’explorer de nouveaux marchés et de découvrir de nouvelles sources de croissance, ce qui est essentiel 

pour maintenir l’activité. D’autre part, le développement de nouveaux produits indique une volonté 

d’innovation, permettant à l’entreprise de s’adapter aux changements et d’enrichir son offre. De plus, le 

fait de conserver les clients et les fournisseurs du père témoigne d’une préservation des relations établies 

par le prédécesseur, assurant ainsi une certaine stabilité dans l’activité et favorisant la continuité. 

S’appuyer sur les relations existantes du père permet de capitaliser sur le réseau et les contacts développés 

par le propriétaire précédent, créant ainsi un socle solide pour la poursuite des activités de l’entreprise. 

 

5. Conclusion 

Cette étude a mis en lumière la transmission de l'esprit entrepreneurial comme un facteur déterminant de 

la pérennité des PME familiales au Tchad. Les résultats indiquent que la socialisation précoce des 

successeurs dans l'entreprise joue un rôle crucial en leur permettant d'acquérir des compétences pratiques 

et une connaissance approfondie des opérations. Cette immersion favorise leur capacité à gérer la 

succession efficacement tout en maintenant l'autonomie financière, essentielle pour faire face aux crises. 

Par ailleurs, la préservation de la vision et des valeurs fondatrices des générations précédentes renforce 

l'engagement des employés et la confiance des clients. Les dirigeants interviewés témoignent de 

l'importance de continuer à suivre les principes directeurs de leurs parents, ce qui assure une orientation à 

long terme dans la prise de décision stratégique.  

L'innovation et l'adaptation aux évolutions du marché constituent également des éléments clés de la 

durabilité. En diversifiant leurs offres et en améliorant la qualité des services, ces entreprises familiales 

parviennent à maintenir leur compétitivité et à améliorer leur performance financière.  

Enfin, les mécanismes de transmission, tels que la préparation et l'implication des successeurs, ainsi que 

la gestion des risques, montrent comment l'expérience et les réseaux établis par les générations antérieures 

contribuent à la résilience des entreprises.  

En somme, cette recherche souligne l'importance d'une transmission intergénérationnelle solide pour la 

pérennité des PME familiales, tout en reconnaissant les limites de l'étude, notamment le besoin de 

recherches futures pour généraliser ces résultats à d'autres contextes. 
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