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Résumé:  

L’information de sécurité contribue à la sensibilisation du public sur 
les nouveaux crimes et les phénomènes sociaux qui entravent l’essor de la 
société.  

A partir de résultats de notre étude sur le système d’information de 
la sécurité algérienne, nous constatons que ce dernier, malgré la nouveauté 
de l'expérience, a pu s’affirmer en mettant en œuvre des techniques récentes 
et modernes. Néanmoins, certaines carences sont enregistrées et de ce fait, 
un grand besoin de recherches est nécessaire pour faire face à ces 
contraintes. 
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Summary 

The Yemeni information policy pursued a broadcasting 
mechanism under the local radio stations for the purpose of preserving 
national cultural identity from disappearing, and draw the media 
between the ruler and the ruled remained an obsession that haunts the 
ruling authorities and the media, in the anarchy that write her the rest 
of the media anti-national unity between the Yemenis, so had to find 
alternative local media demonstrate and reinforce their national 
identity and their relationship and link with the Yemeni communities 
in most provinces, and through the study we saw that domestic radios 
Focus on common messages to maintain cultural identity and national 
human right. 
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Summary: 

  
              The study aimed to identify: cultural lilut when university students , Family 
climate at the university students , Significant difference in the cultural variable 
pollution and climate variable family when university students in accordance with 
(sex and area of study), The nature of the correlation between domestic climate and 
cultural pollution when university students. 

            The study found: The university students have a high level of pollution, 
cultural and climate household in which they live is only as study results showed 
that the level of pollution cultural males higher budget females, while it did not 
show differences between males and females in a climate of family, also showed the 
results of the study no differences between students with scientific and academic 
competence in the cultural pollution of humanitarian and family climate, as well as a 
correlation between the two variables. 
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Résumé:  

L'intérêt de l'étude de la relation entre le développement comme 
un processus social, économiques et la société en vois de 
développement est l'une des études sociologiques qui a reçu l'attention 
de nombreux chercheurs dans divers domaines, de manière mise en 
évidence par l'analyse des caractéristiques les plus importantes des 
sociétés en vois de  développement et les difficultés ainsi que les 
obstacles auxquels ils sont confrontés et comment les surmonter et le 
degré d'influence qui a frappé les valeurs sociaux et de la structure 
sociale.  

Notre approche connsiste à étudier et à définir quelques concepts 
que nous considérons nécessaire pour comprendre l’homme est ceci 
ne peut pas être réalisé qu’a partire d’un dialogue scientifique. 
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Résumé:  

L’examen des résultats scolaires avec une vision analytique et tout ce 
qui l’entoure comme facteurs y  influants dans une très importante  relation. 
Ainsi, En connaissant ces facteurs et leurs implications sur le résultat 
scolaire nous conduit à découvrir ce qui empêche  le déroulement de cette 
opération puis l’étude des voies et moyens correspondants pour ainsi éviter 
toute  obstruction afin  d’arriver à un haut niveau scolaire possible. 
  Le but de cet article est de faire en sorte d’éclaires les situations 
positives ainsi que les retombées négatives  sor le tissu sociale direct et en 
relation avec le milieu familiale avec leur portée économique, sociale et 
culturelle, ce qui, En somme, forme  un climat fortement  négatif  vis-à-vis 
du résultat scolaire. 
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Summary: 
              This research aims to highlight the impact of value changes on the level of 
Algerian youth trends, in order to understand the positive and negative dimensions 
of these effects on the level of youth trends within the social pattern to which it 
belongs and on how to face the challenges of the future.    The research found a 
number  of  results centered around the presence of different impacts between what 
is positive and negative for  Algerian youth orientations. These impacts reside  in the 
negative side which is characterized by  the contradiction between traditional values 
and the new values, which means that the young lives  contradiction between what 
he learns from society and what the West adorns for him, while  the positive side is 
represented by the abiding by the distinctive values of the Algerian society. 
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Abstract  :                                                                

This  article tries to highlight  the rôle and the real  position of the  
cultured  which  he  supposedly  occupies in the society, by highlighting  the 
views of a group  of  arab  intellectuals who  had a clear vision on this 
subject. So we have chosen to limit our sample to thinkers not others, 
because of their  abundant  intellectual production and their  prominent  
attendance  in the arab ,and even the global areas . 
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Abstract: 

Islam has taken care of humans, Allah has honoured the sons 
of Adam; and conferred on them special favours, above a great part of 
his Creation. Therefore Islam knew as the religion of social welfare, 
came to service Human and the sustainability of his kind. Allah 
wanted for human to continue their life with purity of faith and Work 
earnestly, a life that is good and pure through total social services that 
target the mind and soul, and directed to the individual and the 
community and society. This article explains features of the Islamic 
approach in social welfare,  and the philosophy of this approach that 
makes it unique and distinguish from other approaches and Legal 
positivism. In addition to viewing the properties of the Islamic 
approach that made Islam the religion of social welfare. 
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Résumé:  

Cette étude a pour objectif d’analyser les attitudes des 

travailleurs d’une entreprise Algérienne – les grands moulins 

Laouinette – dans le contexte de l’application d’un nouveau model 

administratif qui s’appel LA GESTION DE LA QUALITE TOTALE. 

La méthode appliquée dans cette recherche est celle de Likert qui a été 

testé sur 100 travailleurs.           
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 مبحوثال
     

X    X 2 Y     Y2 XY 
 1 138 19044 138 19044 19044 
 2 133 17689 136 18496 18088 
 3 138 19044 140 19600 19320 
 4 135 18225 138 19044 18630 
 5 132 17424 134 17956 17688 
 6 132 17424 132 17424 17424 
 7 140 19600 132 17424 18480 
 8 136 18496 136 18496 18496 
 9 132 17424 137 18769 18084 
 10 135 18225 132 17424 17820 
 11 133 17689 133 17689 17689 
 12 135 18225 133 17689 17955 
 13 140 19600 132 17424 18480 
 14 138 19044 140 19600 19320 
 15 133 17689 133 17689 17689 
 16 136 18496 136 18496 18496 
 17 137 18769 137 18769 18769 
 18 134 17956 134 17956 17956 
 19 134 17956 140 19600 18760 
 20 135 18225 140 19600 18900 
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Abstract : 

 

The effective role played by information technology in the business 

environment, makes it  the center of attention of institutions and the  basis of 

their competition. This study comes in order to show the role of information 

technology in improving the management of human resources in the Farabi 

sanatorium: we relied on the analysis of the questionnaire results to 

determine the relationship and come up with recommendations, after a 

theoretical analysis on the topic. 
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Résumé:  

Le but de cette étude est d'étudier le phénomène de la violence scolaire, ce 
phénomène dangereux qui est devenu une entité menaçante  pour  la société et les 
individus. Les divers établissements d'enseignement constituent aujourd’hui, le 
théâtre de la violence, du  vandalisme et de l'intimidation... cela, fait appel à chacun 
de nous, vu  les pertes morales et matérielles que peut engendrer cette violence, ainsi 
que les coûts psychologiques et sociaux dont souffrent  les administrateurs, les 
enseignants ,les parents et les élèves. Ce qui montre la gravité de ce phénomène, le 
nombre  d’élèves  plaignants qui ont été exposés à la violence des professeurs ou des 
camarades de classe .A titre d’exemple, les cas de violence à l'école, ont atteint dans 
l’année 2000, 2762 cas, dont 19 mortels.
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  100,00  120  المجموع

16,67
199848,33

951996 
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  %  ت  %  ت    
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 31  25,83  24  20,00  
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08  سيئة جدا 06,67  20 16,67 

120  المجموع 100  120 100 

3



 
2.1:

 
1.2.1


 

4
 

 
 
 
 

  
  لا  نعم  مضمون البنود  الرقم

  %  ت  %  ت
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8   76  63,33  44  36,67  
9   72  60,00  48  40,00  
10   80  66,67  40  33,33  
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درجات 
الاستعداد 

  للعنف

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

الانحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الدلالة

120  3,73  0,73  1,15  0,11  6,983  119  000,  
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6,983

000
0,0595
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2.2.1


 

 

 

 
)6(
 

رقم
ال

  

نوعية   مضمون البنود
  العوامل

  لا  نعم
  %  ت  %  ت

  .أحطم كل ما أجده أمامي إذا كنت غاضبا  13

سية
النف

مل 
عوا

ال
  

69  57,50  51  42,50  
  58,33  70  41,67  50  .أصرخ لأتفه الأسباب وأبكي أحيانا  14
  35,00  42  65,00  78  .أتعامل بخشونة مع الآخرين  15
أتعرض كثيرا للصراعات النفسية كـالخوف    16

  ...والقلق
90  75,00  30  25,00  



 
 

  303  
  

  33,33  40  66,67  80  .أشعر بالفشل والإحباط دوما  17
  33,33  40  66,67  80  .كثيرا ما أشعر بعدم الأمن والتوتر  18
  66,67  80  33,33  40  .أشعر بالذنب عندما أتعدى على الآخرين  19
لا أستطيع تقدير المسـؤولية تجـاه نفسـي      20

  .وغيري
92  76,67  28  23,33  

ج فـي الوسـط   أجد صـعوبة فـي الانـدما     21
  .المدرسي

   
   

   
 

وية
ترب

ل ال
وام

الع
  

74  61,67  46  38,33  

أنفر من الدراسة بسـبب تفضـيل الأسـاتذة      22
  .لبعض التلاميذ

75  62,50  45  37,50  

أكره الأساتذة بسـبب العقوبـات الجماعيـة      23
  .والتهكم والاستهزاء بالتلاميذ

75  62,50  45  37,50  

اكتظاظ الأقسـام   أشعر بالضيق والقلق بسبب  24
  .والفوضى

66  55,00  54  45,00  

المساعدون التربويون والأسـاتذة متشـددون     25
  .ومتسلطون

84  70,00  36  30,00  

أفشل في دراستي بسبب كثافة البرامج وظلـم    26
  .الأساتذة

60  50,00  60  50,00  

  58,33  70  41,67  50  .لدي نقص في الدافعية للتحصيل الدراسي  27
والدي لي يسـبب حقـدي لزملائـي    عقاب   28

  . وأساتذتي

عية
تما

لاج
ل ا

وام
الع

  

40  33,33  80  66,67  

حرماني من حقـوقي السـبب فـي عـدائي       29
  .للآخرين

48  40,00  72  60,00  

أكره الجميع بسبب الفقر الذي أعيشـه فـي     30
  .أسرتي

38  31,67  82  68,33  

كثرة المشكلات الأسرية يـدفعني لاسـتعمال     31
  .العنف

36  30,00  84  70,00  

قلة الاهتمام بمطالبي الشخصية، يؤدي بي إلى   32
  .التمرد

76  63,33  44  36,67  

الإهمال والنزعة التسلطية وتقييـد الحريـة     33
  .أسباب رئيسية للعنف

96  80,00  24  20,00  

  .وسائل الإعلام المختلفة تشيد بالقوي فقط  34

   
   

ا    51,67  62  48,33  58ل
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  18,33  22  81,67  98  .أحب مشاهدة الأفلام البوليسية العنيفة  35
أحب المقالات الصحفية التي تتحـدث عـن     36

  .مختلف الجرائم
100  83,33  20  16,67  

المشاهد العنيفة التي تعرض عبـر وسـائل     37
  .الإعلام تدفع للعنف

100  83,33  20  16,67  

  41,67  50  58,33  70  .رينالعنف وسيلة جيدة في التعامل مع الآخ  38
أفلام العنف والجريمة تعلمني أساليب وتقنيات   39

  .ممارسة العنف
80  66,67  40  33,33  
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83,33
81,67 




13,5°
  

درجات 
مختلف 
العوامل 

  دية للعنفالمؤ

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

الانحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الدلالة

120  16,13  2,63  2,81  0,26  10,236  119  000,  

يتبين له أن متوسط درجات مختلف العوامل ) 7(المتأمل لمعطيات هذا الجدول 
، وهو أعلى من مستوى المتوسط المقدر بـ 16,13عنف المدرسي وصل إلى المؤدية لل

، وهو فرق كاف للقول بأن هناك عوامل مختلفة تؤدي إلى العنف لدى تلاميذ أفراد 13,5°
الدالة إحصائيا، حيث بلغ مستوى  10,236المقدرة بـ " ت"العينة وهذا ما أوضحته قيمة 

عند مستوى الثقة  0,05مستوى الدلالة المعتمد ، وهو أصغر من 0,000الدلالة المحسوب 
، وهذا يعني أن مستوى درجات العوامل المؤدية للعنف المدرسي أعلى من 95%

  .المستوى المفروض
يمكن القول أن ظاهرة العنف المدرسي ) 7و 6(ومما سبق من معطيات الجدولين 

مـثلا إن كـان متسـلطا     تتأثر بجملة عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية، فالأستاذ
وعاجزا عن تحقيق توافقه المهني لا شك أنه يمثل القدوة السيئة لأنه من خلال سـلوكاته  
يغرس قيم التسلط والعنف، والأسرة إن لم توفر الرعاية اللازمة لأبنائها يؤدي بهـم إلـى   

لفزيـون  المعاناة عاطفيا مما يولد لديهم العنف، وكذا وسائل الإعلام المختلفة وخاصـة الت 
والشبكة العنكبوتية، فقد أكدت الكثير من الدراسات أن التقليد والمحاكاة يعتبـران عـاملين   
أساسيين لحدوث السلوك العنيف من خلال التقليد لما يشاهد عبر التلفزيـون والانترنـت،   
ومنه يمكن التأكيد على وجود عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية متداخلة فيما بينها 
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دي إلى ظاهرة العنف المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، وعليه فإنه يمكـن  تؤ
توجد عوامل تؤدي إلى العنف لدى تلاميـذ مرحلـة   "القول بأن الفرضية الثانية القائلة بـ

  .قد تحققت" التعليم المتوسط
البيانات المتعلقة بدور الأخصائي النفسي في التخفيـف مـن ظـاهرة    : 1-2-3

  :المدرسيالعنف 
تشمل البيانات المتعلقة بهذا القسم ثلاثة عشر بندا، وهي تتعلق بالفرضـية الثالثـة   

للأخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي لدى تلاميـذ   "القائلة بـ
  :، والجدول الآتي يوضح ذلك"مرحلة التعليم المتوسط

فيف من ظاهرة العنف بحسب يبين دور الأخصائي النفسي في التخ) 8(جدول رقم 
  .وجهة نظر أفراد العينة

  لا  نعم  مضمون البنود  الرقم
  %  ت  %  ت

  25,00  30  75,00  90  .اكتشاف وتشخيص مشكلات التلاميذ بغية إيجاد حلول لها  40
إيجاد الحلول المنطقية والمعقولة للمشكلات التـي يواجههـا     41

  .التلاميذ
92  76,67  28  23,33  

  33,33  40  66,67  80  .نمو النفسي للتلاميذ خلال هذه المرحلةمتابعة ال  42
إيجاد مناخ نفسي تزداد فيه فرص التفاعـل بـين التلاميـذ      43

  .والأساتذة
78  65,00  42  35,00  

  28,33  34  71,66  86  .تحقيق الاتصال المفقود بين المؤسسة التعليمية والأسرة  44
تكيف مع الـنفس  مساعدة التلاميذ أصحاب المشكلات على ال  45

  .ومع الزملاء
90  75,00  30  25,00  

  33,33  40  66,67  80  .تشجيع التلاميذ على المشاركة في مختلف الأنشطة المدرسية  46
تشجيع التلاميذ على إيجـاد الحلـول الملائمـة لمشـكلاتهم       47

  .الشخصية بأنفسهم
110  91,67  10  08,33  

  16,67  20  83,33  100  .الأساتذةتقديم النصح والمساعدة الفنية للتلاميذ و  48
  41,67  50  58,33  70  .إحالة التلاميذ أصحاب المشكلات على المراكز المتخصصة  49
  50,00  60  50,00  60  .تطوير المفهوم الايجابي للذات وبناء الثقة بالآخرين  50
  35,00  42  65,00  78  .تشجيع التلاميذ على التعبير عن انفعالاتهم ومشاعرهم بهدوء  51
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  18,33  22  81,67  98  .تشجيع التلاميذ على التواصل مع الآخرين بشكل هادئ  52

  :يتضح ما يلي) 8(من خلال هذا الجدول 
من أفراد العينة يحبون التشجيع على إيجاد الحلـول الملائمـة لمشـكلاتهم    % 91,67 -

  .الشخصية بأنفسهم
  .يةمن أفراد العينة يحبون تقديم النصح والمساعدة الفن% 83,33 -
  .من أفراد العينة يحبون التشجيع على التواصل مع الآخرين بشكل هادئ% 81,67 -
من أفراد العينة يحبون إيجاد الحلول المنطقية والمعقولـة للمشـكلات التـي    % 76,67 -

وغير ذلك مما هو مبين في الجدول، وللتأكد من النتائج السابقة هذه اسـتخدم  . يواجهونها
يؤدي الأخصائي النفسي دور في التخفيف من ظـاهرة العنـف    لمعرفة، هل" ت"اختبار 

  .بشكل جوهري عن معدل درجات العنف، والجدول الآتي يوضح ذلك
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعدل البنود المتعلقة ) 9(جدول رقم 

ومسـتوى  " ت"بدور الأخصائي النفسي في التخفيف من ظاهرة العنف مقرونـة بقيمـة   
  .لتهادلا

درجات 
التخفيف 

من ظاهرة 
  العنف 

عدد 
أفراد 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الفرق 
في 
  المعدل

الانحراف 
  المعياري

الخطأ 
المعياري 
  للمتوسط

درجة   قيمة ت
  الحرية

مستوى 
  الدلالة

120  9,27  2,77  1,70  0,16  17,788  119  000,  

ة العنـف  أن متوسط درجات التخفيـف مـن ظـاهر   ) 9(يتضح من هذا الجدول 
، °6,5، وهو أعلى من مستوى المتوسط المقدر بــ  9,27المدرسي لدى أفراد العينة بلغ 

وهو فرق يؤكد أن للأخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي، حيث 
، وهذا المستوى 0,000، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى 17,788" ت"بلغت قيمة 

، وهذا معناه أن للأخصائي النفسي دور جوهري 0,05المعتمد أصغر من مستوى الدلالة 
  .في التخفيف من معدل درجات العنف المدرسي

يمكـن القـول أن الأخصـائي    ) 9و 8(ومما سبق، ومن خلال معطيات الجدولين 
النفسي في أي مؤسسة تعليمية له دور في غاية الأهمية في مساعدة التلاميذ وخاصة ذوي 
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التربوية وحتى الاجتماعية في إشراكهم في تشخيص مشكلاتهم تلـك  المشكلات النفسية و
وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب، وعليه فإنه يمكن القـول بـأن الفرضـية    

للأخصائي النفسي دور في التخفيف من ظاهرة العنف المدرسي لـدى   "الثالثة القائلة بـ 
  .، قد تحققت"تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط

  :مقترحات الدراسة -2
إن ظاهرة العنف لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط ظاهرة خطيرة معقدة متعـددة  
العوامل، فلها عوامل نفسية وتربوية واجتماعية وثقافية، وكل هذه العوامل تحتـاج إلـى   
دراسات معمقة قصد الوصول إلى القضاء عليها، أو على الأقل التخفيف منها، ولكي يـتم  

  :ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية تحقيق
توجيه الباحثين في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية والقانونيـة إلـى    :2-1

دراسة هذه الظاهرة والتعمق في مختلف جوانبها لإعطاء تشخيص دقيق يمكن من اقتراح 
  .البدائل المناسبة لذلك

المشرفين علـى تربيـة وتعلـيم التلاميـذ      القيام بدورات وملتقيات عملية لتكوين :2-2
  .وإرشادهم إلى طرق وسبل التعامل مع التلاميذ وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم

العمل على إشاعة ثقافة السلم واللاعنف من خلال غرس قـيم التسـامح والعـدل    : 2-3
الإعلام، والاحترام المتبادل والتعاون والحوار البناء ابتداء من الأسرة، فالمدرسة، فوسائل 

  ".الوقاية خير من العلاج"عملا بالقول المأثور 
  .تعيين أخصائي نفسي مدرسي في كل مؤسسة تعليمية، والعمل على تفعيل دوره :2-4
مراقبة وتوجيه مختلف البرامج التي تعرض في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  :2-5

  .ممارسة العنف والمكتوبة، ففي ذلك وقاية للتلاميذ في هذه المرحلة من
  :خاتمة

، تهدد كيان لقد اتضح من خلال ما سبق أن ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة خطيرة
الأمة أفرادا وجماعات، لذلك يجب على المربيين والأولياء وكل من لـه صـلة بالتربيـة    
والتعليم التفطن لخطورتها، والعمل سويا لوضع برنامج وقائي علاجي فوري لعلاجها، أو 
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منها على الأقل، لأنهم هم الذين يتحملون مسؤولية ظهورها سـواء كانـت فـي    التخفيف 
  ...صورة شتم أو سب أو ضرب

هذا وقد كشفت هذه الدراسة أن نسبة معتبرة من التلاميذ أفراد العينة لديهم استعداد 
للعنف، وهذا راجع لعدة عوامل أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث دورها وتأثيرها في 

سلوكات العنف الموجودة فعلا في الواقع المعيش منها العوامل النفسية والتربويـة   تشكيل
والاجتماعية والثقافية، وهذا ما يؤكد الحاجة الملحة للأخصائي النفسي داخل كل مؤسسـة  
تعليمية للعمل على الأقل من تخفيف معاناة التلاميذ من مختلف المشكلات ومنهـا العنـف   

  . المدرسي

  

 



 



 
 

  311  
  

        
 

  
 


      


     

      
            

 

 

Abstract 

The article examines the issue of global quality in high 
education which has recently become a method in teaching 
management and human performance activation. It also highlights the 
relationship between the university and socio-economic development 
through the identification of labor market requirements of  
qualifications and practical skills. The study is based on the 
descriptive and analytical approach which emphasizes on the 
literarature of development and  global quality, and on previous 
studies so as to answer the questions related to the study. In the end, 
the study reached the conclusion that development is positively 
influenced by the quality of education and also by its ability to 
respond to labor market’s needs. 
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.  
Abstract : 

The human element has a creative energies makes it as 
intellectual capital and factor no less important than physical capital. 
In fact, it’s the cornerstone of the development process inside the 
province, and the first element of production. The human element one 
of the output of high schools, which represents one of the institutions 
of the region's most dynamic and productive in the field of scientific 
and cognitive. The nature of the place contribute to the formation of 
this schools programs in a way gives more attention to practical 
lessons and field exercises that serve the region mainly. Accordingly, 
this article aims to identify the role of the outputs of secondary 
education in Guelma Province, and what it’s seeks to achieve 
compatibility with the requirements of the local labor market. 
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  النسبة  التكرار  كيف ذلك  النسبة  الفئات    التكرار

  %74.28  52  نعم

البرامج العلمية تساعد في ميدان 
 العمل

19 36.53%  

 %19.23 10 برامج الإحصاء تساعد في العمل

تعطي الثانوية الأرضية التي 
  رةتساعد على اكتساب الخب
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 %09.61  05  دون إجابة
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Résumé:  

Cette recherche vise à souligner l'importance et la nécessité d’employer des   

enseignants spécialisés pour enseigner l’éducation physique et sportive au niveau 

des établissements primaires, qui  est  une matière  très importante à ce stade pour 

les apprenants. Dans cet article je me suis centré à étudier  les attitudes des 

enseignants du primaire envers l’enseignement de la séance d’E.P.S, et d’après les 

résultats obtenus, les enseignants du primaire ne peuvent pas enseigner cette matière 

pour leur incapacité à comprendre le contenu du guide de l’E.P.S, et donc n'ont pas 

la capacité d'appliquer et de réaliser son contenu sur le terrain, cela peut être attribué 

au manque de formation dans la spécialité, ajouter à cela le manque de matériels 

didactiques dans ces établissements éducatifs. 
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دف هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يمكن أن تلعب وسائل الإعلام 
، في استثارة دافعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة نحو ممارسة الأنشطة الرياضي المسموع

البدنية و الرياضية المكيفة،ولتحقيق هذا الهدف أجريت دراسة على عينة من فئة ذوي 
توضح المعاني الجوهرية التي التي الاحتياجات الخاصة، حيث قمنا بوضع مجموعة من المفاهيم 

  .ترمي إليها دراستنا هذه
Résumé:  

Cette étude vise à révéler le rôle que peuvent jouer les médias 

sportifs audio, en soulevant les gens motivation ayant des besoins 

spéciaux en matière d'activité physique et sportive adaptée, et pour ce 

faire une étude objective a été menée sur un échantillon de personnes 

ayant des besoins spéciaux, où nous avons développé un ensemble de 

concepts décrit significations essentielles qui visaient à étudier cette 

question. 
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Résumé:  

  Nous avons souligné dans ce sujet les  relations du royaume Arabe 
de Saba pré –islamique, car ce royaume ancien s’est caractérisé par plusieurs 
réalisations de la civilisation et la prospérité de haut niveau qui a eu un 
impact profond sur les différents aspects de ses relations avec les royaumes 
et les peuples voisins et régionales positivement et négativement, Le premier 
était à ses relations de voisinages avec les différents comme les royaumes et 
tribus et principautés arabes et des villes de l'Arabie du sud et du Yémen , en 
plus les royaumes et les peuples en dehors de la portée du Yémen et de 
l'Arabie du Sud. 
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Résumé:  

La présente étude porte sur l'historien Ibn Hayyan Qurtubi (d.469 

AH / 1076AD) Cheikh Andalous, l'un des plus grands historiens du 

moyen âge et ceci à travers ses écrits historiques remarquables et 

exceptionnels reconnus par les prédécesseurs  anciens et modernes. Il 

faut souligner qu’il n’y a rien qui parvenu à notre époque de son 

œuvre à l’exception de son livre intitulé el MOKTABES car la plupart 

de ces document sont dissimulés ou détériorés. Dans ce unique livre 

que nous allons détaillé, dans cette étude, Ibn Hayyan Qurtubi traite 

l'histoire de l'Andalousie de l'éveil  jusqu'a la conquête du règne EL 

Hakam El Mustansir (91AH-366-AH/711-976.AD).  
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Abstract : 

This study deals with the concept of museum collections and types 
such as (Realia  -  Artifacts - Diorama - Models - Toys - Games – Art Original 
- Art Reproduction - Kits, Globes), through the definition of each type with 
examples illustrative. Then display the variety of physical, morphological 
characteristics of the types of museum collections, and raw materials that 
make them such groups, Considering that these properties form the factors 
that control handled in libraries, control and organized, preserved and access. 
This study also dealing with the history of the emergence and development 
of the acquisition museum collections three-dimensional in libraries since 
the third century BC until the middle of last century, there have been some 
attempts, which called for and focused on the acquisition , the inclusion and 
use of museum collections in library collections, and private personal groups 
that contributed seriously to the emergence of public collections. 
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Résumé : 

Depuis les années 1980 , le terme « didactique » a été 

largement utilisé  pour identifier les notions relatives à l’acte éducatif 

dès lors qu’elles auront le trait scientifique. Un débat profondément 

établi pour définir, déterminer et aussi pour distinguer entre les 

différents termes qui décrivent l’acte pédagogique « éducation-

pédagogie-didactique »  
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Introduction 

L’éducation paraît recouvrir l’acte effectif, l’ensemble des 

opérations menées par l’enseignant ou le pédagogue en interaction 

avec les actes des élèves et les structures sociales ; elle réclame 

réflexions et formalisations pour sa propre évolution. En ce sens, elle 

inclut dans son essence des activités réflexives pédagogiques et 

didactiques.  

Dans ce champ de pratique sociale qu’est l’éducation, la 

didactique se présente comme l’activité scientifique tentant de se 

spécifier au sein des sciences et particulièrement des sciences de 

l’éducation en limitant son objet à une partie des phénomènes présents 

dans l’acte éducatif. Hebrard (nd) la définir comme « l’étude conjointe 

des processus d’acquisition chez l’élève et de transmission chez 

l’enseignant des contenus de l’enseignement ».  

La pédagogie, à la fois action et réflexion, serait donc 

positionnée entre l’acte d’éduquer et les recherches objectives qui s’y 

développent. Hebrard (nd) la défini comme « une mise en œuvre 

pratique des résultats des travaux de la didactique (nécessairement 

théoriques)… il la considérer aussi comme … une activité réflexive 

pouvant être qualifiée de scientifique lorsqu’elle étudie les 

phénomènes non étudiés par la didactique ». Ainsi lorsqu’on étudie 

tous les phénomènes de présentation des tâches aux élèves, les 

phénomènes de relation interindividuelle ou lorsqu’on s’interroge sur 

les attitudes singulières que font naître les pratiques, nous avons 



Revue des sciences de l’homme et de la société.. Dr. Tarek Saker, Dr : Said Mezroua  

 
 

  5  
  

tendance à classer ces activités sous le terme de pédagogie. Ces études 

feront plus appel aux méthodes dites cliniques qu’aux méthodes 

quantitatives chères aux approches expérimentales.  

La réflexion didactique semble s’arrêter là où apparaissent les 

problèmes de l’ordre de l’axiologie ou de la politique. Autrement dit, 

trois types de problèmes semblent traverser l’éducation : des 

problèmes didactiques, axiologiques, et politiques. De tels problèmes 

ne peuvent avoir d’autres conclusions qu’incertaines, incomplètes et 

provisoires. Cependant, elles nourrissent le quotidien de l’enseignant. 

C’est au sein de la pédagogie que s’établissent les liaisons nécessaires 

entre théorie et pratique. 

Notion de pédagogie 

C’est dans et par la recherche que le métier de maître cesse 

d’être un simple métier et dépasse le niveau d’une vocation affective 

pour acquérir la dignité de toute profession relevant à la fois de l’art et 

de la science, car les sciences de l’enfant et de sa formation 

constituent plus que jamais des domaines inépuisables" (Piaget ,1969).  

L’exigence de la recherche apparaît très tôt dans la réflexion 

pédagogique. J.A. Comenius (moitié du XVIIe siècle), J.F. Herbart et 

A. Cournot (début XIXe) souhaitent déjà une pédagogie 

expérimentale, mais ce n’est que vers la fin du XIXe siècle, avec les 

progrès considérables des laboratoires de psychologie expérimentale 

qu’apparaît avec force l’idée d’une recherche pédagogique considérée 
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comme un prolongement de la recherche psychologique. Mais, le 

pédagogue est peu formé aux techniques de la recherche. Cet état de 

fait, qui se prolonge paradoxalement jusqu'à nos jours, met le 

pédagogue en position de dépendance vis à vis du psychologue qui lui, 

n’a pas la responsabilité de l’action.  

Dès que le fait pédagogique est perçu comme 

multidimensionnel, ne pouvant se réduire au seul fait psychologique, 

la tutelle s’étend. Elle devient biologique, sociologique et historique. 

Binet, dès 1911, montre que la recherche pédagogique peut bénéficier 

des résultats acquis et des méthodes utilisées dans la recherche 

scientifique. Durkheim (1922) lui fait écho quelques années plus tard : 

la pédagogie cette "théorie pratique", cette "réflexion rationaliste" qui 

tient en haleine l’éducation pour l’empêcher de tomber sous le joug 

des habitudes, doit chercher dans la psychologie et la sociologie, les 

principes pour la conduite ou la réforme de l’éducation. 

 La recherche pédagogique à été toujours un phénomène 

complexe, son champs d’intervention ne se limite pas à l’innovation et 

à l’amélioration du fait éducatif. La pédagogie comme la souligne  le 

dictionnaire de psychologie « science ayant pour objet l’étude des 

doctrines et des techniques sur lesquelles sont fondées l’actions des 

éducateurs, il ajoute aussi que chaque société à un projet pédagogique 

précis concernant l’éducation intellectuelle morale et physique de ses 

membres, qui reflète son idiologie plus particulièrement l’homme 

accompli et celle de l’enfant ». (1996,  p. 1458). 
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 Donc celle-ci variant considérablement dans le temps, dans 

l’espace et même les méthodes pédagogiques, qui ne sont ni stables ni 

uniformes, en d’autres termes, les modèles ne sont pas les mêmes en 

Algérie et en Belgique francophone à l’époque de l’école 

traditionnelle hérite par le colonialisme et celle de l’école 

fondamentale. 

La pédagogie est une discipline qui évolue aussi avec le 

progrès de la science étant un carrefour pluridisciplinaire, Pourtant, si 

simple qu’il puisse paraître, ce concept de pédagogie n’en recèle pas 

moins une « …ambiguïté caractérisée des fausses notions claires » 

(Toralle, 1968, p.7). Ce ci fera dire à Gabaude (1972) que la 

pédagogie est « à la fois science et technique, doctrine et art, 

technologie de l’enseignement, ou encore, culture » (p.9). 

Traditionnelle, dogmatique, nouvelle, institutionnelle, 

fonctionnelle ou bien non directive sont autant de qualificatifs qui 

correspondent à des caractéristique ayant été associées à la notion de  

pédagogie, selon l’angle par lequel elle est appréhendée. L’éventail est 

large et les difficultés de définition se rattachent à la pluralité 

conceptuelle. Toutefois, nous allons essayer de clarifier cette notion 

en cherchant des éléments de réponse dans la littérature qui y est 

consacrée.  
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La pédagogie, en perpétuelle transformation, se modifie et 

évolue sous le poids de l’histoire des sociétés et en fonction des 

connaissances des disciplines sur lesquelles elle s’appuie : les sciences 

humaines (psychologie, psychanalyste, sociologie, etc). Réduite 

d’abord à un simple transvasement de connaissances d’un adulte vers 

un enfant, c’est la pédagogie « cruche et pot » que récuse Rogers 

(1984), communément appelée ‘traditionnelle’. 

 Quand, à la lumière des nouvelles données de la psychologie, 

elle prend pour point de départ l’enfant, elle devient ‘non-

directive’. Entre ces deux pôles fortement contrastés qui continuent 

jusqu'à l’heure actuelle de s’opposer, la pédagogie adopte plusieurs 

conceptions sous-jacentes selon le courant envisagé. 

Aujourd’hui, « la pédagogie, sollicitée par des idéologies 

diverses et contradictoires, sujette aux avatars d’un monde modulé par 

les technologies, propose aux maîtres des modèles qui vont du 

didacticien le plus froid à l’animateur de groupes, en passant par 

toutes les modulations possibles sur le thème de la liberté créative » 

(Gilbert, 1980, p.9). Les vocables attribués par les courants 

idéologiques semblent très diversifiés mais, en dépit des apparentes 

différences, la plupart des conceptions se rejoignent pour discerner, en 

fait, deux grands courants pédagogiques : le traditionnel et le nouveau.  

2.1- Pédagogie traditionnelle  

Souvent mise en cause par les défenseurs de la pédagogie 

nouvelle « Nous n’avons pas caché notre antipathie à l’égard des 
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méthodes dogmatiques, à cause du verbalisme où elles se complaisent, 

de la passivité à laquelle elles condamnent les élèves et de la 

soumission morale qu’elles leur imposent » soulignent les auteurs du 

guide pédagogique (p.9). 

Entre autre, Paquette (1979), défenseur de la pédagogie 

ouverte (nouvelle), adresse une critique sévère à l’éducation 

traditionnelle : « l’élève est un adulte en miniature et il doit subir 

l’autorité de l’enseignant » (p.21). Le même auteur ajoute que les 

valeurs premières de ce type d’enseignement sont la mémoire, la 

volonté d’obéissance à l’autorité. Pour Louanchi (1987), 

 « c’est un rapport fondamental d’inégalité entre l’élève et son maître 

à qui il doit se soumettre en toutes circonstances » (p.325). 

Donc, le but de la pédagogie traditionnelle est de transmettre 

les savoirs d’un cerveau plein (enseignant) à un cerveau vide (élève). 

La pédagogie traditionnelle présente plusieurs caractéristiques à 

savoir:  

- La référence au modèle 

 Mettre l’élève dans une situation qui répond à ses 

préoccupations. Snyders (1975) souligne que « le fondement de 

l’éducation traditionnelle est l’ambition de conduire l’élève jusqu’au 

contact avec les très grandes réalisations de l’humanité » (p.15). 

Eduquer, c’est donc choisir et proposer des modèles qui permettront à 
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l’élève de « s’élever ». Craignant que l’expérience directe ne réduise 

l’activité de l’enfant à de basses difficultés, Château (1968) prône 

l’œuvre littéraire. 

- Le guidage 

 Cette position au modèle ne peut se faire, selon les pédagogues 

‘ traditionnels’, sans l’intervention du maître. Snyders (1975) affirme 

que « entre l’enfant et les œuvres… la distance est si grande qu’un 

médiateur se révèle indispensable » (p. 22). 

- Le morcellement de l’activité 

  Dans l’apprentissage, la matière est simplifiée, ordonnée, 

graduée dans la difficulté en un enchaînement conçu par le maître. 

Gabaude (1972) considère que « le déroulement du processus 

didactique se fonde, prioritairement, sur une analyse de l’objet à 

transmettre ... diviser la difficulté, c'est-à-dire l’objet a transmettre, et 

partir du simple et facile pour aller progressivement jusqu’au plus 

complexe » (p.14). 

- La transmission des connaissances à sens unique avec pouvoir 

total de  l’enseignant 

   Le maître détient le savoir, l’enfant le reçoit dans un rapport 

unilatéral. Ainsi que continue à défendre Gabaude (1972), « le 

rapport pédagogique s’établit sur la base d’une relation 

interpersonnelle à sens unique ; allant du professeur vers l’élève, à 

l’occasion de la transmission d’un objet (notion ou valeur) » (p. 14). 
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- La mémorisation 

 Dans ce type de pédagogie, la mémoire de l’élève est sollicitée 

par l’enseignant, qui lui demande de respecter une assimilation du 

message reçu.  

Donc la pédagogie traditionnelle était méprisable parce qu’elle 

ne se préoccupant essentiellement d’enseigner aux élèves des recettes 

permettant  de passer avec succès les examens impériaux, ce qui les 

amenait nécessairement à la conclusion que le profit personnel est la 

seul fin de l’apprentissage. Comme le souligne Durkheim (revue de 

l’éducation, 1993, p. 313).   

Le contenu de cet enseignement était arbitraire parce que rien 

n’est était conçu pour répondre aux besoins des élèves en particulier, 

et à ceux de l’être humain en général. Cet enseignement portait sur les 

textes hermétiques et classiques, elle était superficielle parce que tout 

ce qu’on exigeait des élèves était qu’ils mémorisent et imitent les 

classiques.    

La relation entre maître et élève était fondée sur la frayeur, 

parce que le premier exerçait une autorité absolue sur le second, qui 

n’était ni autorisé à lui passé des questions, ni libre d’apprendre sur le 

plaisir. 

Les élèves étaient déprimés parce que la pression exercée sur 

eux pour qu’ils apprennent était si forte que l’école leur apparaît.  
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2.2- Pédagogie nouvelle  

Elle prend naissance à partir des contestations des méthodes 

traditionnelles, jugées en inadéquation avec les exigences du temps 

moderne et sur la base d’une meilleure connaissance de l’enfant 

(apport de la psychologie génétique). Les principes de cette pédagogie 

se résument par quatre aspects : 

- L’intérêt et le besoin de l’élève 

Ils constituent le point de départ de l’enseignement (on 

l’appelle communément pédagogie de l’intérêt ou pédagogie 

fonctionnelle). Le besoin de se développer et de se perfectionner 

suffit à provoquer et maintenir l’activité de l’enfant, comme cela a été 

suggéré entre autre, par Montessori (1952), Dewey (1967) et 

Claparede (1973). L’intérêt véritable de l’activité dirige la conduite 

de l’enfant, non plus l’enseignant et son programme. 

 A titre d’exemple, reprenons la thèse de Dewey (1967) : 

« l’intérêt pour le gribouillage doit être mis en œuvre tout de suite et 

il faut en tirer tout le bien possible sans tarder, sans s’occuper surtout 

de fait que dans 10 ans, l’élève aura à tenir des livres » (p.83). 

- L’enfant comme un être spécifique 

 Celui-ci n’est plus considéré comme un « adulte en 

miniature ». La pédagogie contemporaine, à la lumière des données 

scientifiques, lui reconnaît son statut propre, même s’il est en 

évolution. Dans cette optique, Snyder (1975), maintient que 
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« l’enfance possède une signification et une visée propres ; en elle-

même, elle a sa valeur. L’enfant n’est pas un être imparfait, 

incapable, insuffisant; il réalise une configuration originale et 

cohérente » (p.56). 

- La liberté, l’initiative, l’activité et le travail en groupe 

 On retrouve sous ces principes les pédagogies connues sous 

les vocables ‘non directive’,  ‘Freinet’, ‘de groupe’, ‘par 

aménagement du milieu’, ‘éducation nouvelle’, etc. Ces approches 

soulignent que l’enfance gagne la confiance du monde adulte. On lui 

donne son autonomie et on lui permet de prendre des initiatives. La 

soumission et la passivité de l’élève font place à l’autonomie et à 

l’activité.  

Le travail en groupe prend une signification  de premier ordre. 

La pédagogie est dite ‘’active’’. « Il s’agit donc de susciter des taches 

ou l’élève ne sera pas un simple exécutant. Il va entreprendre des 

démarches, des recherches personnelles ; le travaille ne lui sera pas 

imposé, les étapes ne sont pas prescrites » selon (Snyders, 1975, 

p.59). 

- La globalisation 

 La Gestal théorie confirme les travaux de Olivier Decroly en 

1929 portant sur la globalisation de l’enseignement. Le ‘tout‘ est 

préféré aux ‘parties’. C’est la méthode globale (opposée à la méthode 
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analytique) qui amène l’élève progressivement de la phrase vers le 

mot et, enfin, à la lettre. 

Snyders (1975), était l’un des pédagogues à avoir refusé de 

donner le primat aux théories nouvelles sur l’éducation traditionnelle, 

tente de jeter un pont entre les deux courants. « A partir des 

définitions, éclaircissements et confrontations des termes en présence, 

notre seconde prétention va jusqu'à penser qu’une voie peut s’ouvrir : 

une pédagogie moderne qui ferait la synthèse du traditionnel et du 

nouveau, synthèse et pas confusion » (p. 9). 

Dans la même perspective, Debesse (1955) reconnaît des 

avantages aussi bien à l’enseignement traditionnel qu’aux méthodes 

nouvelles : « L’enseignement traditionnel accorde une grande place à 

la transmission du savoir par le maître et par le livre, mais il ne réduit 

pas pour autant l’élève à une fonction passive d’enregistrement. De 

leur coté, si les méthodes nouvelles font plus largement appel aux 

activités de recherche et de création personnelle et s’écartent le plus 

possible des procédures de pure mémorisation, elles ne peuvent rejeter 

tout enseignement proprement dit » (p.817). 
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Conclusion: 

Le foisonnement de recherches, d’écrits, d’analyses  sur la 

pédagogie témoigne de la préoccupation de l’homme universel sur le 

sujet. Qu’il en soit  ainsi n’a rien d’extraordinaire si l’on considère 

que l’éducation est le processus fondamental par lequel l’être humain 

crée, développe, maintient et pérennises  ses valeurs. 
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-La politique de mise en adéquation entre l’offre de formation 
professionnelle et du besoin du marché du travail en Algérie 

Dr. Malika Meddour  

Université de Biskra, Algérie.  

 

Résumé : 

Cet article a pour but de faire connaitre la politique du secteur de la 

formation professionnelle en Algérie en vue de son adaptation aux besoins 

exprimés par les employeurs potentiels en égard au grand déficit en main 

d’œuvre spécialisé d’une part et à l’existence de mille de chômeurs 

déplombés des établissement de  formation professionnelle d’autre part. 
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Présentation : 

Les travaux de révision de la nomenclature des formations du 

secteur de la formation et de l'enseignement, confiés aux Comités 

Nationaux de Branches Professionnelles (CNBP) , étaient sous-tendus 

par une problématique qui se posait en termes d'inadéquation entre le 

produit du système de  formation et les besoins des employeurs en 

matière de qualifications professionnelles. On constate d'un côté des 

milliers de jeunes diplômés au chômage et de l'autre des secteurs 

d'activité qui manquent de  main-d’œuvre qualifiée . 

Certes, la nomenclature ne peut, à elle seule, résoudre ce 

problème, mais elle peut y contribuer largement dans la mesure où elle 

joue un rôle prépondérant dans la régulation de l'offre de formation. 

L'élaboration de cette nouvelle nomenclature des formations 

tient donc compte de l'analyse de la situation actuelle de chaque 

branche professionnelle, de l'évolution du contexte socio-économique 

de l'Algérie, des réformes du système éducatif en cours et notamment 

de l'organisation du cycle post-obligatoire, ainsi que des tendances 

mondiales en matière d'organisation des formations. 

Cette action vise l'enrichissement et la diversification des 

offres de formation par l'intégration de nouvelles spécialités porteuses 

d'emplois ; elle vise également le regroupement des spécialités de 

formation relativement homogènes du point de vue des savoirs 

enseignés afin de favoriser une certaine polyvalence des formations. 
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Afin de répondre au problème sus exposé, nous allons aborder les 

sujets suivants : 

1- La définition de la formation professionnelle. 

2- La définition de la nomenclature et de ses objectifs. 

3- Les étapes retenues dans la présentation de la nomenclature. 

4- La structure de nomenclature. 

5- Les Finalités des diplômes de la vois professionnelle. 

6-  Catégories des gens  étaient demandé  du secteur de la 

formation professionnelle requise en vue de l'intégration dans 

le monde du travail. 
 

1. La définition de la formation professionnelle. 

La formation professionnelle est le processus d'apprentissage 

qui permet à un individu d'acquérir le savoir et les savoir-faire 

(habiletés et compétences) nécessaires à l'exercice d'un métier ou 

d'une activité professionnelle. , la formation professionnelle participe 

étroitement à la création des identités professionnelles (1). 

Intégrée dans le système éducatif, la formation professionnelle 

est encore traditionnellement associée à la pratique et à la technique 

des niveaux post-secondaire et/ou tertiaires non-universitaire plutôt 

qu'à la théorie et à l'abstraction conceptuelle qui caractérisent le 

niveau tertiaire universitaire, il S'adressant à des adolescents et à des 

adultes, développant des savoir-faire et des connaissances spécifiques, 

mobilisant des ressources en constante évolution,(2) . 
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On distingue deux phases dans le processus de formation 

professionnelle qui correspondent à deux sous-systèmes du système de 

la formation professionnelle : 

Formation professionnelle de base ou initiale 

Formation professionnelle continue ou perfectionnement 

professionnel. 

la formation professionnelle en Algérie basé sur les axes 

suivantes : 

-d’assurer un diplôme qualifiant au stagiaire lui permettant de 

s’intégrer dans le processus de la vie professionnelle. 

- d’accueillir, informer, d’orienter, et d’accompagne toute 

personne sur le marché de l’emploi (ayant besoin de ses 

services de formation professionnelle). 

- d’aider les travailleurs à maitriser l’outil de travail et de 

production. 

- de permettre à chaque institution de rependre à ces besoin en 

main d’œuvre et d’affronter la concurrence compte tenue de 

l’évolution économique. 

- d’intégrer la femme au foyer à la politique de formation 

professionnelle (3).  

2. La définition de la nomenclature et de ses objectifs : 
La Nomenclature des Spécialités de la Formation 

Professionnelle définit l’ensemble des caractéristiques des branches 

professionnelles et spécialités enseignées ou à programmer à court et à 
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moyen termes. Elle constitue le cadre de référence à partir duquel se 

construit l’offre de formation et l’instrument de régulation, 

d’orientation et de planification des spécialités à programmer à moyen 

et à long terme, pour répondre aux besoins en main d’oeuvre qualifiée 

du secteur économique (4) . 

Considérée en outre, comme un instrument de gestion, de 

normalisation et  ’information, elle est la référence unique en matière 

de certification des qualifications et des compétences, dont les 

diplômes d’Etat sont définis par la réglementation en vigueur. Elle 

couvre les cinq (05) niveaux de qualification sanctionnés par les 

diplômes suivants : 

- Niveau 1 sanctionné par le certificat de formation 

professionnelle spécialisée (CFPS) ; 

- Niveau 2 sanctionné par le certificat d’aptitude 

professionnelle (CAP) ; 

- Niveau 3 sanctionné par le certificat de maîtrise 

professionnelle (CMP) ; 

-  Niveau 4 sanctionné par le brevet de technicien (BT) ; 

- Niveau 5 sanctionné par le brevet de technicien supérieur 

(BTS). 

La Nomenclature des spécialités de la Formation 

Professionnelle revêt un caractère national. 

Son caractère national trouve sa justification dans le fait 

qu’elle constitue l’outil de référence légal des formations et 

diplômes de la formation professionnelle (5). 
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- Les objectifs de la nomenclature : 
Les principaux objectifs fixés à la nomenclature des 

formations sont au 

nombre de quatre (6) : 

a. Constituer un référent commun aux différents acteurs de la 

formation et 

de l'emploi. 

b. Mettre à la disposition des institutions de formation un 

instrument leur 

permettant la construction d'une offre de formation ; 

c. Faciliter l'identification des besoins en formation ; 

d. Offrir au dispositif national d'information et d'orientation 

scolaire et 

professionnelle un outil de travail (7). 
- Structuration de la nomenclature  

La présente nomenclature est structurée en tous modes de 

formation confondus. L'opportunité du choix du (ou des) 

mode(s) de formation à adopter pour une formation donnée 

sera du ressort du Directeur de Wilaya de la formation 

professionnelle dans le cadre de la Commission de Wilaya de 

la formation professionnelle et de la carte prévisionnelle des 

formations, sur proposition des chefs d'établissement de 

formation. 

Pour chaque spécialité ou formation retenue, la nomenclature 

définit : 
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- Le code de la spécialité ; 

- L'intitulé de la spécialité ou formation ; 
- Le diplôme sanctionnant la formation ; 
- Le niveau de qualification ; 
- Les conditions d'accès : niveaux scolaires ou pré-requis 
exigés. 

Les durées des formations théoriques et des stages pratiques 

ainsi que les durées de la FTTC seront déterminées par les 

programmes de formation, A chaque nomenclature de branche 

professionnelle sont annexées les fiches descriptives des spécialités. 

Les niveaux de qualification figurant dans la présente nomenclature 

sont définis conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 

exécutif n° 99-77 du 11 avril 1999 portant organisation et sanction des 

formations et des examens professionnels. 

- Le niveau I correspondant à ouvrier spécialisé ne figure pas dans la 

présente nomenclature dans la mesure où il est en voie d'extinction 

dans le 

secteur (moins de 1% des effectifs) et également en milieu de travail ; 

- Le niveau II correspond à ouvrier et agent qualifié ; il est sanctionné 

par le diplôme CAP ; 

- Le niveau III correspond à ouvrier et agent hautement qualifié ; il est 

sanctionné par le diplôme DEP1 ; 

- Le niveau IV correspond à technicien ; il est sanctionné par les 

diplômes DEP2 et BT ; 

- Le niveau V correspond à technicien supérieur ; il est 

sanctionné par le diplôme BTS (8) . 
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3. Les étapes retenues dans la présentation de la 

nomenclature : 
 

aux se sont déroulés comme suit : 

- Mise en place, au niveau des institutions du réseau d’ingénierie 

pédagogique, degroupes techniques chargés d’exploiter les besoins en 

main d'oeuvre qualifiéeexprimés par les différents départements 

ministères, les SGP, les groupementsd’entreprises, les entreprises et 

établissements sous tutelle de ces départementsministériels…etc ; 

- Exploitation, par les groupes techniques, des besoins en main 

d’oeuvre qualifiée des différents secteurs d’activité d’oeuvre pour le 

plan quinquennal 2010- 2014 (départements ministériels, SGP, 

groupement d’entreprises…etc) ; 

- Organisation de réunions de concertation avec les différents secteurs 

en vue declarifier leurs besoins et d’identifier les profils et les 

qualifications. Ces réunions ont été suivies d’enquête d’opportunité au 

niveau des entreprises ; 

- Exploitation des études sectorielles et préliminaires réalisées par le 

CERPEQ et 

l’INFEP dans les filières et métiers de l’audiovisuel, de l’artisanat 

traditionnel, de 
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l’hôtellerie tourisme, des travaux forestiers et agro forestiers, des 

industries agroalimentaires, les métiers de l’eau, les métiers de 

l’environnement, mines et carrières,…etc. ; 

- Prise en considération des textes réglementaires régissant certains 

métiers ; 

- Prise en charge des différentes conventions cadres conclues avec les 

different secteurs. Les résultats des travaux d’enrichissement de la 

nomenclature des spécialités ont fait l’objet d’une validation par les 

professionnels, les formateurs, les pédagogues et les inspecteurs(9). 

PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DE LA 

NOMENCLATURE DES BRANCHES ET SPECIALITES DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

La Nomenclature des branches et spécialités de la formation 

professionnelle – édition 2012, est structurée en modes de formation 

et couvre vingt deux (22) branches professionnelles avec 

l’introduction de deux nouvelles branches professionnelles (mines et 

carrières et industries pétrolières) et de nouvelles spécialités liées aux 

domaines notamment des mines et carrières, des forêts, les énergies 

renouvelables, télécommunications, industries pétrolières, hygiène et 

sécurité , environnementale,…etc (10).                      

5 - A qui s’adresse cette  nomenclature : 

Cette nomenclature s'adresse principalement : 
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 Aux différents acteurs de la formation et de l'emploi - la 

nomenclature va notamment servir de repère aux employeurs à 

la recherche d'une main-d'oeuvre qualifiée ; 

 Aux institutions de formation pour leur permettre de construire 

l'offre de formation ; 

 Aux institutions d'ingénierie pédagogique pour leur permettre 

de préparer les programmes et moyens de formation ; 

 Aux gestionnaires du système de formation et d'enseignement 

professionnels pour leur permettre d'assurer la gestion du 

secteur dans toutes ses dimensions ; 

 Aux services et personnels d'orientation scolaire et 

professionnelle pour leur permettre d'informer et d'orienter les 

demandeurs de formation(11). 
6 - FINALITES DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

L'organisation projetée du système de formation et 

d'enseignement professionnels comporte deux itinéraires 

professionnalisant dont la finalité est principalement orientée vers le 

monde du travail : 

.un itinéraire de formation professionnelle. 

.un itinéraire d'enseignement professionnel. 

L'itinéraire de formation professionnelle : 

Ouvre l'accès à tous les demandeurs de formation 

professionnelle , orientés à partir d'un niveau de sortie du système 



Revue des sciences de l’homme et de la société…………Dr. Malika Meddour 
 

  29  
  

scolaire ou disposant de prérequis nécessaires. L’itinéraire 

d'enseignement professionnel : 

Ouvre l'accès aux élèves admis normalement dans le cycle post-

obligatoire, orientés après la 4ème année moyenne. 

- L'organisation de la voie professionnelle : 

- permet des parcours de formation à multiples niveaux d'accès et de 

sortie 

- intègre formation initiale, formation continue et VAPE 

- prévoit des passerelles entre les deux itinéraires et avec 

l'enseignement secondaire général et technologique 

Chaque diplôme de formation et d'enseignement professionnels 

débouche sur : 

- l'emploi ; 

- la possibilité de suivre une formation ou un enseignement 

professionnel 

de niveau plus élevé ; 

- l'obtention d'un diplôme plus élevé par la voie de la validation des 

acquis 

professionnels et de l'expérience (VAPE) après trois ans d'expérience 

professionnelle (11). 
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FINALITES DES DIPLÔMES DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

2.1.1. Diplôme d'enseignement professionnel 1èr degré (DEP1)  

Le DEP1 est un diplôme qui permet, soit d'entrer dans la vie 

active, soit de poursuivre des études. Il sanctionne une formation qui 

donne une qualification professionnelle de niveau III. 

 Le domaine de compétences du DEP1 est plus large que celui 

du CAP, ce qui permet de plus grandes possibilités d'adaptation et 

d'évolution. Ce  diplôme permet la poursuite d'études, notamment vers 

le deuxième cycle d'enseignement professionnel. 

 Le DEP1 se prépare en mode résidentiel en deux ans. A terme, 

la formation peut aussi s'effectuer par la voie de l'apprentissage et à 

distance. 

 La formation préparant à ce diplôme est accessible aux élèves 

de 4ème année moyenne admis au cycle post-obligatoire (ESGT ou 

EP). 

 La formation associe enseignements généraux (40 % du 

volume horaire) et enseignements technologiques et professionnels 

(60% du volume horaire).Ces taux peuvent varier selon les filières. 

 L'enseignement général comprend des matières scientifiques 

(maths et physique pour les spécialités industrielles, maths pour les 

spécialités tertiaires), des langues, de l'histoire, de la géographie, de 
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l'éducation physique et sportive, un enseignement vie sociale et 

professionnelle. 

 L'enseignement technologique et professionnel se déroule sous 

forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en atelier, en 

laboratoire, sur le chantier en fonction de la spécialité. Il s'agit 

d'acquérir les savoir-faire et la technologie du métier.  

             Des périodes de formation en entreprise, de l'ordre de 4 à 8 

semaines selon les filières, sont également prévues.2.1.2. Le Diplôme 

d'enseignement professionnel deuxième degrée (DEP2) 

 Le DEP2 donne une qualification de technicien dans une 

filière déterminée. Il confère à son titulaire une qualification 

professionnelle de niveau IV. 

 La formation préparant à ce diplôme est accessible aux élèves 

ayant suivi le premier cycle d'enseignement professionnel et ayant 

obtenu le Diplôme d'enseignement professionnel premièr degré. 

La vocation première du DEP2 est de déboucher sur l'emploi, mais il 

permet également l'accès : 

- aux formations de techniciens supérieurs; 

-et, sous certaines conditions, à des formations supérieures 

professionnalisantes 

se situant dans le prolongement de la filière suivie et relevant de 

L’enseignement supérieur ou d'un autre secteur. 
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Le DEP2 se prépare en mode résidentiel. A terme, la formation peut 

aussi s'effectuer par la voie de l'apprentissage et à distance. 

La formation associe enseignements généraux (40 % du volume 

horaire) et enseignements technologiques et professionnels (60% du 

volume horaire). 

Ces taux peuvent varier selon les filières. 

L'enseignement général comprend des matières scientifiques (maths et 

physique pour les spécialités industrielles, maths pour les spécialités  

tertiaires), des langues, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation 

physique et sportive, un enseignement vie sociale et professionnelle. 

L'enseignement technologique et professionnel se déroule sous forme 

de cours, de travaux pratiques et de travaux en atelier, en laboratoire, 

sur le chantier en fonction de la spécialité. Il s'agit d'acquérir les 

savoir-faire et la technologie du métier.  

La préparation du DEP2 par le mode résidentiel comporte des 

périodes de 

formation en entreprise de 8 à 16 semaines, selon les filières. 

2.1.3. Le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) : 

 (Il s'agit d'un CAP qui sera rénové et unifié dans le cadre de la 

réforme) Le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) donne une 

qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier 

déterminé. Il confère à son titulaire une qualification professionnelle 

de niveau Il se prépare en deux ans soit par le mode résidentiel (en 
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établissement), soit par le mode apprentissage (formation alternée 

entre l'établissement et l'entreprise). Il peut aussi être préparé par la 

validation des acquis professionnels et de l'expérience.  

- La formation préparant à ce diplôme est accessible aux 

demandeurs de formation ayant le niveau de 4ème année 

moyenne et aux niveaux inférieurs après une préformation. 

 La formation 

associe enseignements généraux (20 % du volume horaire) 

et enseignements professionnels et pratiques (80% du 

volume horaire).Ces taux peuvent varier selon les filières. 

 L'enseignement général comprend les langues, les 

mathématiques, les sciences physiques pour les CAP du 

secteur industriel, un enseignement de vie sociale et 

professionnelle, l'éducation physique et sportive.  

 L'enseignement technologique et professionnel se déroule 

sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en 

atelier, en laboratoire, sur le chantier en fonction de la 

spécialité. Il s'agit d'acquérir les savoir-faire et la 

technologie du métier. 

 La préparation du CAP par le mode résidentiel comporte 

des périodes de formation en entreprise de 8 à 16 semaines, 

selon les filières.  

2.1.4. Le brevet de technicien (BT) 
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   confère à son titulaire une qualification professionnelle de 

niveau IV dans un domaine professionnel très précis. Il se 

prépare en deux ans soit par le mode résidentiel (en 

établissement), soit par le mode apprentissage (formation 

alternée entre l'établissement et l'entreprise). Il peut aussi être 

préparé à distance et par la validation des acquis 

professionnels et de l'expérience. 

    La formation préparant à ce diplôme est accessible après la 

2ème AS, après 

    la 2ème année du premier cycle d'enseignement professionnel 

et après un CAP de la spécialité sous certaines conditions. 

    La formation associe enseignements généraux (20 % du 

volume horaire) et enseignements professionnels (80% du 

volume horaire). Ces taux peuvent varier selon les filières. 

    L'enseignement général comprend les langues, les 

mathématiques, les sciences physiques pour les BT du secteur 

industriel, un enseignement de vie sociale et professionnelle, 

l'éducation physique et sportive. 

    L'enseignement technologique et professionnel se déroule sous 

forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en atelier, 

en laboratoire, sur le chantier en fonction de la spécialité. Il 

s'agit d'acquérir les savoir-faire et la technologie du métier. 

    La préparation du BT par le mode résidentiel comporte des 

périodes de formation en  entreprise de 8 à 16 semaines, selon 

les filières. Ce diplôme débouche essentiellement sur l'emploi. 
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Toutefois, il peut également donner accès, sous certaines 

conditions, aux formations de techniciens supérieurs. 

2.1.5. Brevet de technicien supérieur (BTS) 

    Diplôme très spécialisé, le BTS donne une qualification de 

niveau V dans un domaine précis. Il permet d'assumer des 

tâches d'encadrement en tant que collaborateur d'un 

ingénieur ou d'un chef de service , Le BTS se prépare en 

deux ans (trois ans pour les élèves nécessitant une année 

d'adaptation) en mode résidentiel. Il peut également être 

préparé par la voie de l'apprentissage, à distance et par la 

validation des acquis professionnels et de l'expérience. 

    La formation préparant à ce diplôme est accessible après le 

DEP2, le niveau de 3ème AS/Bac enseignement secondaire 

technologique (les élèves de 3ème AS/ Bac de 

l'enseignement secondaire général sont admis en classe 

préparatoire) et après le BT de la spécialité sous certaines 

conditions. 

    La formation associe enseignements généraux (20 % du 

volume horaire) et enseignements professionnels (80% du 

volume horaire). Ces taux peuvent varier selon les filières. 

    L'enseignement général comprend les langues, les 

mathématiques, les sciences physiques pour les BTS du 

secteur industriel, un enseignement de vie sociale et 

professionnelle, l'éducation physique et sportive. 
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 L'enseignement technologique et professionnel se déroule 

sous forme de cours, de travaux pratiques et de travaux en 

atelier, en laboratoire, sur le chantier en fonction de la 

spécialité. Il s'agit d'acquérir les savoir-faire et la 

technologie du métier. 

 La préparation du BTS par le mode résidentiel comporte des 

périodes de formation en entreprise de 8 à 16 semaines, 

selon les filières(12). 

6 - A qui s'adresse la formation professionnelle? 

Les différentes réformes engagées dans le secteur de la 

formation professionnelle ont permis la création de plusieurs offres de 

formation en vue de toucher autant de catégories sociales que possible 

pour leur permettre d'abord de s'intégrer dans le monde du travail, 

ensuite pour assurer la disponibilité d'une main d'œuvre qualifiée 

répondant aux besoins du marche du travail et enfin pour leur 

contribution - de fait -au développement national. Les catégories 

sociales touchées par ces réformes sont essentiellement : 

1) Les femmes au foyer : En raison de l'importance du nombre de 

femmes au foyer, généralement analphabètes ou ayant un modeste 

niveau d'instruction, le ministère de la formation professionnelle a mis 

en place dans les centres de formation un programme spécifique à leur 

intention dans le but , non seulement d'en faire des actrices actives et 

parties prenantes dans le développement mais aussi de leur permettre 

d'améliorer leur niveau de connaissances et de les valoriser au double 
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plan psychologique et social avec les répercussions positives que cela 

induit sur le bien être de la cellule familiale en matière d'éducation, de 

gestion du budget familial 

2) Les handicapés : cette partie intégrante de la société  a focalise 

l'attention et l'intérêt des pouvoirs publics ; ce qui s'est traduit - entre 

autres - par la création de centres régionaux spécialisés dans la 

formation des personnes handicapées et des offres de formation 

adaptées à leurs capacités physiques et mentales telles que la 

porcelaine, la sculpture sur bois, l'électronique industrielle etc. 

3) Les jeunes sans niveau d'étude : Durant la rentrée 2008/2009,le 

secteur de la formation professionnelle a - pour la première fois - 

donne l'opportunité aux jeunes sans niveau d'étude de se former dans 

divers domaines d'activité tels que la cuisine, la peinture automobiliste 

et de bâtiment, la couture, la mécanique et la réparation des deux 

roues 

4) Les fonctionnaires et les universitaires: eu égard à la multitude des 

opportunités de formation proposées, le secteur de de la formation 

professionnelle a grandement focalisé l'intérêt de beaucoup d'étudiants 

et de fonctionnaires ; les premiers en quête d'une formation en plus de 

leur cursus universitaire , les seconds pour des recyclages 

professionnels. 

Ces formations sont assurées dans les centres sous forme de cours du 

soir. 
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5) Autres catégories: certaines formations qualifiantes sont 

périodiquement assurées dans les CFPA , généralement dans le cadre 

de conventions conclues entre le secteur de la formation 

professionnelle et divers partenaires socio économiques ou autres' 

c'est ainsi que sont assurés des cours d'alphabétisation pour les 

personnels de service de diverses sociétés et entreprises ' A noter 

également que des cours sont assures en milieu carcéral au profit des 

détenus . 

- le secteur de la formation professionnelle contribue par les 

formations qu'il propose à la revalorisation de certains métiers 

traditionnels notamment dans le domaine artisanal au sens le 

plus large afin d'assurer la disponibilité d'une main d'œuvre 

qualifiée qui soit à même de prendre la relève et de maintenir 

certains métiers menaces de disparition 
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Conclusion: 

Eu égard à ce qui a été exposé ci haut, nous pouvons aisément 

avancer que le secteur de la formation professionnelle a fait et 

continue de faire des progrès considérables pour promouvoir les 

réformes engagées et cela en étroite coordination avec tous les acteurs 

du marché du travail de sorte que les offres de formation soient de 

nature à répondre aux besoins réels du marché. Dans le même ordre 

d'idées, il faut noter que la nomenclature est régulièrement actualisée 

et donc adaptée aux besoins du marche du travail. 

Par ailleurs, la gamme des offres de formation a été élargie 

pour répondre au plus grand nombre de catégories sociales et leur 

permettre ainsi de s'intégrer dans le monde du travail et par voie de 

conséquence participer à la baisse du taux de chômage . 

Est  Parmi les efforts consentis par le secteur, il faut noter 

qu'en plus des apports nouveaux en matière de formation, beaucoup 

d'infrastructures ont été réalisées et équipées  avec en corollaire la 

mobilisation des ressources humaines au double plan pédagogique et 

administratif ,Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de tous les efforts 

consentis par le secteur, un paradoxe flagrant s'impose : l'offre en 

matière de formation est de loin supérieure à la demande. 

 La grande question qui se pose face à cette situation 

problématique est donc celle de savoir comment gérer le paradoxe 

d'un secteur ou la croissance en termes d'investissements en 

infrastructures, équipements et ressources humaines évolué de façon 
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inversement proportionnelle à la qualité de l'enseignement dispense au 

point de permettre une boutade aussi grave qui qualifie les diplômant  

qui sortent des CFPA de "produits périmés". 

Sur le front économique , le constat est des plus amers : les 

ateliers  manufactures et usines privées ayant vu le jour au cours de ce 

dernières années ne trouvent pas le personnel technique et d'exécution 

sur le marché du travail. Les offres d'emploi par lesquelles des 

employeurs cherchent des ouvriers spécialises, des contre-maîtres et 

agents de maîtrise ( charpentiers, chauffagistes, plombiers etc…) , 

traînent pendant des semaines sur les pages publicitaires des journaux 

sans pouvoir cibler des candidats techniquement valables et 

compétents . 

Le souci majeur est celui de former les techniciens et les 

cadres dont aura besoin l'économie nationale dans quelques années, 

économie soumise à rude épreuve par les impératifs de productivité, 

d'efficacité technique et d'innovation ainsi que par la mondialisation 

des échanges de plus en plus offensive. Pour un tel challenge, les 

réformes de l'enseignement ne pourront plus se limiter aux 

établissements de l'enseignement général et supérieur mais elles 

devraient englober , dans une vision synergique, les différents secteurs 

et sous secteurs de formation dont les missions répondent à ces 

objectifs qui visent la mise en adéquation des formations dispensées 

avec les besoins socioéconomiques et le développement du pays ainsi 

que les réalités et les spécificités locales. 
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Résumé  

         L’objectif de cet article est d’examiner quelques aspects de l’état de 

santé des personnes âgées et ses déterminants, à partir de données de 

l’enquête algérienne sur la santé de la famille réalisée en 2002. Le papier 

présente tout d’abord les caractéristiques sociodémographiques et 

économiques  des aînés, ensuite il décrit et analyse les états de santé en 

utilisant trois indicateurs de santé : la santé auto-évaluée, les pathologies et 

les problèmes de santé déclarés et enfin la santé fonctionnelle et l’incapacité.  
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Introduction:  

À n’en pas douter, l’Algérie, comme le cas de  beaucoup de pays en 

développement, est entrée dans le processus du vieillissement de sa 

population. Les transformations démographiques observées au cours des 20 

dernières années (baisse de la fécondité de plus de 4 enfants par femmes, 13 

ans d’espérance de vie à la naissance) permettant à elle de présager un 

vieillissement à venir d’une rapidité exceptionnelle. Aussi alors qu’en 1980  

la population algérienne était significativement plus jeune que la population 

mondiale, les évolutions récentes et futures de la fécondité et de la mortalité 

conduiront selon toute, vraisemblance à une population algérienne plus 

vieille que la moyenne mondiale (1).  

Ainsi, la population âgée de 60 ans et plus représentent aujourd’hui 

7.5% de la population totale algérienne (2), leur poids relatif devrait 

considérablement se renforcer dans les années 2030-2050 avec l’arrivée à 

l’âge de la retraite les générations du baby boom des années 70 et 80. Les 

perspectives démographiques laissent apparaitre que la population âgée 

représentera 14,7% de la population totale en 2030 et devrait atteindre plus 

de 22 % en 2050. Les plus de 60 ans qui était estimés à 2.2 millions en 2002, 

à 2.8 millions en 2010, seront de l’ordre de  4.3 millions en 2020 et 6.7 

millions en 2030 (3). Ce fait annonce un défi majeur pour notre société sur les 

plans médico-sanitaire et social et la prise en charge de la dépendance 

induite par les pathologies liées au vieillissement de l’individu.  

Selon l’organisation mondiale de la santé, une population 

vieillissante est une victoire de la société moderne (4). En effet, une 
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population qui vieillit, c’est signe que les pratiques sociales et les pratiques 

de santé fonctionnent bien, au point d’augmenter la longévité de la 

population et de réduire le nombre de décès prématurés qui surviennent en 

bas âge. Cependant, les personnes âgées ne vieillissent pas toutes de la 

même façon et au même rythme.  

Alors que certaines jouiront d’un bon état de santé jusqu’à un âge 

avancé, d’autres seront confrontées assez tôt aux maladies chroniques et à la 

dépendance fonctionnelle. Le vieillissement soulève plusieurs problèmes 

tant au plan individuel que social, les personnes âgées sont souvent aux 

prises avec des problèmes de santé graves qui peuvent occasionner une perte 

d’autonomie et des problèmes chroniques. Donc il est nécessaire de 

comprendre l’état de santé des personnes âgées pour mieux répondre à leurs 

besoins actuels et futurs en matière de soins de santé, à bien des égards, 

l’état de santé des personnes âgées détermine les services dont elles ont 

besoin.  

Les études sur les caractéristiques et l’état de santé des personnes 

âgées en Algérie comme dans beaucoup de pays en développement où le 

phénomène du vieillissement n’est pas encore dominant restent très limitée. 

Aussi, serait-il nécessaire, dès à présent, d'anticiper le phénomène de 

vieillissement afin de trouver les solutions et les moyens pour contrer 

progressivement les problèmes qu'il engendre, mais aussi tirer profit des 

avantages et des opportunités qu'il peut présenter. Il existe relativement peu 

d'informations par rapport aux autres catégories de la population et de ce fait 

les caractéristiques et les besoins des personnes âgées sont insuffisamment 
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cernés. Le présent article s’intègre bien dans cette même optique, il vise 

d’abord à présenter le portrait démographique et socio-économique de la 

population âgée de 60 ans et plus vivant à domicile, ensuite à mettre l’accent 

sur les différents états de santé de la population algérienne vieillissante 

(santé perçue, santé physique et santé fonctionnelle) et ses déterminants 

socio-économiques et démographiques.  

Les données utilisées proviennent de l’enquête algérienne sur la 

santé de la famille (EASF 2002) menée par l’office national des statistiques 

en étroite collaboration avec les services en charge des questions de 

population du ministère de la santé, de la population et de la réforme 

hospitalière. Les analyses effectuées portent sur l’ensemble des personnes 

âgées de 60 ans et plus vivant au sein des ménages ordinaires algériens ayant 

été enquêtées soit 3958 personnes. L’analyse descriptive des données a été 

effectuée en se servant du logiciel SPSS (version 18) pour estimer les 

caractéristiques associées aux personnes âgées et à leurs états de santé.  

1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées 

Dans ce qui suit, on esquissera le profil des personnes âgées tel qu'il 

se dégage de l'enquête en se focalisant sur leurs caractéristiques 

sociodémographiques, à savoir, leur répartition par sexe, groupes d'âge et 

état matrimonial ainsi que leur niveau d'instruction, leur milieu de résidence 

et leur mode de vie. La population de référence est constituée de 3958 

personnes âgées de 60 ans et plus, dont 1964 hommes et 1994 femmes, les 

caractéristiques sociodémographiques de cette population stratifiées selon le 

genre sont présentées dans le tableau 1. 
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●Répartition selon le sexe, l’âge et le milieu de résidence 

La population d’étude compte légèrement plus de femmes que 

d’hommes (50,3 % et 49,7 % respectivement) et l’âge moyen de ces 

personnes âgées est 69,35 ans (69,74 ans pour les hommes et 68,96 ans pour 

les femmes). On peut également remarquer une concentration des personnes 

âgées au sein du groupe de troisième âge (60-74 ans), qui cumule 77,6%. 

Cette part varie selon le genre, atteignant 80,5% pour les femmes contre 

74,6% pour les hommes. Pour la catégorie de quatrième âge (75 ans et plus) 

se sont les hommes qui sont plus nombreux que les femmes (25,4 % et 

19,5% respectivement). Les régions urbaines apparaissent comme les 

milieux aux populations plus vieilles : 60,4% des personnes âgées résident 

en milieu urbain, cette part atteint 62,0% pour les femmes contre 58,8% pour 

les hommes.  

●Niveau d’instruction 

D’après les résultats obtenus, la  majorité des personnes âgées sont 

analphabètes. Les évènements majeurs que connaissent les individus se 

répercutent tout au long de leur existence, ces personnes âgées d’aujourd’hui 

sont les enfants des années trente du siècle passé et les jeunes des années 

quarante et cinquante. A un moment ou l’instruction et la formation étaient 

peu acquises, il n’était pas possible pour celles-ci de s’instruire et de se 

former, d’où on a un pourcentage d’analphabétisme de 84,7 % et une entrée 

sans qualification dans la vie active. Ceci affecte négativement leur santé, 

leur qualité de vie, leur contribution au développement de la communauté et 

de la société, Ces faibles niveaux scolaires nous amènent à nous demander 
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comment les personnes âgées parviennent à être fonctionnelles et à 

surmonter les difficultés d'ordre administratif ou médical qu'elles pourraient 

vivre quotidiennement. 

●Mode de vie 

La grande majorité des personnes âgées habitent avec leur famille, 

soit à titre de chef de famille, soit à titre de conjoint, ou avec leur famille 

élargie. Le pourcentage des personnes âgées vivant seules en Algérie comme 

dans les autres pays du sud est beaucoup plus faible que dans les pays du 

nord en raison de la persistance d’une piété filiale fortement ancrée dans la 

tradition qui s’exprime souvent par le fait que les personnes âgées vivent 

sous le même toit que leurs enfants. En effet, les données du tableau1 

montrent qu’aux âges avancés, les personnes qui vivent seuls ne constituent 

que 1,8% de la totalité des personnes âgées et se sont essentiellement des 

femmes (3,0%). 

Cependant, les personnes qui vivent seules risquent davantage de 

souffrir d'isolement social, même si elles ont toujours un système de soutien 

actif. Plus l'isolement social est grand, plus grande est la possibilité pour les 

personnes âgées « de connaître toute une variété de problèmes de santé et de 

facteurs de risque qui peuvent limiter davantage leurs réseaux de soutien 

social.» (5)  

●État matrimonial  

La situation matrimoniale revêt une signification particulière pour 

les personnes âgées, les changements matrimoniaux peuvent avoir des 
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conséquences importantes sur leur état affectif, psychologique, sanitaire et 

socio-économique. D’après le tableau 1, la situation matrimoniale varie de 

façon significative selon le genre, du fait de l’espérance de vie plus élevée 

chez les femmes par rapport aux hommes, le veuvage est plus fréquent parmi 

les femmes (46,1%) que parmi les hommes (6,2%). Aussi on remarque que 

les personnes âgées mariées sont beaucoup plus souvent des hommes que 

des femmes : alors que plus de quatre vint dix pour cent (93,3%) des 

hommes âgés étaient mariés, 51,1% des femmes âgées l’étaient. Si la vie en 

couple est encore majoritaire entre 60 et 74 ans, la situation évolue aux âges 

plus élevés. Au-delà de 75 ans, les hommes sont toujours une majorité à 

vivre en couple (84,6 % des cas) contre seulement 20% des femmes.  

Cette prépondérance du veuvage chez les femmes  est due aussi au 

faible taux de remariage, les femmes âgées se remarient moins fréquemment 

que les hommes à la suite d’un divorce ou de la mort du conjoint, surtout si 

ces événements sont vécus à un âge relativement avancé. Dans notre société 

comme dans la plupart des sociétés arabo-musulmanes la condition de 

veuvage pour une femme âgée est perçue comme une normalité, inscrite 

dans l’ordre des choses. Il serait même malvenu aux yeux de la société 

qu’une veuve âgée de 60 ans et plus désire de vivre en couple avec un 

nouveau compagnon (6). 

2. L’état de santé des personnes âgées 

Selon l’organisation mondiale de la santé  « la santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité » (7). La santé est par conséquent un 
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concept intrinsèquement multidimensionnel et un processus complexe qu’il 

est difficile de résumer à partir d’un seul et unique indicateur(8). L’état de 

sante est approché ici par trois indicateurs afin de mieux caractériser les 

statuts de santé des personnes âgées dans un contexte algérien: 1) la santé 

perçue (auto-évaluée) est l’évaluation générale faite par la personne âgée de 

sa propre santé; 2) la santé physique qui regroupe les problèmes de santé et 

les pathologies déclarées; 3) la santé fonctionnelle mesurée par les 

limitations fonctionnelles exprimées et les restrictions d’activités de la vie 

quotidienne (AVQ).  

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée 
par sexe (en%) 

 

 

Variables 

Sexe Total 

(n=3958) Hommes 

(n=1964) 

Femmes 

(n=1994) 

Age Moyen (ans)       69,74 68,96 69,35 

Classe d’âge  

60-64 ans 28,9 32,3 30,6 

65-69 ans 27,3 29,1 28,2 

70-74 ans 18,4 19,1 18,8 

75ans et plus 25,4 19,5 22,4 

Total  100,0 100,0 100,0 

Milieu    
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Urbain 58,8 62,0 49,6 

Rural 41,2 38,0 50,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Situation matrimoniale         

Célibataire 0,2 0,7 0,5 

Marié(e) 93,3 51,1 72,0 

Veuf (ve) 6,2 46,1 26,3 

Divorcé(e), séparé(e) 0,3 2,1 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Niveau d’instruction      

Analphabète 72,5 94,1 83,4 

Lire et écrire-Primaire 21,7 4,5 13,0 

Moyen et plus 5,8 1,4 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Descendance   

Aucun enfant vivant 2,8 4,7 3,7 

Enfants  vivants 97,2 95,3 96,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Mode de vie     
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Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 
(EASF 2002)   

2.1. Perception de l'état de santé par la personne âgée 

Parmi les dimensions de l’épidémiologie sociale du vieillissement, la 

santé perçue (auto-évaluée) est un des indicateurs de santé le plus largement 

utilisé, reconnu comme fiable et valide, il est facile à comprendre et simple à 

recueillir(9), obtenues à l’aide de questionnaires d’auto-évaluation (10), la 

plupart des enquêtes de santé en population générale incluent désormais ce 

type de paramètre de santé. La santé perçue constitue donc un indicateur 

approximatif mais global des différents problèmes de santé qui tient compte 

à la fois de l’impact effectif et subjectif que ces problèmes ont sur la vie de 

l’individu. Les sociologues ont su voir que la santé perçue mesure autre 

chose, c’est à-dire plus et moins que la santé mesurée par les médecins, elle 

s’écarte en effet des mesures plus objectives du savoir médical, parce qu’elle 

découle d’un jugement à la fois subjectif, lié au moral de la personne, à son 

Vit seul(e) 0,7 3,0 1,8 

Ne vit pas seul(e) 99,3 97,0 98,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Activité      

Actif (ve) 13,9 2,0 7,9 

Inactif (ve) 86,1 98,0 92,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
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plaisir de vivre, à son courage à vivre, qui tient compte des situations, du 

sexe, de l’âge, du milieu, des conditions de vie, etc.(11)  

L’état de santé perçu des personnes âgées a été évalué dans 

l’enquête (EASF 2002) à travers la question suivante : « En générale, jugez-

vous que votre santé est : bonne, satisfaisante ou mauvaise ?». D’après les 

réponses fournies par les personnes âgées elles-mêmes (cf. Figure1), il 

apparaît qu’une bonne partie d’entre elles jouissent d’un état de santé 

satisfaisant (49,0%) tandis que 37,7 % parmi elles déclarent un état de santé 

mauvais et seulement 13,3% des aînés se considèrent en bonne santé.  

 

 Figure : 1 

 

2.2. Les facteurs de variation de la perception 
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L’existence de différences sociales importantes a été mise en 

évidence pour de nombreuses dimensions de la santé (12). En effet, les 

inégalités sociales sont « importantes, diversifiées et en augmentation 

constante »(13). Dans ce qui suit nous essayons de mettre en lumière l’effet 

des divers facteurs démographiques et socio-économiques sur la perception 

de la santé des personnes âgées. 

●Age et sexe 

Le tableau 2 présente les facteurs associés à l’état de santé perçue, 

les données montrent qu’au fur et à mesure que les individus vieillissent, la 

perception positive de l’état de leur santé est sensiblement modifiée, le 

pourcentage des personnes se déclarant en mauvaise santé s’accroît avec 

l’âge que se soit pour les hommes ou les femmes mais ces dernières ont 

tendance à se déclarer en mauvaise santé dans tous les âges. Dans le détail, 

on constate que chez les (60-64 ans), 18,2% s’estiment en bonne santé et 

52,8% en satisfaisante santé. 

 La part des personnes se disant en bonne santé diminue entre les 

groupes d’âge pour atteindre son minimum chez les 75 ans et plus (5,4%). 

Les personnes se disant en satisfaisant état de santé sont proportionnellement 

les moins nombreuses chez les 75 ans et plus (42,3%). Par contre, la part des 

personnes en mauvaise  santé augmente clairement, passant de 29,0% chez 

les (60-64 ans) à 52,3% chez les 75 ans et plus.  

 Les différences entre les hommes et les femmes âgées sont bien 

établies pour la santé et pour son perception, les femmes vivent plus 

longtemps, mais souffrent d’une morbidité supérieure. Les appréciations des 

hommes étaient plus optimistes que celles des femmes. En effet, il y a plus 
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d’hommes (53,4 %) que de femmes (46,6 %), âgés de 60 et plus qui 

considèrent que leur santé est bonne ou satisfaisante.  Il y a plus de femmes 

(56,6 %) que d’hommes (43,4 %) de 60 ans et plus qui se déclarent en 

mauvaise santé. 

 Ces différences d’appréciations entre les hommes et les femmes  

pourraient s’expliquer en partie par le fait que les hommes et les femmes ne 

basent pas leur évaluation sur les mêmes paramètres de santé. En effet, la 

construction ou la conception de sa propre réalité au niveau de la santé 

dépend souvent des attentes personnelles, des expériences passées avec la 

maladie, des références et des conditionnements culturels, de ce qu’une 

personne considère comme étant la normalité et de ce que cette personne 

voit autour d’elle chez les autres(14). 

 On dira aussi que ces différences de déclarations relèvent 

d’attitudes différentes envers la santé et envers le corps (15), que les femmes 

ont une plus grande tendance à admettre, à rapporter des problèmes de santé 

et à réagir à ces symptômes. De plus, en tenant compte de l’espérance plus 

longue de vie des femmes, elles sont davantage exposées au risque de vivre 

avec une incapacité que les hommes et d’avoir plus de problèmes de santé.  

●Activité et milieu de vie 

 Les personnes âgées actives se sentent mieux que les inactives, 

l’exercice d’une activité professionnelle par les aînés influence positivement 

leur perception de l’état de santé. Selon la condition sociale, presque la 

moitié (48,6%) des personnes vivant seule se sentent en mauvais état de 

santé et seulement 8,1% parmi elles se déclarent en bonne santé, tandis que 

presque la moitié des personnes ne vivants pas seules (49,1%) se déclarent 
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en satisfaisante santé et 37,5% se entent en mauvaise santé. L'analyse selon 

le milieu de résidence, montre qu’il existe des différences significatives sur 

la perception de l'état de santé. 

 En effet, la proportion des personnes âgées en milieu rural jugeant 

moins bon leur état de santé, est proche de celle des personnes du même âge 

vivant en milieu urbain (39,7% pour le rural et 36,8% pour l'urbain), les 

citadins sont plus nombreux à se porter en bon voire satisfaisant état de 

santé. 

●Situation matrimoniale et niveau d’instruction 

On observe aussi l’existence de disparités de santé auto-évaluée 

selon la situation matrimoniale. En effet, l'état matrimonial est fortement 

corrélé à l'état de santé perçu, les données indiquent que la catégorie des 

divorcées et des veuves sont les plus susceptibles à se déclarer en mauvaise 

santé parmi les autres catégories de personnes âgées (célibataire et mariée). 

La proportion de personnes s’estimant en bonne voire satisfaisante santé 

s’accroît avec le statut socio-économique.  

En effet, plus le niveau d'instruction est élevé, meilleur est l'état de 

santé perçu, la prévalence du mauvais état de santé perçu passe de 40,0% 

chez les personnes analphabètes à 17,7% chez celles ayant le niveau moyen 

et plus. Ces différences d’état de santé perçue entre les niveaux d’instruction 

seraient dues aux différences de conditions de vie et de travail, dans l’accès 

aux soins, dans l’adoption de comportements à risque ou au contraire 

bénéfiques à la santé. 

Tableau 2. La santé perçue selon quelques caractéristiques (en%). 
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Caractéristiques Bonne Satisfaisante Mauvaise 

Sexe* 
Masculin 13,3 49,0 37,7 
Féminin 9,5 48,1 42,4 
Milieu de résidence* 
Urbain 15,1 48,1 36,8 
Rural 10,7 50,3 39,1 
Etat matrimonial* 
Célibataire 11,1 49,0 38,9 
Marié 15,0 50,6 34,3 
Veuf 8,8 44,9 46,3 
Divorcé, séparé 10,2 38,3 51,0 
Niveau de scolarité* 
Analphabète 11,3 48,7 40,0 
Sait lire et écrire-primaire 23,4 48,3 28,3 
Moyen et plus 24,1 58,2 17,7 
Activité* 
Actif (ve) 26,8 54,8 18,4 
Inactif (ve) 12,5 48,6 38,9 
Mode de vie* 
Vit seul 8,1 43,2 48,6 
Ne vit pas seul 13,4 49,1 37,5 
Groupes d’âges* 
60-64 ans 18,2 52,8 29,0 
65-69 ans 14,5 50,4 35,0 
70-74 ans 13,2 84,5 38,3 
75 ans et plus 5,4 42,3 52,3 
Souffre d’une maladie* 
Oui 4,9 43,8 51,2 
Non 30,3 59,4 10,3 
Total 13,3 49,0 37,7 
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Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 

(EASF 2002)   

*Test de Khi deux : les différences sont significatives à un seuil de 5% 

(p<0,05) 

 

 

 

●Pathologies 

Enfin, la perception de l’état de santé est très liée aux affections et maladies 

chroniques déclarées par les personnes âgées. En remarque que le faite 

d’avoir une maladie chronique influence d’une façon considérable la 

perception de la santé. En effet, une majorité de personnes de 60 ans et plus 

se considèrent en mauvaise santé. Ainsi, la proportion de personnes se 

jugeant en mauvaise santé varie de 53 à 70 % selon les maladies. Les 

personnes atteintes de cancer ou de troubles nerveux et psychologiques sont 

relativement nombreuses à se considérer en mauvaise santé (68% et 70 % 

respectivement). 

2.3. La santé Physique : Problèmes de santé et maladies chroniques 

déclarées 

        Le vieillissement physiologique normal, ou sénescence, opère de façon 

progressive, accompagné ou non de maladie. Même si le vieillissement est 

un processus naturel et sain, il est généralement perçu comme une source de 

maladies et d’incapacités. Dans le même ordre d’idées, J-C Henrard(16) a 
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écrit :« Le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation 

du nombre des personnes atteintes de maladies chroniques, non mortelles, 

plus ou moins invalidantes. Ces maladies ajoutent leur retentissement 

fonctionnel aux effets du vieillissement ; ceci accentue le risque et la 

difficulté ou même l’incapacité à effectuer un certain nombre de gestes et 

d’activités de la vie courante. Ces incapacités, lorsqu’elles se conjuguent à 

un environnement défaillant, sont à l’origine de handicaps ou désavantages 

sociaux compromettant les six rôles de survie définis par l’Organisation 

Mondiale de la Santé: indépendance physique, orientation dans le temps et 

dans l’espace, capacité à se déplacer dans son environnement immédiat 

(mobilité), occupations habituelles pour l’âge et le sexe, suffisance 

économique ». 

Les maladies chroniques constituent la principale cause de morbidité 

et de décès dans la population adulte dans le monde, et la prévalence de 

plusieurs d’entre elles augmente avec l’âge (17).  L’objectif ici n’est pas de 

dresser une liste exhaustive de toutes les maladies et symptômes pouvant 

toucher les personnes âgées, mais de présenter des problèmes de santé dont 

la personne souffre au quotidien.  

La prévalence de ces affections chroniques est estimée ici à partir 

des déclarations des personnes âgées interrogées dans l’enquête algérienne 

sur la santé de la famille sur la base d’une liste de 27 maladies (Hypertension 

artérielle, Diabète, Problème d’estomac, Anémie, Maladies 

cardiovasculaires, Tumeurs, Cancer tout type, Maladies rénales, Maladies du 

foie, Maladies articulaires, Tuberculose, Migraines, Lésion cerveau, 

Maladies peptiques, Asthme, Haut cholestérol, Maladies chronique des 
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poumons, Thyroïde hyperactive, Thyroïde hypoactive, Hyperplasie 

prostatique, Glaucome, Cataracte, Problèmes de dos, Maladies de peaux, 

Problèmes de contrôle d’urines, Problèmes des selles, Problèmes nerveux et 

psychologique). 

Bien que la plupart des personnes âgées déclarent que leur état de 

santé général est relativement bon, plusieurs d’entre elles ont une affection 

chronique diagnostiquée par un médecin. La figure 2 illustre qu’avec l’âge, 

les problèmes de santé deviennent multiples et plus chroniques. En effet, les 

deux tiers des personnes âgées enquêtées signalent avoir au moins une 

maladie chronique et les femmes âgées déclarent, pour toutes les pathologies 

signalées, davantage de difficultés que les hommes.  

On observe ainsi que les principaux problèmes de santé que l’on 

retrouve dans la population algérienne de 60 ans et plus sont par ordre 

d’importance l’hypertension artérielle (43,3%), les maladies articulaires 

(36,5%), les maladies gastriques (19,2%), le diabète (16,9%) ; les problèmes 

de dos (14,6%), les maladies cardio-vasculaires (12,0%), la cataracte  

(11,5%) et la migraine (11,4%) sachant qu’une même personne peut en 

cumuler plusieurs. 

Figure 2: Prévalence des problèmes de santé déclarés par les personnes âgées 

selon l’âge  
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Tableau3 : Quelques problèmes de santé physique et consommation des 
médicaments chez les personnes âgées selon le sexe et l’âge(en %) 

 Souffre 
d’une 
maladie 
ou d’un 
problème 
de santé 

Problème 
limitant les 
activités  
quotidiennes 

Avoir 
handicap 
physique 

Consommation 
de 
médicaments 

Poly- 
médicalisation 

Sexe 

Hommes 58,9 25,9 62,3 41,3 48,1 

Femmes 74,7 27,0 37,7 57,0 50,3 



Septembre / 2013/ n°7 
 

  64  
  

Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 
(EASF 2002)   

Les données du tableau 3 montrent que les problèmes de santé 

physique ainsi les problèmes limitant les activités de la vie quotidienne 

s’amplifient avec l’âge et qu’ils sont plus fréquents chez les femmes. Les 

hommes de 60 ans et plus souffrent davantage de handicaps physiques que 

leurs homologue femmes  (62,3% contre 37,7%), ces problèmes de santé 

physique  ont une influence sur la consommation des soins et des 

médicaments. En effet, 49,2 % des personnes âgées déclarent prendre des 

médicaments, cette part est plus élevées chez les femmes (57% contre 41,3% 

des hommes). Aussi, 50,3% des femmes prennent plus de trois médicaments 

par jour contre 48,1% des hommes. Cette poly-médicalisation augmente 

sensiblement aux âges élevés où les maladies chroniques et les cas 

d’handicaps sans plus fréquents. 

 

Groupes d’âges 

60-64 
ans 

57,4 15,8 21,3 43,4 44,9 

65-69 
ans 

66,6 20,4 21,3 47,8 48,8 

70-74 
ans 

69,4 26,6 15,7 51,3 48,5 

75 ans 
et+ 

78,4 48,5 41,6 57,0 55,4 

Total 66,9 26,5 7,7 49,2 49,4 
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2.4. État de santé fonctionnelle : Limitations fonctionnelles et 

restrictions d’activités 

La qualité de vie des personnes âgées est largement déterminée par 

la capacité à conserver leur autonomie et leur indépendance, notamment en 

vivant dans leur environnement avec une aide extérieure minime (18). L'état 

de santé fonctionnelle qui mesure la capacité d'effectuer les fonctions 

habituelles et nécessaires permettant à l’individu de se maintenir dans un 

environnement donné (19) tient compte dans notre analyse les limitations 

fonctionnelles et les restrictions d’activités. 

2.4.1. Limitations fonctionnelles : 

Relèvent de problèmes sensoriels, physiques ou mentaux, mesurés 

dans l’enquêtes (EASF2002) par des questions sur d’éventuelles difficultés à 

voir, à entendre, à se déplacer, à communiquer…etc. Ces limitations 

fonctionnelles déterminent l’état fonctionnel de l’individu, indépendamment 

de son environnement ou des aides techniques dont il dispose, et l’exposent 

au risque de rencontrer des difficultés dans ses activités (20). La limitation la 

plus souvent déclarée par les personnes âgées, tous âges confondus, était 

l’incapacité dans les mouvements : 47,8 % des personnes âgées s’en sont 

dites limitées (cf. Tableau 4). Parmi les autres limitations courantes, les 

personnes âgées ont déclarés avoir des limitations  dans la vue (41,2%) 

suivies des limitations dans l'ouïe (24,8%).  

Tableau4: Prévalence des  limitations fonctionnelles dans la population des 

personnes âgées  . 
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 Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 
(EASF 2002)              

2.4.2. Restrictions d’activités 

         Les limitations fonctionnelles peuvent à leur tour entraîner une 

restriction des activités qui représentent les difficultés de la réalisation des 

activités de vie quotidienne (se nourrir, se laver, s’habiller…). Plus les 

incapacités sont graves et nombreuses plus elles risquent d’entraîner une 

restriction d’activités et, à la limite, la dépendance envers les autres. La 

restriction est une dimension importante pour apprécier l'état de santé d'une 

personne, notamment chez les personnes âgées : incapacité peut conduire à 

une dépendance vis-à-vis de l'entourage pour la vie quotidienne.   

Les données dans le tableau 5 indiquent que les restrictions 

d’activités les plus souvent déclarées par les personnes âgées sont celles dans 

l’utilisation des escaliers (monter et descendre) avec un pourcentage de 

Nature des limitations Pourcentage% 

Limitation dans la vue 41,2 

Limitation de l’ouïe 24,8 

Limitation dans la compréhension et la communication 11,7 

Limitation dans les mouvements 47,8 

Limitation dans les soins personnels 14,4 

Limitation dans les interactions  avec les gens 6,1 
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20,8%, puis les restrictions dans la marche (17,2%) suivies par des 

incapacités à se plier (16,5%) et à prendre le bain (15,8%).   

Tableu5 : Prévalence des restrictions d’activités de vie quotidienne chez les 

personnes âgées  

Restrictions d’activités Pourcentage% 

Utilisation des toilettes 9,0 

Prendre le bain 15,8 

S’habiller 9,8 

Se déplacer à l’intérieur 8,8 

Manger 4,5 

Marcher 350-400m 17,2 

Utilisation des escaliers 20,8 

Se plier pour soulever les choses 16,5 

Tenir les choses 9,8 

Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 
(EASF 2002) 

2.5. Quelques facteurs de variation dans la prévalence des imitations 

fonctionnelles et des restrictions d’activités chez les aînés 

Étant donné que la majorité des personnes âgées de notre étude se 

situe entre 60 à 69 ans (57,9%), il n’est pas étonnant que les personnes 

présentant des  restrictions fonctionnelles soient peu nombreuses, 25,5% au 
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total. Dans cette population, la prévalence d’une restriction pour l’une ou 

plusieurs des activités de la vie quotidienne est d’environ 16,1% pour les 

hommes et 20,1% pour les femmes. Ne considérant que les niveaux de 

difficultés sévères, la prévalence est presque identique pour les hommes et 

les femmes (9,3 et 9,4% respectivement). 

 Les limitations fonctionnelles concernent 21,0 % des hommes et 

29,8 % des femmes de 60 ans et plus. Comme le montre le tableau 6, la 

prévalence des limitations et celle des restrictions augmentent avec l’âge. 

Pour les limitations, on passe d’une  prévalence de moins de 14% dans la 

tranche d’âge de 60-64 ans à  49% à partir de 75 ans. Les restrictions 

d’activités passent pour les mêmes tranches d’âges de 7% à presque 42%. 

Aussi, la plupart des personnes de 75 ans et plus déclarent des limitations 

fonctionnelles dans les mouvements (64,2%) suivies des limitations dans la 

vue (49,2%).  

Selon le genre, Les limitations fonctionnelles et les restrictions 

d’activités déclarées par les personnes âgées se diffèrent significativement. 

Les femmes présentent des prévalences de limitations fonctionnelles 

supérieures à celles observées chez les hommes, tandis que les hommes 

souffrent en premier lieu de limitations dans le mouvement (48,2 %) et de 

limitations dans les soins personnels (33,7%), plus de la moitié des femmes 

(53,4 %) déclarent des limitations dans la vue et un pourcentage égal aux 

hommes pour les limitations dans le mouvement (48,2%). 

 Selon l’état matrimonial, les différences entre les états 

fonctionnelles sont très significatives. Ce sont les célibataires et les veufs 

(ves) qui souffrent le plus des restrictions et des limitations fonctionnelles 
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par rapport aux autres catégories de personnes âgées. Les personnes 

inactives reportent plus de limitations et de restrictions d’activités de la vie 

quotidienne que les personnes en activité (27,0% et 19,2% contre  7,1% et 

5,5%). Le tiers des personnes âgées qui souffrent d’une maladie chronique 

ou d’un problème de santé souffrent de limitations fonctionnelles et 24,6% 

de cette catégorie déclarent des incapacités à effectuer leurs tâches 

quotidiennes. 
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Variables 

Limitations fonctionnelles 
a 

Restrictions d’activités 
b 

Sexe* 
Hommes 21,0 16,1 

Femmes 29,8 20,1 

Classes d’âges* 

60-64 ans 13,8 7,3 

65-69 ans 17,4 11,2 

70-74 ans 28,2 18,4 

75 ans et plus 49,2 41,5 

Situation matrimoniale*        

Célibataire 50,0 41,2 

Marié(e) 20,4 13,6 

Veuf (ve) 38,5 29,8 

Divorcé(e), 
séparé(e) 

34,7 20,4 

Niveau d’instruction*        

Analphabète 27,2 19,7 

Lire et écrire-
Primaire 

17,3 11,3 

Moyen et plus 13,5 4,9 

Activité (ns) 
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Tableau 6 : prévalence des restrictions d’activités et des limitations 
fonctionnelles (%) 

Source : calculs personnels effectués sur les données brutes de l’enquête 

(EASF 2002) 

*Test de Khi deux : les différences sont significatives à un seuil de 5% (p<0,05) , (ns) : non 

significatif 

a- Avoir des limitations fonctionnelles pour au moins des caractéristiques suivantes : la vue, 

l’ouïe, la compréhension et la communication, les mouvements, les soins personnels, les 

interactions  avec les gens. b- Avoir des difficultés pour au moins une des activités de vie 

quotidienne (AVQ) : Manger, S’habiller, Utilisation des toilettes, Prendre le bain,  Se déplacer 

à l’intérieur, Marcher 350-400m, Utilisation des escaliers. Transporter un poids de 4,5 kg pour 

moins de 10m, Se plier pour soulever les choses, Tenir les choses. 

 

L’incapacité à effectuer seul des activités courantes du quotidien 

(restriction d’activité) résulte de problèmes fonctionnels physiques, 

sensoriels ou cognitifs qui eux-mêmes découlent de maladies ou d’accidents 

invalidants. Les différences face à l’incapacité et à la dépendance évoquées 

Actif (ve) 7,1 5,5 

Inactif (ve) 27,0 19,2 

Souffre d’une maladie* 

Oui 33,9 24,6 

Non 8,4 4,9 

Total 25,5 18,1 
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plus haut s’expliquent donc d’abord par les disparités sociales dans les 

risques de maladies et accidents : plus fréquemment concernées, par 

exemple, par des accidents du travail, certaines professions exposent 

mécaniquement davantage que d’autres aux limitations fonctionnelles 

physiques et aux restrictions dans les activités qui peuvent s’en suivre. 

 

3. La réponse au besoin d’aide : une prépondérance de l’aide informelle 

féminine 

         L’aide informelle constitue une ressource très importante pour les 

personnes âgées en perte d’autonomie (21). Lorsqu’une personne présente des 

limitations d’activités à long terme en raison de problèmes de santé, l’aide et 

le soutien des autres s’avèrent déterminants pour amenuiser les 

conséquences de la perte d’autonomie. À cet égard, la contribution des 

familles, et notamment des femmes est considérable. Les personnes qui 

cohabitent avec la personne âgée dépendante constituent un premier cercle 

d’aidants potentiels pour pallier les difficultés à réaliser certaines activités de 

la vie quotidienne. Classiquement on distingue en effet deux modes de 

cohabitation des enfants avec leurs parents âgés : les corésidences de 

toujours et les recohabitations, qui impliquent des enfants ayant des 

caractéristiques bien différentes (22). 

Les solidarités à l’égard des personnes âgées dépendantes perdurent 

en Algérie, elles se traduisent notamment par une contribution dominante de 

l’aide informelle dans le soutien. En fait, environ 98 % de l’aide fournie aux 

personnes âgées vivant à domicile provient des membres de leur famille. Le 

vivier des aidants est traditionnellement constitué des proches : 37,0% des 
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hommes ou des femmes fournissent  une aide à leur conjoint qui a besoin 

d’aide, l’aide des enfants est attestée dans 69,3% de ces situations et 

lorsqu’ils ont besoin d’être aidés, les hommes le sont presque exclusivement 

par une femme, près de 73%. Par contre environ une femme sur neuf 

seulement pouvait compter sur le soutien de son époux. Ce sont les enfants 

qui assurent l’essentiel de l’aide pour les femmes (69,8%). 

Figure 
3:
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Conclusion 

Le vieillissement démographique de l’Algérie, constitue à lui seul un 

défi considérable, pour le système socio-sanitaire dans les prochaines 

décennies. Dans ce contexte il est important de mener des réflexions ou des 

travaux pour anticiper les besoins à venir des personnes âgées et trouver des 

solutions adaptées. L’objectif de cet article était d’examiner quelques aspects 

de la santé perçue, physique et fonctionnelle des personnes âgées, telle 

qu’elles la déclarent à partir de données de l’enquête algérienne sur la santé 

de la famille réalisée en 2002, afin d’avoir une connaissance plus précise de 

leur état de santé au sens large, connaissance préalable à toute action de 

santé publique menée en direction de cette tranche d’âge. 

Cette frange de la population ne constitue pas un groupe homogène, 

le processus de vieillissement varie considérablement d’une personne à 

l’autre. À 60 ans et plus, les effets cumulatifs des facteurs socio-

économiques sur la santé et les expériences passées se traduisent par des 

différences marquées à plusieurs niveaux. Les résultats qui ressortent de ce 

papier soulignent l’importance des variables démographiques (âge et sexe), 

socioéconomiques et  environnementales (scolarisation, état matrimonial, 

mode de vie…) dans la manifestation des différences d’états de santé chez 

les personnes âgées. Il ressort aussi que la problématique de la santé des 

personnes âgées est centrée globalement sur les femmes ; ce sont les femmes 

qui manifestent plus des problèmes de santé  et qui ont la moins bonne 

appréciation de leur état de santé, les femmes sont plus susceptibles que les 

hommes de connaître des restrictions dans les activités de la vie quotidienne, 
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le veuvage touche beaucoup plus les femmes et se sont les femmes qui 

fournissent la majorité  de l’aide informelle aux personnes âgées. 

L’avance en âge se caractérise par une augmentation de 

l’hétérogénéité de la population en ce qui concerne son état de santé et ses 

capacités fonctionnelles. Cette hétérogénéité nécessite impérativement 

d’adapter les réponses préventives, de prise en charge et de soins. 

Méconnaître cette caractéristique essentielle de la population âgée aurait 

inévitablement comme conséquence de ne pas atteindre la population ciblée 

en offrant des interventions inadaptées et de conclure de façon erronée à 

l’absence d’efficacité de certaines mesures préventives. Prendre en compte 

les différentes facettes du vieillissement, mieux comprendre les relations 

entre santé et vieillissement, mieux connaître les déterminants de la santé au 

grand âge peut permettre de mettre en œuvre les interventions les plus 

efficaces et efficientes possibles afin de garantir une vie en dignité à nos 

aînés. 
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