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 .ّالباحجين الكسٍاٛ الطادٗ 

 أؤنّد– قالم٘  دامع٘ لحْلٔات عشس الحادٖ للعدد أصدزٍ ّأىا – أخسٚ مسٍٗ أددىٕ 

 - الإطلام علٙ – يمهً ّلا العلنٕ، ّالبخح الجامع٘ بين الطّبٔعٕ التلاشو حتنٔ٘ علٙ

 علٙ ٓتْدٍب ّإىٍنا ّحدِ، التهْٓني/  البٔداغْدٕ الشٍأٌ ضذٔي٘ الجامع٘ ىتصٍْز أٌ

 المطسّح٘ الإشهالٔات ّمياقش٘ بالتفهير، المتعلّل الآخس الجاىب تفعٍل أٌ الهٔٝ٘ ٍرِ

 الفسضٔات، مً ٓصاغ ما في ّالتخكٔل ّالأطس، المضامين ّتحلٔل الأصعدٗ، مختلف علٙ

 الجصٛ يمجٍل ذلو نلٍ... العلنٔ٘ المنازضات مً الإطاز ٍرا في ٓدخل أٌ يمهً ّما

 .عام٘ بصْزٗ العالٕ التعلٔه ٍٔانل أدلُ مً ّددت الرٖ للتهًْٓ؛ المْاشٖ الأضاضٕ

 تطاؤلات مً ٓطسحُ عنٍا ّالإداب٘ ّّادب، حلٍ البخح أٌ علٙ أخسٚ مسٍٗ ىؤنّد 

 أٌ يجب التي الجاىٔ٘ المَنٍ٘ ٍٕ ّتلو ّالإىطاٌ، ّالأمٍ٘ المجتنع تجاِ ّادتناعٌّٕ أخلاقٌّٕ التصاوٌ

 الْدُ علٙ بَا للكٔاو المدٍْل إىٍُ حٔح مً الباححَ إلى تُْنَلَ ّأٌ الجامع٘، بأداَٜا تضطلع

 .تكدٓس أقلٍ علٙ المكبْل



 ب
 

 دامع٘ حْلٔات مً عشس الحادٖ العدد صدّز عً أعلً الحٔجٔات ٍرِ مً اىطلاقا 

 تطٔيرا علَٔا الطاٍسًٓ طسف مً المعتند المطاز مجنٍيا ّالإىطاىٔ٘؛ الادتناعٔ٘ للعلْو قالم٘

 .ّإمداشا

 ثساٛ عً تهشف(  عشس الحادٖ)  العدد ٍرا في إمداشِ تمٍ لما ضسٓع٘ قساٛٗ ّإٌٍ 

 لا ّتطلّعاتُ، المجتنع لمتطلبات المطآسٗ الباحجين اٍتنامات ّتيْع الأبحاخ، مْضْعات

 زفع ضسّزٗ إلى - ذلو بعد – ّأدعْ. دَْدٍه ّأثمً أشهسٍه إلا إشاٍٛا ٓطعني

 في ىطنح لا هَلََّ اليدب؛ مطتْٚ إلى العلنٔ٘ بالطسّحات ّالطنٍٍْ السؤٚ، بتطْٓس التخدٍٖ

 .ّالعالمٕ العسبٕ الفهسٖ الإىتاج ضنً امسمْقً امهاىً مذتلٍ أٌ

 في ضالّتُ الكازئ يجد ّأٌ اليبٔل٘، مَنتَه في التْفٔل المجل٘ علٙ للطاٍسًٓ أتميٙ 

 . الحْلٔات مً العدد ٍرا

 .خطانه ّضدٍد الله ّفكهه

 نمامش٘ محند الدنتْز الأضتاذ  

  قالم٘  دامع٘ زٜٔظ                                                                           
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 ْو الاجتناعٔ٘ ّالاىطاىٔ٘ـحْلٔات جامع٘ قالم٘ للعلس مً ـَٓلّ العدد اتذادٖ عػ

 اتذْلٔاتت ـاز التيعٔنٕ الرٖ عنلـُ ّفكاّ للنطـه، ّقد تحدّدت معالمـعلٙ الكازٟ الهسٓ

؛ أغِهَلّ٘ ّمعاتدّ٘ ّفَسضّ٘ )ٍّٔٝ٘(علٙ تدازنُ فاعتنادِِِ ميَاجاّ لتيعٔه المادّٗ العلنٔ٘

التجاىظ ّالتآلف بالبخح العلنٕ الكاٜه علٙ  مخصْصٍ٘ معالمَ هِا ميا لسضِالتناضّ

عطٙ أٌ ىبلغ، في ّقت  –ما أمهً  –ا في تجطٔد الصف٘ الأناديمٔ٘ ، ّطنْحّالمْضْعاتٕ

 ما، ما ٓؤمَّلُ فٔيا.

 اتجُ البخح للَٔا مير مدّٗ ا قد ضجّليا في ٍرا العدد اليصع٘ الإجسأٜ٘ التيّلًٝ نيّ

، فكد أنبرىا في الباحجين ىصّلهه للى المٔداٌ، ّمعآي٘ العْاٍس الأصال٘ ّاتددّٗبحِجّا عً 

ا بضسّزٗ لخساج اتدامع٘ مً اتذٔصّ ّعّٔ مْضْع الدزاض٘ في مجال ضسٓاىَا؛ ممّا ٓعني أٌّ ثمَّ٘

بمختلف  لهٔهلتَا، ّتُعِيَٙ تؤضّظُ لها. ّاتخاذٍا مً غؤٌّ المجتنع ٍّٔانلُ مادّّٗ ،المغلل

 س السسّمّٔ٘ للنجتنع.المنازضات ّالأىػط٘ اتدازٓ٘ ضنً الأطُ



 ب
 

 العكلاىٔ٘ مً ميعْز تطّْزّٖخر مً جسٓد المتّّعلُٔ فكد تْشّعت مْادّ العددبين التّ

للى  ،ٓتْضّل مختلف الآلٔات المتعلّك٘ بيػاط العكل في انتطاب المعسف٘ ،للدزاض٘ مْضْعاّ

 ْقْف علٙ خصْصٔات المجتنع ّتحدٓد معالمُ مً خلالها.بغسض ال ٘ العاٍسٗ اللغّْٓ٘أدتد

 تعِنَلُ علٙالتي  تلو تعهظ لىطاىّٔ٘ الإىطاٌ لجكاف٘ بّّٔٝٔ٘مً ثهّ البخح في قضٔ٘ التأضٔظ 

ٝٔ٘ ّاضتجنازٍا علٙ اليّخْ الأمجل الرٖ ُٓطَِِهُ في تحكٔل التينٔ٘ اقات البٔخير الطّتطِ

 اجتناعّٔا ّثكافّٔا.

السقني٘ ّلكد غهّلت التيػٝ٘ الاجتناعٔ٘ مداز اٍتناو الباحجين في ظلّ ضٔادٗ 

ننا ذٍب  ّلضَامَا في تػهّل غخصٔ٘ الفسد مير الطفْل٘ للى أٌ ٓبلغ أغدِّ. ّىػاط الآل٘

تعًّٔ لذ ٓ التهامل بين المدزضّ٘بين المجتنعاٍتنامَه مً شآّ٘ ثاىٔ٘ للى ضسّزٗ تحكٔل ىْع مً 

 .بما ٓضنً ىْعا مً التْاصل مع المجتنع الاضتجناز في تمدزع أبياَٜهالْالدًٓ علٙ 

 نحْ الػؤٌّ الاقتصادٓ٘ ّالمالّٔ٘قد ٓلاحغ الكازٟ الهسٓه اتجاِ البخح في 

الهٔانل التيعٔنّٔ٘: أعنامّجدّا في الْلْج للٚ ، ّلعلّ الباحجينالتطٔير المؤضّطاتٕ ّالمالٕ

لها تيعيرّا ّممازضّ٘. التأضٔظَصع٘ المحنْدٗ التي ٓتْلّٙ الباححاليّ جٔ٘ ّخدماتٔ٘لىتا

 



 ج
 

حْلٔات جامع٘ قالم٘ اتذادٖ عػس مً ىأمل بعد ٍرا العسض المختصل لمْادّ العدد 

غٔٝاّ مً الكلل المعسفي، ّأٌ ىَّٔٞ الهساو أٌ ىجير في قسّاٜيا للعلْو الاجتناعٔ٘ ّالإىطاىٔ٘

في فضاٛ  ما ٓطلبلعلّ ذلو أعصّ ... فمختلف مجالات المعسف٘ لتبادل التجازب البخجٔ٘ في

 اتدامع٘.

 

 ســـــــس اليػــــــدٓم             

 الأضتاذ الدنتْز زغٔد غعلال
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Résumé   
      Le rationalisme classique croie à une raison universelle et 

immuable, apanage de tout le genre humain, et soustraite 

aux vicissitudes de l’histoire. Cette croyance a été  reçue  

par le rationalisme  cartésiens, et l’apriorisme kantien. Mais 

l’évolution des sciences actuelles oblige à mettre cette 

thèse  en question. Ainsi il a ouvert  une crise de la raison, 

non pas en la prenant comme objet d’une science, mais en 
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l’utilisant comme instrument par la construction de la 

science. C’est pour ça on peut dire le rationalisme a été 

évoluer a un rationalisme  contemporaine, ou la raison  se 

trouve menacés, et critiqués, ainsi il  rejette l’idée (des 

connaissances innées, et en limitant l’apriori). Et les thèmes  

qui s’imposent  aujourd’hui  sont ceux du dialogue de la raison  

et de l’expérience. 

Abstract 

      This paper presents the stages of evolution of the 

rationality, as it proves that it has been moved from the 

classical stage, which was sanctified the mind, and the 

confidence in his sincere principles as absolute truth from 

one side and the confidence in his ability in the familiarity 

of all the knowledge, whether it was natural, or 

mathematical or even metaphysical from the other side. To 

the second stage defined by contemporary rational that 

reconsider the role of the mind on the one hand, and 

questioning the sincerity of his principles that he relied 

upon acquiring the knowledge, in addition to questioning his 

ability to access to all knowledge on the other hand. Also it 

recognized the need for his cooperation and dialogue with 

the experience, to gives reliable results even in natural and 

experimental sciences, and employ mathematics as a basic 

science in the construction of any knowledge. 
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Abstract: 

This article try to explain the relation between the 

legend as mythic thought and the society and history. This 

relation is apparent in different axes as origin of the 

berbere men and practise of rite in berbere society and his 

popular cult as visit of sacred places for find solutions for 

his problems.
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Résumé: 

  

      La langue a une ampleur indéniable dans la construction 

culturelle et identitaire du pays. Cela dit,  il demeure sans 

équivoque que son idéologisation l’a rendu avant même 

l’indépendance du pays tiraillée entre les arabophones, les 

amazighofones et les francophones, comme si l’Ego du 

citoyen algérien est sommé de subir définitivement une 

réalité identitaire divisionniste.  

     Et, même de nos jours, on n'arrive  toujours pas à 

atteindre l'aube d'une vision objective centrée sur l'acte 

idéologique  linguistique dans son coté positif et rationnel qui 

attire et non disperse les différents efforts linguistiques, 

vu qu’il  est possible de travailler sur  l’investissement de 

cette richesse  idéologique en tissant des perspectives pour 

le progrès de la société et son développement. 

     A travers cette article, on espère donc explorer et 

analyser cette réalité  linguistico-identitaire, afin de  mieux  

la comprendre et démanteler son enchevêtrement.   

culture. –identité  –langue  –Idéologie  :Mots clés  
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Reasons of social movement  from Jordan  University youth 

point of view 

 

Sociological Study 

 

Dr: Alaa .Z. Rwashdeh

Dr: Asma .R . Arab 

 

Abstract 

The study aimed at identifying reasons of social 

movement  from Jordan university youth view point and its 

relation with some variables such as :sex, place of 

accommodation , University , type of college , family monthly 

income , number of family members , parents educational 

level, academic year, cumulative degree. 

The study was conducted of a chosen random sample 

consisted of (304) males and females student from Yarmouk 

, Science and technology universities , data was collected 

through and adequate questionnaire . 

The study results showed the following: 

-Jordanian youth refuses the social movement  despite of 

the existence of some of its appearances and that was clear 

in their thoughts and believes regarding the uprising 

reasons. 
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-The most recommended reasons for social movement from 

the sample view point in order were the following: social 

reasons, followed by religious reasons, political, academic, 

then economical   ones. 

-The study fond a small differences in sex for the benefit 

of females regarding political reasons. 

-There were no significant differences in uprising reasons 

due the rest of the variables. 

The study recommended the necessity of treating and 

dealing with the public social movement through dealing with 

its previous mentioned reasons. 

Key words:  Revolution   - social movement - University 

youth - reasons  
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Abstract:  

  This article discusses the role of culture as the product 

of human in environmental development, through several 

axes indicate the issues and concepts its importance In the 
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relationship between culture and the environment, and how 

to work on the development of the environment and invest 

its resources properly, Dependent on cultural perspective, 

Take in consideration the idea of Protection of the 

environment and sustainability. 

   This article includes Three axes: First Discusses the 

relationship between man and the environment, the second 

shows the mutual influence between the environment and 

development, while the third shows the topic of 

environmental education and its importance to development, 

As well Discuss some of the concepts and issues, Such as 

coexistence with the environment, ecological balance, and 

sustainable communities, Within the general idea for this 

article.  

Key words: culture-environment-development-environmental 
education-environmental balance-sustainable communities. 

Résumé:  

   Cet article traite le role de la culture entant que produit 

humain dans le dévelopement de l’environement par le biais 

de plusieurs axes, qui explique et éclaircissent d’une part 

des notions inportantes dans la relation de la culture avec 

l’environement, et d’autre part comment travailler pour ce 

dévelopement de l’environement afin d’investir ses 

ressources convenablement et correctement se basant sur 

une perspective culturelle qui prend en conte l’idée de la 

préservation  de l’environement et de dévelopement durable. 

Cet article contient trois axes : Le premier traite la relation 

de l’homme a l’environnement. Le deusciéme axe montre 

l’impact mutuel entre l’environnement et le dévelopement. Le 

troisiéme axe étudie le théme de l’éducation a 
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l’environnement et son importance pour le dévelopement. De 

plus , on a abordé certains concepts et questions telles que 

la coexistance avec l’environnement, l’équilibre échologique, 

les collectivités durables dans le cadre de l’idée générale 

pour cet article. 

Les Mots clés : la Culture - le Développement - 
l’Environnement - l’Éducation environnementale - l’équilibre 
écologique - les communautés durables. 
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Résumé  

   Une famille est un groupe sociale et ses membres sont en 

principe censés porter les valeurs de ce groupe , à savoir le 

partage et la participation , Quand tous les membres de la 

famille se considèrent comme  convives chez eux , c’est 

normal que la femme porte le fardeau toute seule : elle a des 

responsabilités professionnelles, les taches ménagères , les 

devoirs de mère , d’épouse et de cuisinière , donc la femme 

active soufre , care la solidarité familial fait parfois défaut 

, elle est tiraillée entre le travail et la famille son faire 

attention à leur santé physique et psychique . 
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Résumé 

 

       L’exploitation des jeux électronique par les enfants 

c’est un fléau très important ce qui présente l’interaction 

avec le développement technologique, mais cette 

exploitation des jeux électronique demande l’étude et 
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l’examination pour  choisir les sujets qui confirment le 

développement des traits psychologique comportementale,

dont il a besoin l’enfant et l’évitement de la violence et les 

comportements agressives,les troubles mentaux ainsi qu’il 

accède une meilleure sociabilité,et donc la famille jeux le 

rôle principale dans le choix des jeux électronique convenant 

avec la période d’âge.        
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Abstract: 

We have a growing interest in the recent period to the 

management of diversity in business organizations with the 

trend toward greater economic liberalization and openness 

,it has become the attention to managing diversity in service 

institutions equivalent attention to managing diversity in 

productive enterprises in many countries of the world , 

especially the developed ones , the management of diversity 

in institutions health has received more attention from 

other services to it is related to the health and human life , 

which is the highest value on the ground , has crystallized 

the fact that those interested in this field required the 

foundations of diversity management effective in health 

institutions and these foundations are as indicators to 

measure the effectiveness of diversity management 

systems. 

key words: diversity, diversity management, health 

institutions, the effectiveness of health services, the Swiss 

experience .
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Abstract: 
 The separation between ownership and management led to 

control management tasks for the benefit of owners, their 

fear about their funds and interests is something obligatory 

which led to the emergence of an internal secure controlling 

system using audit profession, therefor every institution 

needs a sophisticated control system to ensure  optimal 

management to its activities, and this need led to using 

accurate tools and techniques, which are a reliable indicator 

that officials check on to make sure of achieving desired 

goals. 

  Through this article we will try to show the internal audit’s 

contribution as a mechanism to reach economic institution to 

achieve optimal management. 

KEYWORDS: Internal Audit, Optimal Management, Internal 

Control, Audit Committee.
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Abstract: 

The economic development aims at ridding the poor 
countries of the features of underdevelopment in various 
aspects, is working to balance the growing community of 
productive capital and raise the technical level of production 
methods used and address the manifestations of various 
types of unemployment. 
With in the economic development the country can get rid 
of the economic dependency of the outside world and to 
achieve rates of sustained growth in national income, and 
that economic development it is also a means to reach 
specific goals and information, it is not an end in itself but is 
intended to achieve the objectives of economic and political, 
which sets out in advance. 
The strategy of development means the knowledge and 
determines the path of development to reach the targets or 
goals to be achieved for a particular community through 
career development and during the given period of time. 
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Abstract :

This study aims to identify the elements used by the 

consumer to create an image of food distribution. In 

addition to determining the structure of these elements. 

  Through factor analysis, the study found to classify these 

elements to four factors: Group I: The two variables 

(diversity of product lines, and the possibility of 

aggregation of purchases). Group II: includes two variables 

(the speed of purchases, and the cleanliness of the store). 
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Group III: includes two variables (the proximity of the 

store, and ease of access). Group IV: The two variables 

(Kindness of sellers, and their integrity).
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N of Cases :60     N of Items :13         Cronbach’s Alpha :0.769

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 41,33 40,463 ,3161 ,7641 
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 KMO and Bartlett(: إختبار 7جدول  )

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,6241 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
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 Initial Extraction 

 8221, 1,000 اللطف

 8121, 1,000 الجىارية

 8611, 1,000 تنىع التشكيلة

 7421, 1,000 النزاهة

 5271, 1,000 الخدمات

 8671, 1,000 سهىلة الىصىل

 6301, 1,000 الترتيب

 6421, 1,000 النظافة

 7011, 1,000 سرػة المشتريات

 8561, 1,000 تجميغ المشتريات
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Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

Initial1

Extraction

21822
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PrincipalComponent Analysis
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Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 
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% Total 

% of 

Varianc

e 

Cumul

ative 
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Varian
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1 3,717 33,793 33,793 3,717 33,793 33,793 2,468 22,436 22,436 

2 1,876 17,057 50,851 1,876 17,057 50,851 2,138 19,433 41,869 

3 1,278 11,621 62,472 1,278 11,621 62,472 1,830 16,639 58,508 

4 1,041 9,462 71,934 1,041 9,462 71,934 1,477 13,426 71,934 

5 ,9322 8,469 80,403       

6 ,6162 5,602 86,005       
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7 ,5352 4,867 90,872       

8 ,3722 3,384 94,257       

9 ,3592 3,263 97,520       

10 ,1902 1,724 99,244       

11 ,0832 ,7562 100,00       

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

  9 

Eigenvalues

1

1

1

3,71722,436

 1,87619,433

 

1,278161639

1,041

13,426

71,934
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11 

 Component 

 1 2 3 4 

 0,204- 0,329- 0,324- 7751, تجميغ المشتريات

 0,277- 0,312- 0,314- 7671, تنىع التشكيلة

 0,213- 0,024- 0,001- 7641, الترتيب

 0,160- 3201, 0,260 6681, النظافة

 0,227- 3271, 0,067- 5391, نىػية المنتجات

 3201, 4531, 0,382- 5361, النزاهة

 0001, 4741, 0,470 5061, سرػة المشتريات

 1711, 0,188- 7841, 4331, سهىلة الىصىل

 3251, 0,394- 6271, 3971, الجىارية

 2651, 0,468- 0,291- 3921, الخدمات

 7021, 1511, 0,377- 4051, اللطف

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

4 components extracted. 

Varimax 

 

11 

 Component 

 1 2 3 4 

 0711, 0081, 2311, 8961, تشكيلة المنتجات

 1331, 0391, 1991, 8931, تجميغ المشتريات
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 0681, 1611, 4971, 5941, الترتيب

 3401, 1841, 0,259- 5561, الخدمات

 0921, 3321, 7561, 0,102- سرػة المشتريات

 0621, 2181, 7361, 2221, النظافة

 1021, 0,104- 5951, 2811, نىػية المنتجات

 0331, 8891, 0321, 1381, الجىارية

 0,091- 8801, 2891, 0341, سهىلة الىصىل

 8951, 0501, 0171, 1331, لطف البائؼين

 7071, 0,183- 4221, 1731, نزاهة البائؼين

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 6 iterations. 
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            Le succès de tout investissement dépend de 

l’administration de procéder à la planification, l'organisation 

et le contrôle, et qui ont la capacité de prendre des 

décisions rationnelles d'investissement, basée sur les 

données et études, y compris la faisabilité économique et 

commerciale du projet d'investissement. Compte tenu de 

l'importance de la décision d'investissement et la dimension 

stratégique et sa dépendance à l'égard d'un ensemble de 
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premières études de faisabilité et détaillées, les 

établissements de donner au processus de prise de décisions 

d'investissement d'un grand intérêt, qui simplifie les tâches 

de ce processus plus difficile, surtout les décisions 

financières, y compris tenu de la complexité entourant les 

grandes fluctuations économiques. 
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Résumé
Plusieurs travaux ont étudié l'impact du rating sur les 

banques notées, en se basant sur le rôle informationnel des 

agences de notation. La théorie financière apporte un 

éclairage original et pertinent sur l'influence des agences de 

notation dans le secteur bancaire. En combinant ce cadre 

d'analyse à la démarche de notation et aux décisions du 

cadre règlementaire, cette recherche analyse le processus 

d'institutionnalisation de la notation dans le secteur 

bancaire algérien ainsi que  Cette mesure permettra aux 

Banque d’Algérie de surveiller de près l’évolution des risques 

bancaires du pays, dont les faillites et les banqueroutes qui 

menaceraient la stabilité macro-économique du pays.  

L’application de ce système, mis en place selon les 

standards internationaux, donnera une orientation plus 

opérationnelle à l’approche risque de la supervision par la 

Banque d’Algérie et  évitera les déséquilibres financiers 

induits par une trop grande vulnérabilité des banques aux 

risques et menaces, et, plus globalement, mettre en place un 

système d’alerte sur les menaces pouvant affecter le 

fonctionnement en interne des banques algériennes et 

étrangères installées en Algérie.

Les mots clés : Les agences de notation, Le système 

bancaire, l’échelle de notation, Risque de non 

remboursement, La solvabilité financière. 
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Abstract: 
        This study aims at selecting territories for the 

localization of the industrial clusters in all the wilayas of 

the country in accordance with dated provided by the first 

made economic census in 2011, by using the method of 

analysis of hierarchical classification, and this after the 

test of index of Moran in order to confirm that the 

distribution of the economic entities is random on a space 

scale. 

  The results obtained revealed that the economic 

entities by its components (public works, trade, industry and 

services) concentrate in a way clusterized with in the 

territories of (Bejaia; Tizi - Ouzou; Algiers; Oran; Setif) 

with a rate of space concentration of the industrial sector 

of 30.39%;these territories offer a natural ,scientific 

infrastructure, , and human capital being able to constitute 

an organized platform being able to attract and reinforce 

the industrial clusters. 

Key-Words:  industrial cluster; territorial system of 

innovation; method of hierarchical classification, 

economic entities. 
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Source : Lauriol J. et al. (2008), « Stratégies, espaces et 

territoires » ; Revue Française de Gestion, Vol.4, No 184, p. 200 
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Source : ROUSSEAU C., MULKAY B, (2006), Attractivité 

économique et compétitivité des territoires, Insee, Paris. p.56
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 (Nearest *Neighbor)  

(single linkage method)

SPSS

30.

                                                           
*
  SPSS
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30

SPSS.20 

الخطىة القادمت  الخطىة التي ظهر بها العنقىد لأول مرة مسافت الاقتراب  المفرداث المتعنقذة الخطىة

 15العنقىد  11العنقىد  15العنقىد  11العنقىد  للظهىر الجذيذ

1 33 37 1,0031 0 0 35 

2 32 38 1,0051 0 0 5 

3 41 46 1,0071 0 0 8 

4 20 40 1,0081 0 0 7 

5 32 45 1,0101 2 0 28 

6 8 47 1,0141 0 0 7 

7 8 20 1,0151 6 4 19 

8 36 41 1,0191 0 3 14 

9 27 42 1,0241 0 0 15 

10 9 13 1,0261 0 0 13 

11 14 48 1,0351 0 0 12 

12 4 14 1,0361 0 11 17 

13 5 9 1,0381 0 10 41 

14 3 36 1,0391 0 8 19 

15 26 27 1,0431 0 9 17 

16 10 24 1,0441 0 0 21 

17 4 26 1,0481 12 15 23 

18 12 39 1,0491 0 0 29 

19 3 8 1,0521 14 7 28 

20 2 25 1,0541 0 0 39 

21 10 22 1,0541 16 0 23 

22 34 35 1,0561 0 0 31 

23 4 10 1,0561 17 21 25 

24 23 44 1,0711 0 0 31 

25 4 7 1,0761 23 0 26 

26 4 17 1,0771 25 0 30 

27 1 11 1,0841 0 0 32 

28 3 32 1,0841 19 5 29 

29 3 12 1,0851 28 18 32 

30 4 29 1,0881 26 0 33 

31 23 34 1,0901 24 22 34 

32 1 3 1,0971 27 29 35 

33 4 18 1,0991 30 0 37 

34 21 23 1,1121 0 31 39 

35 1 33 1,1191 32 1 40 

36 28 43 1,1201 0 0 37 

37 4 28 1,1421 33 36 38 

38 4 30 1,1731 37 0 40 

39 2 21 1,1731 20 34 41 

40 1 4 1,1891 35 38 42 

41 2 5 1,2051 39 13 42 

42 1 2 1,2381 40 41 46 

43 6 15 1,4771 0 0 45 

44 19 31 1,7651 0 0 45 

45 6 19 2,6181 43 44 46 

46 1 6 4,7411 42 45 47 

47 1 16 29,297 46 0 0 
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MORAN
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p-value)
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Innovation et  développement managériale : 

Le cas des entreprises agroalimentaires dans la 

wilaya de Béjaia 

 

 

                                Mme  TRAKI  Dalila et Dr  BOUKRIF Moussa      
                
                                                                                  Département d’économie                       

                                                       l’université Abderrahmane Mira - Bejaia 

 

Résumé :  

L’innovation dans l’entreprise se définit principalement 

comme le renouvèlement et élargissement de la gamme de 

produits et services. C’est pourquoi un foisonnement de 

littérature à été consacré à l’étude de rôle de l’innovation 

dans le  développement managériale. 

A l’issue de ce travail, appliqué au cas du secteur 

agroalimentaire de la wilaya de Bejaia, nous avons abouti à la 

conclusion selon la quelle les entreprises algériennes 

accusent un retard énorme en matière d’activité 

d’innovation. Il est apparu qu’une politique d’innovation  reste 

inexistante en Algérie et la culture d’innovation  reste loin 

de figurer au sein de l’entreprise algérienne. Les innovations 

rencontrées  ne sont pas dues à des pratiques managériales 

dédiées spécifiquement à l’innovation et ne sont pas le fruit 

d’une organisation apprenante mais résultent, par contre, de 

routines dynamiques et d’efforts individuels (cadre, dirigent 

ou patron). 

Mots clés: Innovation, Béjaia, Industrie agroalimentaire. 
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Abstract : 

The innovation in the companies is defined mainly as 

the renewal and the widening of the line of goods and 

services. This is a plentiful literature was devoted to the 

study of the role of the innovation in the companies. 

With the exit of this work, applied to the case of the 

agro alimentary sector of Bejaia, we arrived at the 

companies’ Algerian show an enormous delay as regards 

activity of innovation. It appeared that a policy of innovation 

remains nonexistent in Algeria and a culture of innovation 

remains far from appearing within the Algerian company. 

The process of innovation is result by the experience of 

manager and director of companies. 
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Key words: Innovation, Bejaia, Agroalimentray industry. 

 

Introduction  

L’innovation est le moteur des sociétés modernes capitalistes. 

Pour évoluer, ces dernières ont besoin de nouveaux biens, de 

nouvelles techniques, de nouvelles connaissances, de nouvelles 

pensées. Aussi, comprendre comment faire émerger la nouveauté et 

comment la transformer en innovation reste des enjeux primordiaux. 

Mais, si on s’accorde aujourd’hui à dire que l’innovation est le cœur 

qui fait battre les sociétés modernes, on admet aussi ne pas tout 

connaître de ce processus complexe. Or, affiner sa compréhension, 

c’est permettre aux décideurs, aux entrepreneurs, aux collectivités 

locales de se lancer dans une politique de l’innovation efficace et 

pérenne et d’agir sur les bons leviers.   

L’innovation a pris une place centrale dans l’analyse 

économique depuis les travaux de Joseph A. Schumpeter, mais surtout 

dans les développements de l’analyse de la dynamique économique, 

notamment dans les théories de croissance endogène (Aghion & 

Howitt 1998). L'innovation est un élément dans l'évolution des PME 

par son rôle stratégique de facilitateur d'entrée dans un nouveau 

marché et de repositionnement dans un marché déjà exploré.  

De plus, l’innovation peut être vue comme un processus de 

transformation des idées vers des produits nouveaux ou améliorés, qui 

repose essentiellement sur la génération de nouveaux concepts. Ces 

derniers seront ensuite développés à travers de produits futurs 

potentiellement acceptables par un marché. Toutefois, ce processus de  

transformation d’une idée vers un produit est rarement le fruit d’une 

seule personne (ou une seule connaissance) mais résulte, au contraire, 

du travail d’une équipe souvent pluridisciplinaire. Au final dans ce 

processus interagissent une vaste variété de connaissances et de 

compétences réparties dans toute l’entreprise. 

L’objectif que nous poursuivrons est d’identifier et d’analyser  

le mode de gestion qui permettra à l’entreprise de mieux s’adapter aux 

changements de l’environnement de l’entreprise. Dans ce cadre, notre 

problématique est formulée par la question suivante : 
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Quel est le mode de gestion le plus pertinent pour mieux s’adapter 

l’innovation aux nouveaux changements de l’environnement, et 

faire face aux défis de futur ? Et dans le but de répondre à cette 

question principale nous avons traité les axes suivants : 

 Aspects théoriques sur l’innovation  

     Les théories  de l’innovation. 

 Les pratiques d’innovation. 

 Analyse des résultats. 

 

1. Aspects théoriques sur l’innovation  

Souvent les termes de créativité, découverte et invention sont 

considérés comme synonymes d’innovation. Le caractère polysémique 

du terme est à la source de confusions liées à son usage. Le sens 

commun porte sur la description d’un objet ou d’une pratique 

caractérisés par leur nouveauté. Dans l’analyse économique classique, 

innovation, synonyme du progrès technique, elle est réduite à une 

dimension technique. Schumpeter distingue l’innovation de 

l’invention, dans le sens où sa validation par le marché et son 

utilisation conduisent un changement économique et social d’une 

manière radicale ou progressive. Schumpeter considère que le 

capitalisme est une dynamique composée de mouvements longs, de 

cycles de croissance et de crises qui se succèdent. Or c’est 

précisément l’innovation, définie  comme  un  processus  de  

destruction-créatrice,  qui  constitue  le  moteur  de  cette dynamique 

(Corsani, 2000)
1
. 

 

1.1    Généralités  

 Le mot innovation vient du latin innovatus, qui signifie « 

changer ou rénover »
2
. Cette définition permet deux interprétations 

différentes :   

 Rénover : action de modifier ce qui existe déjà.  

                                                           
1 SANDER Anne, Les politiques de soutien à l’innovation, une approche cognitive,  

le cas d’Alsace, Thèse de doctorat en sciences économiques, Paris ,2005. 
2 Goguelin P, L’évolution du concept d’autorité et l’innovation dans les entreprises, 

Presse du CNRS, 1992. Cité par Lachmann J, in « Le financement des stratégies de 

l’innovation », Economica, 1993, P 19. 
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 Changer : création et introduction de quelque chose de 

nouveau, soit un produit, un concept, un service,… etc.  

Dans les conditions particulières d’une entreprise, la première 

notion, est liée aux différents types de réactions et d’adaptation aux 

fluctuations d’un marché, à l’influence d’une technologie, à la mise en 

place d’un système d’amélioration continue,... etc. 

La deuxième notion est la plus connue, cette approche de 

l’innovation contient de façon inhérente le processus de création. 

Cependant l'innovation ne se limite pas à la création de produits, 

d'objets techniques ou de services. Elle peut aborder également 

l'introduction d'un nouveau procédé de fabrication, un outil ou un 

mode opératoire nouveau, la découverte d’un nouveau marché, un 

changement dans l'organisation ou la conquête de sources inédites de 

matières premières. 

Le résultat de l’impact de l’innovation a longtemps été identifié 

comme le facteur le plus important pour la survie et le succès d’une 

entreprise. Ainsi, le Manuel d’ Oslo considère  l’innovation comme 

"la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé 

nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 

les pratiques de l’entreprise "
3
. 

 

1.2    Typologies 

De nombreux auteurs ont cependant, mis en avant que 

l’innovation ne concerne pas seulement de nouveaux produits ou de 

nouveaux procédés, mais aussi la structure organisationnelle et les 

méthodes.  Cette dernière typologie est construite en fonction de 

l’objectif auquel s’applique l’innovation. En fonction du degré de 

nouveauté introduit par l’innovation, on distingue les innovations 

radicales et incrémentales.  

 Classification des innovations selon leur degré de nouveauté 

 Selon un économiste réputé pour ses contributions en économie 

de l’innovation, Freeman C, il existe trois types d’innovations
4
 : 

                                                           
3 RAHMOUNI, Mohiédine, Motivations et déterminants de l'innovation 

technologique: Un survol des théories modernes, in Cahiers du GREThA,  n°2011-

10, 2011.    
4 Freeman C, Le nouveau contexte de l’innovation, STI Revue, OCDE, Numéro 

15,1995, P50-74. 
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 Les innovations radicales : Pour  Bellon B
5
, les innovations 

radicales dénommées aussi des innovations de rupture, implique une 

rupture totale et irréversible dans le processus. Ce type d’innovation 

comprend l’utilisation d’une nouvelle technologie qui développe un 

nouveau marché. Les innovations radicales ne s’adressent pas à une 

demande identifiée, mais créent à la place, une demande 

précédemment non reconnue par le consommateur. Cette nouvelle 

demande développe de nouvelles industries avec de nouveaux 

concurrents, sociétés, canaux de distribution, et nouvelles activités de 

marketing (Giget
6
). 

 

 Les innovations incrémentales : Cette classe peut être 

définie comme les nouvelles caractéristiques qui ont été ajoutées où 

améliorées à un produit, mais également comme les avantages ou les 

améliorations apportées à la technologie déjà existante sur le marché. 

Ce type d’innovation, implique l'adaptation, l'amélioration, et le 

perfectionnement des produits et/ou des systèmes existants de 

production et de livraison. Les innovations incrémentales sont 

importantes pour deux raisons
7
 :  

1) C’est une stratégie pour augmenter la compétitivité d’une 

entreprise. 

2) Elle permet à une entreprise de soutenir une veille sur ses affaires et 

permet aussi, d’entreprendre de nouvelles stratégies lorsque surgissent 

de nouvelles opportunités sur un marché.     

 Les innovations technologiques : Les innovations de ce 

dernier type concernent moins une entreprise particulière que 

l’économie tout entière. Elles résultent de la conjonction de plusieurs 

innovations radicales et déterminent la naissance de nouveaux 

produits et services, et changent radicalement la nature de la demande, 

la structure des coûts et les conditions de la compétitivité dans toute la 

sphère économique.  Il faut souligner que des changements d’une telle 

portée sont accompagnés de « grappes » d’innovations radicales et 

                                                           
5 B. Bellon, L’innovation créatrice, Economica, Paris, 2002. 

 
6 Giget M, Management de l’innovation technologique et des connaissances, Thèse 

de doctorat en système industriels, 2006, page12. 
7 Soparnot R, et Stevens E, Management de l’innovation, Dunod, Paris, 2007. 
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incrémentales très nombreuses qui se diffusent par imitation et 

amélioration à travers tout le système économique
8
.  

 
 Classification des innovations selon leur domaine 

d’application  

D’après Loilier T, et Tellier A (1999), la manière la plus simple 

de classer l’innovation est de faire référence à leur domaine 

d’application. D’après la deuxième édition du Manuel d’Oslo
9
, une 

large palette d’innovations possibles, tel que l’innovation de produit, 

de procédé, organisationnelle et commerciale.  

 Innovation  de procédé : Innovation de procédé  c’est  

l'adoption des méthodes de production technologiquement nouvelles 

ou sensiblement améliorées, y compris des méthodes de livraison du 

produit. Ces méthodes peuvent impliquer des modifications portant 

sur l'équipement ou l'organisation de la production, ou une 

combinaison de ces modifications, et peut découler de la mise à profit 

de nouvelles connaissances. L’innovation de procédé repose 

généralement sur le développement des compétences orientées vers les 

fournisseurs et surtout les fournisseurs d’équipements. Les 

compétences d’interface interne concernent surtout la relation entre la 

R&D et la production, plutôt que la R&D et le marketing. 

 

  Innovation de produit : Une innovation de produit 

correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou 

sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage 

auquel il est destiné. Elle est perçue souvent comme une modification 

du contenu technologique du bien ou une amélioration de ses 

conditions d’utilisation. Ce type d’innovation repose en général sur 

des compétences d’interface entre les deux environnements de 

l’entreprise : en interne, les activités de recherche et développement 

(R&D) et le marketing ; en externe, les utilisateurs du bien et les 

concurrents, sources de nouvelles opportunités. 

 

                                                           
8 Freeman C, Op.Cit. 1995, P50-74. 
9 Manuel d'Oslo, OCDE/Eurostat 1997, page 39. 
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 Innovation organisationnelle : Une innovation 

d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle organisation dans 

les pratiques, du lieu de travail ou des relations extérieures de 

l’entreprise. Elle peut avoir pour but d’améliorer les performances 

d’une entreprise en réduisant les coûts administratifs ou de 

transaction, en améliorant le niveau de satisfaction au travail, en 

accédant à des biens non marchands ou en réduisant les coûts des 

approvisionnements. Ainsi, elle forme une des facettes de l’innovation 

de procédé. 

 

 Innovation de commercialisation : Les innovations de 

commercialisation visent à mieux satisfaire les besoins des 

consommateurs, ouvrir de nouveaux marchés ou positionner d’une 

manière nouvelle un produit de l’entreprise sur le marché dans le but 

d’augmenter les ventes. Elles consistent à la mise en œuvre de 

nouvelles méthodes de commercialisation impliquant des 

changements considérables de la conception ou du conditionnement 

d’un produit. 

 

2.    Les théories  de l’innovation 

L’innovation est un domaine de recherche vaste, que privilégient 

non seulement la gestion mais aussi la sociologie et l’économie 

(Loilier T, et Tellier A., 1999). Le concept d’innovation suscite de 

nombreux débats et controverse. Dans son acception la plus courante, 

il s’agit de mètre sur le marché un nouveau produit, introduire un 

nouveau processus  de valorisation ou de fabrication, ou un nouveau 

modèle d’organisation dans l’entreprise. Cette définition renvois aux 

travaux de l'une des plus remarquables figures ayant traité de 

l’innovation, Josef Schumpeter. Nous présenterons le long de cette 

section les différentes approches traitantes l’innovation. 

 

2.1    L’approche traditionnelle (analyse standard de l’innovation) 

L’analyse standard de l’innovation est celle qui considère le 

processus d’innovation comme simple adoption d’une technologie 
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donnée par l’économie. Cette approche suppose la réunion des 

conditions suivantes 
10

:  

 Une nouvelle technologie est supposée pleinement hors de la 

sphère de l’économie ; 

 Une structure économique donnée doit absorber la nouvelle 

technique ; 

 Un point d’arrivée, représenté par la pleine adaptation de la 

capacité productive à la nouvelle technologie, est déterminé à 

priori, de manière univoque, sur la base des caractéristiques de 

la technologie en question. 

 

Amendola et Gaffard (1988), dans leur ouvrage" Dynamique 

économique de l’innovation", estiment que cette approche, qui est à 

l’origine de la théorie du progrès technique fait référence à une 

conception particulière basée sur une représentation déterminé du 

processus de production. Donc, le processus d’innovation coïncide 

avec la diffusion de la technique, c'est-à-dire avec l’intensité et la 

rapidité d’acquisition par l’économie d’une nouvelle technologie 

définie comme supérieur. 

 

Suivant ce mode d’analyse, la conception du processus concret 

d’innovation qui prévaut est celle d’un processus linéaire qui va de la 

recherche au progrès technique matérialisé par des gains de 

productivités  en passant par l’invention et l’innovation. L’entreprise 

ne servait en fait que de support à l’innovation puisqu’elle était 

générée en dehors de l’entreprise. 

 

2.2   Analyse schumpetérien de l’innovation 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) apparait comme un 

théoricien novateur, voire hétérodoxe, dans la grande famille des 

économistes néoclassiques. Privilégiant une analyse de l’économie en 

terme dynamique et non pas statique, l’entrepreneur est au cœur de sa 

réflexion. 

L’évolution économique dépend donc de l’exécution de 

nouvelles combinaisons. Pour Schumpeter, l’innovation englobe les 

                                                           
10 Amendola et Gaffard,  La dynamique économique de l’innovation,  Edition 

Economica, 1988, page 4. 
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cinq
11

 cas  liées étroitement les uns et les autres. Au sens de 

Schumpetérien, l’ensemble des cinq éléments présenté ci-dessous est 

appelé l’innovation
12

 : 

 La fabrication d’un bien nouveau. 

 L’’introduction d’une méthode de production nouvelle. 

 L’ouverture d’un débouché nouveau. 

 Conquête d’une source nouvelle de matière première ou de 

produit semi fini,… 

 La réalisation d’une nouvelle organisation. 

   

2.3   L’analyse évolutionniste de l’innovation 

L’école évolutionniste, impulsé également par les travaux de 

Nelson et Winter (1982), s’est donné comme tâche principale 

l’explication des évolutions qui affectent les secteurs industriels, les 

entreprises et les mécanismes d’innovation. Nelson et Winter 

avançaient des critiques à l’égard de la théorie économique orthodoxe 

car «  elle n’aborde pas l’explication du processus conduisant telle 

entreprise à avoir telle configuration de technique productive, ni les 

raisons de l’accès différencié des firmes à l’ensemble des techniques 

disponibles.... Les recherches des évolutionnistes ont permis de 

s’intéresser aux variables explicatives de la dynamique économique 

observé 
13

». Ces recherches ont permis de comprendre le rôle des 

compétences dans la dynamique organisationnelle et les interactions 

entre compétence et innovation. Teece (1997) retient dans la 

perspective évolutionniste six concepts clefs, qui sont : les régimes 

technologiques, la dépendance de sentier, la sélection, les opportunités 

technologiques, les régimes d’appropriations, les designs dominants et 

les phénomènes de « Loock-In »
14

 

                                                           
11 Schumpeter J, Théorie de l’innovation économique, Edition Dalloz, 1999, page 

94. 
12 Idem, page 202. 
13 Jean Claude B, Trajectoire d’innovations dans l’entreprise artisanale : une 

approche évolutionniste fondée sur les ressources et les compétences, XVIème 

conférence international de management stratégique, Montréal,  juin 2007. 
14 Durand R et Quellin B,  Comment envisager  l’évolution économique sans 

concevoir une firme évolutionniste, Edition CNRS, 1996. 
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 Les travaux des évolutionnistes ont permis de développer le 

concept d’innovation  comme un processus. Ils affirment qu’un tel 

processus « a un caractère fondamental séquentiel, dans le sens où, à 

chaque moment donné, il es possible de prendre des décisions 

différentes qui peuvent donner lieu à des développements  alternatifs 

différents
15

 ». 

L’innovation est aussi vue dans l’analyse évolutionniste comme 

un processus social qui se rattache aux technologies et aux systèmes 

techniques, comme au marché des produits, au marché du travail et à 

l’économie. 

Les évolutionnistes (Dosi, Freeman, Nelson et Winter, …etc.) 

traitent ainsi l’innovation comme un processus cognitif
16

, et cette idée 

renvoie à l’idée qu’il y’a des ajustements, des évolutions au sein de 

l’organisation innovante. L’apprentissage est vu comme un processus 

cognitif irréversible et « path depend » c'est-à-dire qu’il dépend de son 

sentier d’évolution passé. L’apprentissage organisationnel permettrait 

aussi aux firmes de choisir les meilleures stratégies, celles qu’elles 

jugent les plus satisfaisantes en fonction de leurs objectifs. 

 

2.4    La théorie institutionnaliste et néo-institutionnaliste  

La prise en compte croissante de l’importance des institutions 

dans les développements économiques semble aujourd’hui d’être 

l’avis de nombreux auteurs. Pour les économistes institutionnalistes et 

néo institutionnalistes, les institutions constituent un environnement 

complexe capable d’évolution. Dans la théorie de North (1990 - 

1994), c’est l’innovation institutionnelle qui conditionne la rapidité du 

système de produire de la connaissance et de l’innovation. Dans ses 

analyses, Lundvall B, a mis en évidence l’importance des institutions 

informelles (les routines) dans les dynamiques du changement 

technologique, par le fait qu’elle guide les agents dans leurs 

innovations technologiques. 

 

2.5    L’approche par les systèmes territoriaux de l’innovation 

                                                           
15 Amendola et Gaffard, op.cit. Page 08. 
16 Hendricks C, « Problématique du transfert de technologie en nouvelles théories de 

l’innovation et de la firme », Revue Régions &Développements, n0 03-1996. 
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L’approche par les systèmes territoriaux de l’innovation englobe 

les travaux de Becattini  (1979 et 1987) et Garofoli (1981 et 1991) sur 

les districts italiens, lorsque ces chercheurs d'Italie et d'autres pays se 

sont penchés sur le "miracle" des réseaux d'entreprises localisés de 

l'Italie du nord (Piore et Sabel, 1984).  La promotion du district 

industriel à l’italienne comme modèle unique doit beaucoup au « 

paradigme de la spécialisation flexible » popularisé par M. Piore et C. 

Sabel 
17

qui ont interprété le succès des districts comme la 

conséquence du passage d’un mode d’accumulation à un autre. La 

crise du fordisme qui se noue dans les années soixante dix aurait 

provoqué la substitution d’un modèle de développement économique 

fondé sur la grande entreprise et la production de masse, à un autre 

basé sur la petite entreprise et la spécialisation flexible, dont le district 

serait la forme spatiale.  

De nombreuses contributions empiriques récentes sont à 

l'origine de l'idée que la croissance est localisée et elle dépend des 

facteurs propres à certains sites. Face à cet axe théorique, un groupe 

des chercheurs orientent leur recherche, regroupée au sein du GREMI 

(Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs, 

Association Philippe Aydalot)
18

. L’accès à la connaissance 

technologique, la présence de savoir-faire, la composition du marché 

du travail et bien d’autres composantes des milieux locaux 

déterminent des zones  (Aydalot, 1986, p.10). Le GREMI fait ainsi 

l’hypothèse du rôle déterminant joué par « les milieu comme 

incubateurs de l’innovation », dans une période où de profondes 

transformations techniques rebattent en quelque sorte les cartes des 

territoires.  

Le cluster a une influence positive sur l’innovation et la 

compétitivité, les compétences des travailleurs, l’information et la 

dynamique entrepreneuriale sur le long terme
19

.  Le diamant de 

                                                           
17 COURLET Claude et  FERGUENE Améziane, globalisation des territoires : Le 

cas des SPL dans les pays en  développement, n°3,  2003. 
18 MATTEACCIOLI André, Philippe Aydalot pionnier de l’économie territoriale, 

L'harmattan, Paris, 2006. 
19PORTER Mickael, Avantages concurrentiel, 1999. 
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Porter réunis  dans un même cluster ont un triple effet en accroissant à 

la fois la productivité, l’innovation, et l’entreprenariat
20

. 

 

Parallèlement, quelques chercheurs tels que B. Pecqueur, Y. 

Lung, J.-B. Zimmermann orientent leurs études sur le rôle de la 

proximité géographique. En distinguant, une proximité physique et 

une proximité organisée, considèrent que la dernière  traite de la 

séparation économique dans l'espace et les liens en termes 

d'organisation de la production,  alors que la première  traite de la 

séparation dans l'espace et des liens en termes de distance
21

. Selon 

cette explication, d'autres auteurs mettent l'accent sur le transfert de 

connaissances ou d'informations pour expliquer la recherche de Co-

localisations (Feldman, 1999, Feldman et Massard 2002), ou tout 

simplement sur des raisons psychologiques ou sociologiques, qui les 

conduisent à se rapprocher, poussés par un besoin de nature sociale 

(Ota et Fujita, 1993). Donc, la proximité géographique est une 

condition nécessaire de la vitalité économique, car  l’agglomération 

des acteurs est une source d’efficacité, notamment pour l’innovation.  

Les travaux de Feldman et Audretsch (1996) s'attachent à 

expliquer la concentration des activités innovantes en partant de l'idée 

que si les spillovers sont localisés, alors certaines régions doivent 

bénéficier d'effets cumulatifs favorisant la production d'innovation. 

L'étude de la concentration des activités innovantes semble un moyen 

pour tester la dimension géographique des spillovers, une première 

étape consistant simplement à mesurer son niveau par des indices de 

concentration ou de spécialisation sectorielle.  

 Comme nous l’avons déjà souligné, il existe une littérature 

foisonnante sur l’innovation, et ce que venons d’évoquer ne constitue 

qu’une partie infime. 

3.    Les pratiques d’innovation 

Les activités d’innovations technologiques peuvent se définir 

comme « l’ensemble des démarches scientifiques, technologiques, 

organisationnelles, financières et commerciales, y compris 

                                                           
20 SAMSON Ivan, Territoire et système économique,  Communication aux 4èmes 

journées de la proximité, réseaux et coordination, Marseille les 17 et 18 Juin 2004 
21 Idem. 



Innovation et  développement managériale :  

Le cas des entreprises agroalimentaires dans la wilaya de Bejaïa 

  

14            Annales des Sciences Sociales et  Humaines de l’Université de Guelma 

 

l’investissement dans de nouvelles connaissances qui mènent ou 

visent à mener à la réalisation de produits et de procédés 

technologiquement nouveaux ou améliorés.  La RD n’est que l’une de 

ces activités et peu être réalisée à différents stades du processus n’est 

que l’une de ces activités et peu être réalisée non seulement comme 

source d’idée inventives mais aussi pour résoudre les problèmes qui 

peuvent surgir quelle étape jusqu'à la réalisation »
22

. 

Les statistiques actuelles se contentent, le plus souvent, de ne 

retenir que les seules dépenses de recherche et développement comme 

principal indicateur de l’intensité de l’effort d’innovation des 

entreprises. La source d’innovation n’est pas seulement liée à la 

recherche développement mais elle peut être une nouvelle 

combinaison de technologies existantes ou l’acquisition de nouvelles 

technologies, mais également une activité d’organisation des 

ressources. 

Puisque le processus d’innovation ne se limite pas seulement à 

la phase scientifique de R-D, dans cet ordre d’idées l’OCDE distingue 

six pratiques supplémentaires qui peuvent être intégrées dans le 

processus d’innovation
23

 : 

 la commercialisation de nouveaux produits. 

 les travaux concernant les brevets. 

 des changements d’ordre financiers ou administratifs 

(stimulation financière, réorganisation de 

l’entreprise,…..). 

 les études lies au produit final (tests, design,…). 

 la préparation de la production effective du produit ou de 

service. 

 les coûts de mise en route de nouvelles fabrications (les 

essais de séries, la formation,…..). 

 

 

 

                                                           
22 OCDE, Manuel de Frascati 2002,  La mesure des activités scientifiques et 

technologique, page 19. 
23 OCDE, cité par Lachmann J. (1993), op.cit, page 40. 
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4.    Analyse des résultats  

Au niveau industriel, la wilaya de Béjaia, dispose d'une 

infrastructure industrielle importante principalement dans le secteur de 

l’agroalimentaire. Certes, son tissu industriel en place arrive à quelque 

temps à induire une dynamique économique ayant effet de locomotive 

d'entraînement sur les autres secteurs. La wilaya de Béjaia commence 

à développer le secteur agroalimentaire  et grâce aux dynamismes des 

entrepreneurs locaux.  

4.1     Les caractéristiques du terrain d’étude 

En vue d’analyser  le rôle de l’innovation dans le 

développement managériale. Nous avons choisi comme cas empirique 

le secteur agroalimentaire dans la wilaya de Béjaia. Notre choix est 

effectué selon certains critères que nous prenons le soin d’expliquer 

dans ce qui suit : 

 Le choix du secteur : L'industrie agroalimentaire occupe une 

place importante dans l'activité économique. Elle connaît aujourd'hui 

une phase prospère au sein de la wilaya. Dans ce cas, l’échantillon 

d'analyse c'est fixé uniquement sur les entreprises agroalimentaires 

pour des raisons diverses. La plus importante celle qui révèle  le 

dynamisme entrepreneuriale agroalimentaire que connaît la wilaya 

durant ces dernières années, et également la désignation de la wilaya 

comme un pôle de compétitivité agroalimentaire.  

 

 Le choix de la région Béjaia : Notre enquête porte sur la région 

de Béjaia. La  wilaya de Béjaia fait partie du premier lot en matière de 

création de  PME, à l’instar des autres wilayas du pays, elle connaît 

une dynamique entrepreneuriale dans l’agroalimentaire. 

        Au départ, nous somme parties sur l’idée de toucher toutes les 

entreprises de la wilaya, c'est-à-dire de Tazmalt jusqu'à le chef-lieu de  

la wilaya de Béjaia.  L'échéance réservée pour l'enquête est écoulée 

sans avoir visité toutes les entreprises agroalimentaires. Et les 

quelques questionnaires que nous avons pu distribuer, la plupart 

d'entre eux ont dépassé la période fixée, nous avons abandonné 

d'autres pour manque de sérieux et aussi pour manque de temps et des 

moyens de déplacements. Le taux de réponses aux différentes 

questions varie entre 45% à 90%.  
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4.2    Les caractéristiques de l’échantillon étudié 

Nous avons choisi de concentrer notre analyse empirique sur le 

secteur agroalimentaire de la région pour des raisons précitées. Notre 

échantillon est composé de 19 entreprises. Pour mieux  analyser le 

secteur et donner des résultats plus convaincants. 

Tableau 1 : Présentation de l’échantillon de l’enquête  

Raison sociale de 

l’entreprise 

Statut 

juridique  

Branche d’activité Localisation  

Cevital SPA Huile végétales et sucre Zone industrielle 

Béjaia 

COGB Labelle  SPA Huile alimentaire 

margarine et savon 

 Zone industrielle 

Béjaia 

Tchin lait-Candia  SARL Lait UHT, lait chocolaté, 

boisson au lai et jus de fruits 

Zone d’activité Béjaia 

(RN12) 

Laiterie d'Amizour SPA Lait pasteurisé (sachet) et lait 

fermenté  

Amizour (propriété 

privée) 

Email du grain 

d'or 

EURL Blé dur  

farine   

Zone  d’activité 

Elkseur 

Moulex  Sfacene SARL Semoule  Zone industrielle  

Elkseur 

Pâtes et couscous 

El Hadja 

SARL Couscous moyen et gros Zone  d’activité 

Elkseur  

Les moulins de la 

Soummam 

SPA Semoule  

Son et farine  

Sidi Aich (propriété 

privée) 

Moulina EURL Farine  Zone industrielle  

Elkseur 

Grand moulin de la 

vallée 

SARL Semoule   Zone  d’activité 

Taharacht 

Boisson STAR SARL Eau fruitée 

Soda  

Ighzer Amokrane  

(propriété privée) 

Juc Tar  Entreprise 

individuel

le 

Eau fruitée Zone  d’activité Tala 

Hamza  

  Kassa   et ses 

frères 

Entreprise 

individuel

le 

Boissons gazéifiées Tala Hamza (propriété 

privée) 

 

Brasserie Star 

d'Algérie 

SPA Bière Zone industrielle  

Elkseur 

Sica  

 

SARL Végecao et chocolat  Zone  d’activité Tala 

Hamza 
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 Source : Réalisé par nous même. 

Les entreprises ciblées par notre enquête, comme le montre ce 

tableau, œuvrent presque dans toutes les branches du secteur 

agroalimentaire. D’ailleurs, pour chaque branche d’activité nous 

avons enquêté au moins sur une entreprise dynamique, ce qui fait que 

nôtre échantillons représentatif bien, que les résultats de l’enquête ne 

puissent se généraliser à tous les secteurs d’activité dans la région de 

Béjaia. Selon l’enquête de terrain, la répartition des entreprises par 

filière fait ressortir la dominance de la filière céréale, avec 07 

entreprises. La préférence des promoteurs à ce créneau  est due aux 

bénéfices réalisés chaque année et à l'augmentation de la 

consommation du blé et ses dérivés par la population de la wilaya.  

Tableau 2 : Taille des entreprises enquêtées 

Les tranches 

d'effectifs 

Entreprises enquêtées La part 

(en%) 

1 - 09 02 10,52 

10- 19 03 15,78 

20-49 08 42,14 

50-249 03 
15,78 

Plus de 250 03 
15,78 

Total 19 100 

          Source : Etabli  par nous même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

A la lumière des donnés représentées dans le tableau 2, nous 

pouvons dégager quelques caractéristiques des entreprises 

agroalimentaires qui constituent notre échantillon. La dominance de 

l'entreprise de taille moyenne. Le secteur agroalimentaire de la wilaya 

Danone-Djurdjura SARL Laiteries ZAC Taharacht 

COJEC SPA Jus et conserverie  Zone  d’activité 

Elkseur 

FRULACT Algérie SPA Préparation des fruits ZAC Taharacht 

Moulin Ouarti  EURL Farine et semoule  Zone  d’activité Oued 

Ghir  
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de Béjaia est composé principalement des entreprises de taille 

moyenne  ayant moins de 100 employés, soit 93%  des entreprises 

agroalimentaires (les statistiques de la DPAT en 2010).  

Sur l'ensemble des entreprises enquêtées, seulement  trois  

d'entres elles (15,78%) emploient plus de 250 employés (le cas de  

l'entreprise CEVITAL avec 886 employés, suivi par Tchin lait avec 

259 employés et Danone Djurdjura). En revanche, le reste  emploie 

moins de 100 employés. , soit 84,22 % de l'échantillon  étudié. Cela 

nous renvois, à la composition de cet échantillon selon la catégorie 

d'entreprise : 

 02 TPE   : dont l'effectif salarial ayant moins de 10 

salariés [1,9]. 

 03 PE    : avec  l’effectif salarial situé à l’intérieur de 

l'intervalle [10,49]. 

 11 ME    : avec un effectif salarial allant de 50 à 250 

salariés. 

 3 GE    :    avec un effectif supérieur à 250 salariés. 

Figure 1: Structure du personnel  de la production des 

entreprises enquêtées  

 

 

 

 

 

                    Source : Etabli  par nous même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

S’agissant de la structure du personnel par fonction, nous 

remarquons que le personnel affecté à l’administration reste infime 

par rapport à celui de la production. Le taux d’encadrement varie, en 

moyenne, entre 5,33% et 15%. Ce taux  indique l’importance des 

ressources humaines comme levier de développement des activités 

Structure du personnel de la production 

Production
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Production

Technicien 

Production
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d’innovation. En effet, la faiblesse des ressources humaines se 

manifeste à travers un taux d’encadrement technique et administratif 

très réduit. Soulignons que le nombre des cadres techniques et 

administratifs est insuffisant pour permettre une gestion et une 

organisation efficace à des activités d’innovation.  

Figure 2: Structure du personnel  de l’administration des 

entreprises enquêtées  

 

 

 

 

 

 

 

                       Source : Etabli  par nous même, selon les résultats de l’enquête, 

2010. 

Les raisons de cette faiblesse est justifié par le manque des 

moyens humains et financiers ainsi la culture du patron – dirigeant qui 

contrôle tout pour les entreprises de taille très petites. Quant aux 

autres entreprises, la réduction  des dépenses et les coûts supportés. 

Cette situation se traduit au niveau des entreprises par une surcharge 

de travail pour les cadres recrutés et souvent une imprécision des 

tâches confiées au personnel, ce qui peut constituer un handicap dans 

l’organisation des activités d’innovation.  

4.3    La technologie de l’entreprise  

Le facteur technologique est l’un des facteurs de 

l’environnement externe qui agit sur l’entreprise, domaine dans lequel 

l’entreprise est obligée de s’engager pour assurer sa survie et sa 

croissance. Nous avons constaté que l’ensemble des entreprises 

enquêtées sont dotées d’une technologie automatique et semi 

automatique. Il est à signaler que certaines entreprises disposent de 

machines à commande numérique. La technologie dont disposent ces 

entreprises répond aux besoins de leurs activités, et leur manipulation 

ne pose aucun problème puisque des formations courtes sont prévues 

dans les contrats d’acquisition. Rares sont les cas ou les entreprises 

Structure du personnel de l'administration 

Administration 

Cadre 

Administration 

Exécution 
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font appel à des ingénieurs étrangers pour résoudre leur problèmes 

rencontrés avec les équipements sophistiqué. Pour connaitre le degré 

de modernité du matériel utilisé, nous résumerons dans le tableau 

suivant : 

Tableau 3 : La technologie de l’entreprise  
Entreprises  Nature de la technologie Objectifs technologiques 

Cevital Automatique et à 

commande numérique 

Amélioration de la qualité 

des produits  

COGB Labelle  Automatique Améliorer la qualité des 

produits  

Tchin lait-Candia  Automatique Amélioration et fabrication  

des nouveaux produits 

Laiterie d'Amizour Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Email du grain d'or Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Moulex  Sfacene Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Pâtes et couscous El 

Hadja 

Semi- automatique et 

automatique 

Assurer la qualité des 

produits  

Les moulins de la 

Soummam 

Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Moulina Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Grand moulin de la 

vallée 

Automatique et à 

commande numérique  

Le maintien des ventes  

Boisson STAR Semi- automatique et 

automatique 

Diminution des coûts de 

production  

Juc Tar  Automatique Diminution des coûts de 

production  

Kassa   et ses frères Automatique et à 

commande numérique 

Amélioration et fabrication  

des nouveaux produits 

Brasserie Star d'Algérie Semi- automatique Diminution des coûts de 

production 

Sica  

 

Automatique Amélioration de la qualité 

des produits  

Danone-Djurdjura Automatique et à 

commande numérique 

Diminution des coûts de 

production 

COJEC Semi- automatique et 

automatique 

Améliorer la qualité des 

produits  

FRULACT Algérie Automatique Diminution des coûts de 

production  

Moulin Ouarti  Semi- automatique et Améliorer la qualité des 
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automatique produits  

Source : Etabli par nous même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

4.4    Identification des innovations rencontrées 

La démarche d’innovation dans l’entreprise peut être 

programmé si elle est planifiée dans la stratégie d’entreprise, ou bien 

non programmées, c'est-à-dire instantanée, dans ce cas, elle est 

réalisée dans un but de survie ou de saisir une opportunité qui se 

présente. Dans la majorité des entreprises enquêtées, l’innovation est 

non programmée, puisque tout changement de ces entreprises dépend 

de la volonté du patron. 

Dés nos jours, l’innovation est une des sources de succès, de 

pérennité, d’expansion et de création de valeurs pour une entreprise. 

L’implantation d’une démarche pour la gestion de l’innovation, 

intégrée comme un des axes primordiaux dans les programmes de 

développement industriel actuel, atteste de son importance. Toutefois, 

toute la difficulté d’une telle démarche se localise dans la gestion de 

certains éléments immatériels mais stratégiques dont l’ampleur 

influence la performance de l’entreprise.  

Tableau 4 : Identification des innovations rencontrées 
 Entreprises  Innovation 

de produit  

Innovation 

de procédé  

Innovation 

d’organisation  

Innovation de 

commercialisation  

Cevital Lancement 

de nouveau 

produit 

(margarine  

Matina 500 g 

et 250g), 

réhabilitation 

de l’unité de 

jus de fruit 

(El-Kseur) 

Acquisition 

de machines 

à 

commandes 

numériques  

Mise en place 

d’un système 

de 

management 

de la sécurité 

des denrées 

alimentaires 

(SMSDA), 

ISO 22000 

Lancement de 

nouveau produit 

(margarine  

Matina 500 g et 

250g), 

réhabilitation de 

l’unité de jus de 

fruit (El-Kseur) 

COGB Labelle  Lancement 

de nouveau 

produit 

(margarine 

250g) 

- Mise en place 

d’un système 

de pointage 

électronique 

 

- 

Tchin lait-

Candia  

Amélioration 

de la qualité 

de la 

semoule 

Acquisition 

de machines 

pour 

déplacer les 

sacs de 

Nouvelle 

affectation 

des équipes 

de production  

- 
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semoules  

Laiterie 

d'Amizour 

Elargir la 

gamme des 

produits  

- - - 

Email du grain 

d'or 

 Nouvelles 

préparations 

des fruits 

Amélioration 

du processus 

de 

préparations 

des fruits 

- Offre à ses clients 

un service 

personnalisé, ou 

chaque concept, 

produit ou 

processus de 

fabrication est 

discuté et analysé 

en partenariat 

Moulex  

Sfacene 

- - -  

- 

Pâtes et 

couscous El 

Hadja 

Amélioration 

de la qualité 

de la 

semoule 

Acquisition 

de machines 

pour 

déplacer les 

sacs de 

semoules  

Nouvelle 

affectation 

des équipes 

de production  

- 

Les moulins de 

la Soummam 

Amélioration 

de la qualité 

de la farine 

- Adaptation du 

personnel de 

production à 

nouvelles 

demandes 

- 

Moulina Amélioration 

de la qualité 

de la farine 

- Adaptation du 

personnel de 

production à 

nouvelles 

demandes 

- 

Grand moulin 

de la vallée 

Amélioration 

du produis 

(semoule) 

Installation 

d’un système 

de nettoyage 

Installation 

d’un 

laboratoire 

d’analyse de 

la qualité 

- 

Boisson STAR - - - - 

Juc Tar  Elargir la 

gamme des 

produits  

- - - 

Kassa   et ses 

frères 

- - - - 

Brasserie Star 

d'Algérie 

- - - - 
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Sica  

 

Lancement 

de nouveau 

produit 

(chocolat) 

Introduction 

de nouvelle 

machine 

dans la 

fabrication 

du chocolat 

- - 

Danone-

Djurdjura 

Nouveaux 

produits 

(Danao, 

Danette) 

- - - 

COJEC - -  - - 

FRULACT 

Algérie 

 Nouvelles 

préparations 

des fruits 

Amélioration 

du processus 

de 

préparations 

des fruits 

- Offre à ses clients 

un service 

personnalisé, ou 

chaque concept, 

produit ou 

processus de 

fabrication est 

discuté et analysé 

en partenariat 

Moulin Ouarti  - - - - 

Source : Etabli par nous même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

En  Analysant les données de ce tableau, nous pouvons déduire 

que les entreprises de la wilaya de Béjaia  font des efforts en matière 

d’innovation, bien que dans la majorité des cas, les innovations 

rencontrées concernant l’amélioration ou le renouvèlement des 

produits existants. Nous tenons à préciser que les entreprises Cevital, 

Danone et Tchin lait – Candia innovent continuellement dans leurs 

offres, afin d’élargir leurs parts de marché et même exporter vers 

d’autres pays (le cas du Cevital qui a déjà exporté vers l’Espagne, la 

Tunisie et la Lybie). 

Les innovations organisationnelles dans les entreprises étudiées 

ne sont pas aussi importantes que les innovations de produits ou de 

procédés, elles modifient  les responsabilités,  car l’organisation des 

équipes de production et la mise rn place d’un système de 

management et la répartition des tâches, bouleversent  totalement les 

responsabilités dans ces entreprises. 

S’agissant des innovations commerciales, elles ne sont pas 

fréquentes dans les entreprises étudiées à l’exception de l’entreprise 

Frulact qui place ses clients au centre de ses décisions d’où il  offre à 

ses clients un service personnalisé, ou chaque concept, produit ou 
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processus de fabrication est discuté et analysé en partenariat. La 

présence de tel investissent dans l’agroalimentaire constitue une 

innovation majeure pour le développement de l’entreprise. 

4.5  Innovations radicales et  innovations incrémentales 

Nous  distinguons les innovations selon le degré de nouveauté 

introduite, nous remarquons que la totalité des innovations rencontrées 

sont de type incrémentales, et ne bouleversent pas l’activité des 

entreprises. Il est, en effet, admis dans la littérature que le secteur 

agroalimentaire est caractérisé par sa forte innovation incrémentale et 

les innovations radicales  ne sont que rarement introduites. 

Tableau 5 : Innovations radicales   et  innovations incrémentales 

Entreprises  Innovations de ruptures Innovations  incrémentales 

Cevital - Amélioration de la qualité et 

diversification de la gamme  

COGB Labelle  - - 

Tchin lait-Candia  - Amélioration de la qualité et 

diversification de la gamme 

Laiterie d'Amizour - Diversification  de la gamme  

Email du grain d'or - Différenciation des produits  

Moulex  Sfacene - Amélioration de la qualité et la 

relation des clients 

Pâtes et couscous El Hadja - Diversification  des produits et 

nouvelle organisation de 

personnel de production 

Les moulins de la Soummam - Amélioration de la qualité et 

adaptation aux nouvelles attentes 

des clients  

Moulina - Amélioration de la qualité et de 

l’organisation de la production 

Grand moulin de la vallée - -  

Boisson STAR - - 

Juc Tar  - Elargissement de la gamme 

Kassa   et ses frères - Amélioration de la qualité  

Brasserie Star d'Algérie - Amélioration de la qualité  

Sica  

 

- Amélioration de la qualité  

Danone-Djurdjura - Amélioration de la qualité et 

diversification de la gamme 

COJEC - Amélioration de la qualité et 
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Source : Etabli par nous même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

4.6 Les pratiques  d’innovations et de R-D 

Les pratiques d’innovation dans une entreprise ne sont pas le 

fruit de hasard, mais elles ont lieu parce qu’il existe une organisation 

apprenante capable de concevoir et de  développer une innovation. En 

effet, l’entreprise doit s’appuyer sur des structures spécifiques pour 

organiser et propulser les activités  d’innovation.  

 

Tableau 6: Les structures affectées à l’innovation et à la recherche 

diversification de la gamme 

FRULACT Algérie - Amélioration de la qualité 

Moulin Ouarti  - Amélioration de la qualité  

Entreprises  La structure  Sa fonction 

Cevital - Amélioration de la qualité 

et diversification de la 

gamme  

COGB Labelle  Laboratoire d’analyse et 

contrôle de qualité 

Contrôle de qualité et 

lancement de nouveaux 

produits 

Tchin lait-Candia  Laboratoire d’analyse et 

contrôle de qualité 

Amélioration de la qualité  

Laiterie d'Amizour - - 

Email du grain d'or - - 

Moulex  Sfacene Laboratoire d’analyse et 

contrôle de qualité 

Contrôle de qualité et 

lancement de nouveaux 

produits 

Pâtes et couscous El Hadja - - 

Les moulins de la Soummam - - 

Moulina - Amélioration de la qualité  

Grand moulin de la vallée Laboratoire d’analyse de 

qualité 

Amélioration de la qualité  

Boisson STAR - - 

Juc Tar  - - 

Kassa   et ses frères - - 

Brasserie Star d'Algérie - - 

Sica  

 

- Amélioration de la qualité 

et diversification de la 

gamme  

Danone-Djurdjura Laboratoire  test qualité Contrôle de qualité 

COJEC - - 

FRULACT Algérie Laboratoire d’analyse et 

contrôle de qualité des 

Contrôle de qualité et la 

conformité des produits 
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Source : Etabli par nos même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

Dans la totalité des entreprises étudiées, les resautas de 

l’enquête montre l’existence d’un laboratoire dédié non pas la RD 

mais à des tâches d’usage classique (contrôle de conformité, hygiène, 

analyse de la qualité,….). D’ailleurs, ce ne sont pas toutes les 

entreprises qui disposent d’in laboratoire de qualité, il y’a seulement 

neuf d’entres elles ne disposent aucune structure pour le contrôle de 

qualité, mais elles sous-traitent avec des laboratoires extérieures. 

4.7  Les relations entreprises – université de Béjaia et centre de 

recherche 

Les interfaces Entreprises-Université, Entreprises- Centres de 

recherche sont importants dans la stimulation  des processus 

d’apprentissage. Tout de même ces interfaces externes  nécessitent la 

disponibilité de compétences organisationnelles et relationnelles au 

sein de l’entreprise. 

Tableau 7: Les relations entreprises – université de Béjaia et 

centre de recherche 
Entreprises  Nature de la 

relation   

Domaine de 

coopération 

Impact sur 

innovation  

Cevital Convention de 

stage et de 

financement de 

mémoire de 

magister et 

recrutement 

Pétrochimie, 

électronique, 

chimie 

industrielle et 

management 

Amélioration de la 

qualité et le 

processus suite à des 

formations adaptées 

aux  besoins de 

l’entreprise 

COGB Labelle  Stage pratique des 

étudiants et 

recrutement des 

diplômés 

- - 

Tchin lait-Candia  Stage pratique des 

étudiants et 

recrutement des 

diplômés  

-  

Laiterie 

d'Amizour 

- - - 

Email du grain 

d'or 

- - - 

Moulex  Sfacene Stage pratique des - - 

produits et matières 

premières  

Moulin Ouarti  - - 
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étudiants et 

recrutement des 

diplômés  

Pâtes et couscous 

El Hadja 

- - - 

Les moulins de la 

Soummam 

- - - 

Moulina Stage pratique des 

étudiants 

 - 

Grand moulin de 

la vallée 

- - - 

Boisson STAR -  - 

Juc Tar  -  - 

Kassa   et ses 

frères 

- - - 

Brasserie Star 

d'Algérie 

- - - 

Sica  

 

Stage pratique des 

étudiants et 

recrutement des 

diplômés  

- - 

Danone-Djurdjura Stage pratique des 

étudiants et 

recrutement des 

diplômés 

- - 

COJEC - - - 

FRULACT 

Algérie 

- - - 

Moulin Ouarti  -  - - 

Source : Etabli par nos même, selon les résultats de l’enquête, 2010. 

Nous constatons, à partir du tableau (7),  que les liens que 

nouent les entreprises  de notre échantillon avec l’université de Bejaia 

sont très faibles. Seulement 7 d’entres elles tissent des relations avec 

l’université. Néanmoins, ces relations se limitent à des conventions de 

stage pratique des étudiants, excepté l’entreprise Cevital  qui a signé 

une convention de financement de mémoires de magister (le nombre 

de bourses est de 10) dans des domaines variés. Dans ce cas, 

l’université ne représente pas pour les entreprises enquêtées une 

source de connaissances ni d’apport scientifique, mais simplement un 

réservoir de la main d’œuvre. Nous avons constaté aussi qu’aucune  

relation n’est établie entre les entreprises du secteur de 

l’agroalimentaire de la région et l’institut national algérien de 
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recherche agronomique (INRAA) situé à Oued Ghir  dans la même 

région. 

Pour la formation de jeunes, le secteur est doté de différent 

établissement à  caractère public ou privé. Les établissements publics 

sont constitués des CFPA implantées dans les communes les plus 

peuplées. Du fait de leur nombre (24), ils proposent des formations 

variées et riches dans leurs domaines (management, marketing, la 

GRH,….). Les résultats de l’enquête  indiquent que les relations  avec 

les centres de recherche sont des stages d’apprentissage (d’une façon 

informelle). 

Enfin, nous notons que les entreprises enquêtées accusent un 

retard dans leur mode de gestion et d’organisation. Les processus 

décisionnels ne sont que rarement  formalisés, et la répartition du 

travail est peu développée. Le succès des entreprises et leur capacité 

de produire de savoir, innovation et changement découlent 

directement de la qualité des relations qui ne se nouent entre les 

personnes. La pratique d’innovation est avant tout un processus 

continu d’apprentissage, de réflexion, d’information et d’acculturation 

en vue d’acquérir des attitudes nouvelles, des reflexes et des 

comportements d’entrepreneurs, des méthodes de management 

dynamiques et innovantes.  

 Conclusion  
A l’issue de ce travail, appliqué au cas du secteur 

agroalimentaire de la wilaya de Bejaia, nous avons abouti à la 

conclusion selon la quelle les entreprises algériennes accusent un 

retard énorme en matière d’activité d’innovation. Même si nous 

remarquons l’existence d’un potentiel d’innovation  dans le cas de 

quelques entreprises privées (Cevital, Danone et Tchin lait – Candia). 

Les innovations rencontrées ne sont pas dues à des pratiques 

managériales dédiées spécifiquement à l’innovation et ne sont pas le 

fruit d’une organisation apprenante mais résultent, par contre, de 

routines dynamiques et d’efforts individuels (cadre, dirigent ou 

patron).  

Nous pouvons comprendre que l’entreprise algérienne reste 

prisonnière dans son management traditionnel, elle accorde peu 

d’intérêt aux activités d’innovation et aux nouvelles technologiques, 

de façon générale, les entrepreneurs privés n’ont pas une vision de 
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long terme et s’intéresse peu a l’environnent dans lequel ils évoluent, 

et c’est pour cette raison qu’ils ne perçoivent pas le besoin d’innover 

dans leurs activités. Elles  doivent revoir et renouveler leurs méthodes 

de gestion et d’organisation si elles souhaitent innover dans leurs 

offres, dans le but de conserver leurs parts de marché et faire face aux 

changements de l’environnement.  

En conclusion, nous mettons en relief la nécessité pour les 

pouvoirs publics algériens d’intervenir, d’une manière urgente, dans le 

domaine d’innovation. Il est essentielle à cet égard d’inciter les 

entreprisses à développer des laboratoires de recherche, à travailler en 

partenariat avec es instituts de recherchez, des universités tant national 

qu’étrangères, et des  organismes financiers. Pour ce faire une 

politique d’innovation doit être clairement définie en harmonie avec la 

politique de la recherche scientifique. 
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Résumé  

Cette étude identifie les représentations sociales de l’école 

chez les parents qui s’investissent ou non dans la 

scolarisation de leurs enfants. Elle établit également un lien 

entre l’origine sociale et l’investissement scolaire parental. 

Trente parents dont les enfants sont âgés de 5-6 ans et 

inscrits au cours préparatoire 1ière année ont rempli un 

questionnaire. Les analyses montrent que les parents 

s’investissent à l’école pour sa capacité d’assurer  l’ 

« Apprentissage » des connaissances aux enfants, pour son 

caractère « Utile » et pour sa capacité de « Socialisation » 

des enfants. Par contre, les autres parents mettent au 

centre de leurs représentations l’« Utile » et l’ 

« Apprentissage ». De plus, les parents qui s’investissent 

activement proviennent des milieux favorisés. Ceux qui sous 

investissent proviennent des milieux défavorisés composés 

de paysans et d’agriculteurs. 

Mots clés : Représentations sociales ; investissement 

scolaire parental ; école ; origine sociale. 
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Abstract 

This study identifies the social representations of the 

school for parents who are involved or not in the schooling 

of their children. It also establishes a link between social 

origin and parental education investment. Thirty parents of 

children aged 5-6 years and enrolled in preparatory 1st year 

completed a questionnaire. The analyzes show that parents 

are involved in school to its ability to provide the "Learning" 

knowledge to children, for its "Useful" and for his ability to 

"socialization" of children. By cons, other parents put at the 

center of their representations "Useful" and "Learning". In 

addition, parents who are actively involved from privileged 

backgrounds. Those who invest in from compounds of 

peasants and farmers disadvantaged backgrounds.  

Keywords: Social Representation, parental investment in 

education, school, social origin. 
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1. Introduction 

La place de l’école dans la société n’est plus à démontrer. Que 

ce soit au Nord ou au Sud, quel que soit le milieu (urbain ou rural), 

l'école est investie, interprétée par l'ensemble des acteurs sociaux. 

Même dans les régions les plus faiblement scolarisées, dans les 

villages les plus isolés où l'école est absente, il existe une 

connaissance pratique de l'école par le biais des relations entretenues 

avec les agents de l'Etat qui apparaissent à la fois comme des produits 

du système scolaire et des détenteurs de savoirs (Lange, 2009). 

Au Togo, comme partout ailleurs,  l’école est chargée 

d’assurer à la fois l’éducation et la formation de tout citoyen. Celui-ci 

doit être « équilibré, ouvert d’esprit, capable de s’adapter aisément à 

toutes les situations nouvelles, plein d’initiative et apte à agir sur le 

milieu pour le transformer » (Reforme de l’Enseignement au Togo, 

1975, p.9). Pour obtenir un tel profil de citoyen, il faut d’énormes 

investissements dans le système éducatif. Malheureusement, la 

question du financement de l’éducation est l’un des problèmes les plus 

délicats auxquels sont confrontés les dirigeants togolais.  

La crise économique du pays pousse l’Etat togolais à se 

désengager de plus en plus de l’école ; conséquemment, les parents 

d’élèves sont amenés à jouer aujourd’hui des rôles dévolus à l’Etat en 

devenant de sérieux partenaires. Ils sont de plus en plus sollicités pour 

financer l’éducation de leurs enfants (malgré la gratuité de l’école 

primaire, ils paient encore les cotisations parallèles très élevées) ; ils 

participent financièrement ou matériellement à la création des écoles 
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(EDIL : Ecole D’Initiative Locale ; CEGIL : Collège d’Enseignement 

Général D’Initiative Locale). 

La prise en compte de l’énorme investissement des parents 

dans les dépenses scolaires se traduit par l’arrêté N°069 du 23 

novembre 2000 du Ministre de l’Education Nationale et de la 

Recherche instituant des Comités de Gestion des Ressources des 

Etablissements Scolaires (COGERES) du secteur public. La place 

réservée aux parents dans la prise de décisions dans la gestion 

quotidienne des établissements scolaires s’est élargie. Lentement mais 

sûrement, l’Etat est en train de perdre ses prérogatives  au profit de 

initiatives privée et locale (Annuaire National des Statistiques 

Scolaires, 2011). 

Si de façon volontaire, les parents acceptent se substituer à l’Etat 

dans son rôle régalien, c’est qu’ils ont compris que « les parents ont 

un rôle à jouer dans la scolarité de leurs enfants. Ils doivent se sentir 

inclus et avoir le droit de dire ce qu’ils pensent » (Baton, 2012, p.6). 

C’est également une occasion de « reprise d'initiative en matière 

éducative et scolaire des familles et leur volonté de faire entendre 

leurs voix auprès des décideurs » (Lange, 2009, p.164). Dès lors, 

s’investir pour la scolarisation de leurs enfants est plus qu’un 

impératif. En contrepartie quelle serait les attentes de l’école ? La 

réponse à cette question passe par l’analyse des représentations 

sociales que ces parents ont de l’école. C’est pourquoi cette étude vise 

à comprendre précisément la représentation que les parents ont de 

l’école qui justifierait leur investissement.  

2. Cadre conceptuel et revue des travaux  
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2.1.  Cadre conceptuel 

2.1.1.  L’investissement scolaire parental 

L’idée de l’importance de la collaboration école-famille est admise 

aujourd’hui (Durning, 2006). Dans cette collaboration, des termes 

comme implication, participation, engagement, encadrement, 

accompagnement ou investissement des parents sont utilisés 

diversement pour désigner en réalité un même contenu eu égard à 

l’indifférence avec laquelle ils sont utilisés dans un même article 

(Oubrayrie et Lescarret, 1997 ; Cunha, 1998 ; Desforges & 

Abouchaar, 2003 ; Deslandes & Bertrand, 2004 ; Bergonnier-Dupuy, 

2005 ; Gouyon et Guérin, 2006 ; Anne  et Fiestel, 2007 ; Baton, 2012 ; 

Bawa, 2012 ; Larivée, 2012).  

Pour notre part, en retenant le terme investissement c’est que 

nous espérons prendre en compte non seulement la contribution 

financière des parents dans la scolarité des enfants mais aussi 

l’ensemble des pratiques concernant la gestion individuelle de leur 

carrière scolaire à savoir suivi scolaire, rencontres avec les 

enseignants, cours de soutien… Ces pratiques constituent bien des 

pratiques sociales ou « systèmes d’actions socialement investis » 

(Abric, p.7). Cette considération est soutenue par Baton (2012) qui va 

plus loin pour identifier trois types d’investissement scolaire parental :  

- tout d'abord, un investissement au niveau de l'école avec le fait 

que les parents soient représentants ou non, qu’ils se tiennent 

informés de ce qui se passe dans l'école et du comportement de 

leur enfant ; 
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- ensuite, nous avons un investissement stratégique des parents 

dans la scolarité de leur enfant. Cet investissement peut se 

manifester par le choix de l'école (stratégie pour lutter contre la 

carte scolaire) ou le choix d'options et de filières ; 

- enfin, un troisième type d'investissement qui serait plutôt culturel. 

Par exemple, l'accompagnement des enfants dans leurs devoirs 

et qui dépendrait du « capital culturel » et de « l’héritage 

culturel » (Bourdieu et Passeron, 1964). Lahire (1993) trouve 

que cet investissement est aussi visible à travers les 

discussions tenues avec les enfants sur ce qu'ils ont pu voir ou 

faire à l'école, c'est à dire essayer d'inclure le monde scolaire 

dans le monde familial. 

2.1.2. La représentation sociale 

Le lecteur intéressé par la genèse et l’évolution de la notion de 

représentations sociales peut consulter Durkheim (1898) et Moscovici 

(1961 ; 1984). Pour le compte de cet article, nous retenons simplement 

les définitions de Jodelet (1994 ; 1997) et de  Flament et Rouquette 

(2003). 

Les représentations sociales constituent selon Jodelet (1994, 

p.36) « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, 

ayant une visée pratique et concourant a la construction d’une réalité 

commune à un ensemble social. Egalement désignée comme savoir de 

sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de 

connaissance est distinguée, entre autres, de la connaissance 

scientifique ». Chaque représentation peut donc comprendre à la fois 

le contenu de cette représentation ainsi que l’utilisateur de la 
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représentation. Cette définition présente l’avantage de ne pas être 

centrée sur les contenus ou sur la sémantique des fonctions de la 

représentation mais aussi sur les relations inter et intra-groupes.  

Selon Jodelet (1997, p.36), « les représentations sociales sont 

des formations cognitives socialement produites, et par la suite 

socialement différenciées » ou encore « une forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique ». Pour le 

même auteur, une représentation sociale est aussi un ensemble de 

connaissances, d’attitudes et de croyances concernant un « objet » 

donné. Elles sont donc des sens que l’on donne aux objets pour qu’ils 

soient connus comme tels.  

Flament et Rouquette (2003, p.13), pour leur part, proposent 

une définition déclinée selon trois dimensions : descriptive, 

conceptuelle et opérationnelle : « une représentation sociale est une 

façon de voir un aspect du monde, qui se traduit dans le jugement et 

l'action. Elle renvoie a un fait social. Une représentation sociale est 

un ensemble de connaissances, d'attitudes et de croyances concernant 

un objet donné. Elle comprend des savoirs, des prises de position, des 

applications de valeurs, des prescriptions normatives. Une 

représentation sociale est un ensemble d'éléments cognitifs liés par 

des relations. Ces éléments et ces relations se trouvant attestés au sein 

d'un groupe déterminé. »  

Il va sans dire que, quelle que soit la méthodologie d’étude 

utilisée, cette « façon de voir » ne peut être suffisamment appréhendée 

chez un individu singulier ; elle renvoie à un fait social. Ces 
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représentations sociales ne sont donc pas universelles mais bien au 

contraire sont culturelles (Flament et Rouquette, 2003). 

Trois modèles théoriques des représentations sociales se 

dégagent à travers la littérature : le modèle structural des 

représentations sociales (Abric, 1987 ; 1994 ; 2001 ; Rouquette et 

Rateau, 1998) ; le modèle des principes organisateurs (Doise, 1986 ; 

1990) et le modèle bi-dimensionnel (Moliner, 1995).  

Nos résultats seront présentés conformément au modèle 

structural car il met en évidence  les divergences dans  la structure 

périphérique de manière à distinguer les parents qui investissent et 

les parents qui sous-investissent.  

Ce modèle rend compte de la structure et de l'organisation des 

représentations sociales par la théorie du noyau central selon laquelle 

une représentation sociale s'organise en un double système : central et 

périphérique (Fontaine, 2007). Le noyau central a une origine 

essentiellement sociale liée aux conditions historiques, sociologiques 

et est directement associé aux valeurs, aux normes (Abric, 2001). Par 

contre, le système périphérique est déterminé de « façon plus 

individualisée et contextualisée et permet une adaptation, une 

différenciation en fonction du vécu, une intégration des expériences 

quotidiennes » (Abric, 1994, p.28).  Selon Rouquette et Rateau (1998), 

le noyau central ne comprend que quelques éléments  et il constitue 

le fondement stable  autour  duquel  va se construire l’ensemble  de 

la représentation : il lui donne  sa signification.  Les  éléments   du 

système périphérique sont  en relation  directe  avec le noyau central  

et  ils constituent la partie  la plus  vivante  et  la plus  concrète. Ils 
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correspondent à l’interface  entre  le noyau central  et la situation 

concrète. L’étude du système périphérique apparaît donc  tout  

aussi importante que  celle du système central pour la 

connaissance de son fonctionnement. La structure périphérique, 

qui s’explique par la suractivation de certains  éléments 

périphériques, serait toujours spécifique à une sous-population 

(Rouquette et Rateau, 1998).  

2.2.  Revue des travaux 

Nous avons recensé quelques travaux en relation plus ou moins 

étroite avec notre problématique à travers la littérature occidentale. Il 

s’agit des travaux de Lareau (1987), Terrail (1992), Saint-Laurent et 

al. (1994), Pujol et Goutier (1998), Bouchard, St-Amant, Gauvin, Quintal, 

Carrier et Gagnon (2000), Dabousky (2007), Bridgeland, Dilulio, Streeter et 

Mason (2008). 

Lareau (1987) montre que des différences sont observées dans 

la participation des parents dans la scolarisation des enfants en 

fonction de leur appartenance sociale. Les parents de la classe 

populaire sont moins enclins à contacter l’école et lorsqu’ils le font, 

c’est souvent pour des raisons qui ne concernent pas les progrès 

scolaires de leur enfant. Ces parents semblent également moins à 

l’aise dans leurs interactions avec les enseignants. Quant aux parents 

de la classe moyenne, ils n’hésitent pas à contacter régulièrement 

l’enseignant de leur enfant pour s’enquérir de ses progrès. Une 

diversité de facteurs semble influencer la participation des parents. De 

plus, en s’investissant activement dans la scolarité de leur enfant, 

ceux-ci ont plus d’opportunités de créer des liens avec d’autres parents 
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de la communauté scolaire, ce qui leur donne accès à des ressources 

supplémentaires pour leur enfant. Il identifie le niveau d’éducation 

ainsi que le temps, l’argent et les autres ressources matérielles dont ils 

disposent comme facteurs d’influence.  

Terrail (1992) examine les résultats de quatre enquêtes. Il 

constate que les parents observent de près le déroulement de la 

scolarité des enfants. L’investissement parental y est mesuré par les 

indicateurs tels que la surveillance des résultats scolaires, le soutien 

parental pratique (aide aux devoirs, cours particuliers), l’intérêt des 

parents pour les études de leurs enfants, les contacts des parents avec 

l’école. Il constate que l’intervention active des parents auprès de 

leurs enfants réduit les écarts sociaux de réussite. 

L’étude de Saint-Laurent et al. (1994), menée auprès de 

parents provenant de milieux défavorisés et favorisés, a révélé que les 

deux groupes de parents investissent passablement de temps et 

d’énergie dans le suivi scolaire de leur enfant et ont la volonté de 

collaborer avec l’école. Cependant, les parents de milieux favorisés 

semblent y consacrer davantage de temps que ceux de milieux 

défavorisés, notamment en ce qui a trait au soutien offert à l’enfant 

lors de la période des devoirs.  

Dans une étude portant sur les représentations de l’école et le 

degré d’engagement des parents, Pujol et Gontier (1998) ont observé 

un plus grand nombre de parents engagés que de parents non engagés, 

et ce, dans chacun des groupes sociaux; « l’enjeu scolaire » semble 

donc important, peu importe l’appartenance sociale. Ils concluent 

également à la présence d’un lien entre le degré d’engagement des 
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parents et les représentations qu’ils ont de l’école, ce qui confirme 

d’autant plus que ces représentations ne sont pas uniquement fonction 

de l’appartenance à un groupe social. 

Une étude comme celle de Bouchard et al. (2000) souligne 

l’importance du genre dans la participation des parents de milieux 

défavorisés. Les résultats de cette étude ont démontré le rôle 

prépondérant de la mère dans le suivi scolaire de l’enfant, suggérant 

par là, dans le prolongement de Lahire (1995), la présence de 

représentations du rapport à la scolarisation différenciées selon le 

sexe.  

Dabrusky (2007) constate un décalage entre la perception 

qu’ont les parents économiquement désavantagés du rôle qu’ils ont à 

jouer et les actions qu’ils posent concrètement pour favoriser la 

réussite scolaire de leur enfant. Son évaluation s’est basée sur la 

perception des parents sur le modèle d’Epstein (2001) qui décrit six 

types de collaboration possibles entre la famille et l’école. Les 

informations recueillies dans le cadre des entrevues individuelles ont 

révélé que les pratiques adoptées par les parents ne correspondaient 

pas toujours aux perceptions qu’ils avaient de leur rôle, plus 

spécifiquement en ce qui concerne les activités d’apprentissage à la 

maison.  

Bridgeland et al. (2008) reviennent sur la question de la 

participation des parents de milieux défavorisés en mettant cette fois-

ci de l’avant leur difficulté d’accompagner leur perception positive par 

des actions concrètes. Tous les parents interrogés partagent une vision 

commune et ils s’entendent sur l’importance de l’éducation pour 
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relever les défis posés par le monde d’aujourd’hui. Mais, les parents 

ayant un niveau d’éducation et un revenu moins élevés, et dont les 

enfants fréquentent des écoles jugées moins performantes, insistent 

sur l’importance d’une éducation rigoureuse et d’une participation de 

leur part pour favoriser la réussite de leur enfant dans le contexte 

actuel.  

Dans la littérature togolaise, nous n’avons pas trouvé de 

travaux portant directement sur la représentation de l’école et 

l’investissement parental. Ceux nous disposons portent sur la 

représentation de la profession médicale (Sambiani, 2000), des 

mathématiques (Gbati, 2003), de la paresse et les pratiques 

pédagogiques des enseignants (Gbati, 2007), de la fonction publique 

et la motivation au travail (Pari, 2008) et de l’apprentissage des 

métiers (Bérei, 2008) et de l’insertion professionnelle (Bérei, 2012). 

Comme on le voit, la littérature occidentale foisonne de 

travaux relatifs à la représentation de l’école et à l’investissement 

scolaire parental (Lareau, 1987 ; Terrail, 1992 ; Saint-Laurent et al., 

1994 ; Pujol et Goutier, 1998 ; Bouchard et al., 2000 ; Dabousky, 

2007  et Bridgeland et al., 2008). Des facteurs tels que l’origine 

sociale, le niveau d’éducation, le temps, l’argent et les autres 

ressources matérielles dont les parents sont même identifiés comme 

déterminants. Par contre, il n’y a pas, à notre connaissance, de travaux 

dans la littérature togolaise sur cette thématique. Pourtant, on observe 

sur le terrain un véritable dysfonctionnement des relations école-

famille, par l’absence de véritables actions concertées de la part des 

parents envers de l’administration pour suivre la scolarité des enfants. 
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L’action des parents se limite à l’achat des fournitures et au payement 

des frais scolaires au début de l’année. Après, les enfants sont laissés à 

eux-mêmes. Quelles seraient les causes de ce désengagement 

parental ?  

Il va sans dire que pour comprendre les raisons de ce 

désengagement parental, il est indispensable de cerner les 

représentations que les parents se font de l’école. Comme on pourrait 

le constater, les recherches portant sur les représentations de l’école et 

l’investissement scolaire parental sont inexistantes. L’objectif de cette 

étude est donc d’identifier les représentations sociales de l’école chez 

les parents d’élèves qui s’investissent ou non dans la scolarité de leurs 

enfants dans le contexte togolais en fonction de l’origine sociale et le 

niveau d’études des parents. 

3. Méthodes 

3.1.  Cadre d’étude et population 

L’enquête  a eu pour cadre Tohoun², chef-lieu de la préfecture 

de Moyen-Mono. Tohoun est une localité rurale mais à population 

hétérogène en raison de sa fonction administrative. C’est, jusqu’à ce 

jour, la préfecture qui présente de faibles taux de scolarisation 

(Annuaire National des Statistiques Scolaires, 2011). 

Notre population cible est constituée des parents d’élèves du 

cours préparatoire 1
ère

 année des écoles primaires de Tohoun. Ils sont 

au nombre total de 323. Le cours primaire comprend les cours 

préparatoires 1
ère

 et 2
ième

 année ; les cours élémentaires 1
ère

 et 2
ième

 

année  et les cours moyens 1
ière

 et 2
ième

 année. La classe du cours 
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préparatoire est choisie pour la raison fondamentale qu’elle se situe au 

début de la scolarité.  

3.2.  Echantillon 

Les parents dont les enfants redoublent la classe, les parents 

dont les enfants présentent un trouble grave de personnalité ont été 

retenus comme critères d’exclusion. 

A l’aide de la technique d’échantillonnage simple, nous avons 

tiré un échantillon de trente parents d’élèves à raison de dix femmes et 

de vingt hommes, dont les enfants sont âgés de 5-6 ans et inscrits au 

cours préparatoire 1
ière

 année. L’autre caractéristique considérée est 

l’origine sociale (14 cultivateurs, 9 fonctionnaires et 7 particuliers).  

3.3.  Instrument de collecte des données 

Un questionnaire a été utilisé. Pour le construire, nous nous 

sommes inspiré des indicateurs de mesure de l’investissement scolaire 

parental définis par Terrail (1992) et l’échelle d’implication de Pujol 

(1995). Les questions posées ont été essentiellement des questions 

ouvertes. 

 

3.4.  Méthodes d’analyse des données 

Nous avons utilisé l’analyse de similitude définie par Degenne 

et Verges (1975). Elle est une manière de classer les catégories de 

mots en s’appuyant sur un coefficient de similitude. Cette méthode 

admet le fait que deux items seront d’autant plus proches que les 

sujets les traitent de la même façon (soit en les acceptant ensemble, 
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soit en les rejetant ensemble), ce qui oblige à travailler sur une matrice 

de co-occurrence des réponses individuelles entre les catégories 

proposées. Mais, pour éviter de donner trop de poids à la fréquence 

des items dans l’étude de leur liaison, on utilise un indice de 

similitude tel que l’indice de Jaccard. Cet indice permet de rapporter 

le nombre de co-occurrence entre deux items au nombre de sujets 

ayant cité au moins une fois l’un des deux items.  

Egalement, l’indice de connexité a été utilisé. C’est un 

indicateur d’interdépendance qui permet de mettre en évidence 

l’intensité des relations dans la liaison. Il permet de préciser ce qui est 

central ou non dans la représentation et apporte une information 

supplémentaire à l’examen de la simple fréquence des items. 

Pour mesurer le degré de signification des différences et 

comparer les échantillons indépendants, le test Chi deux corrigé, plus 

indiqué pour les petits échantillons, nous a servi.  

4. Résultats 

4.1.  Les indices d’investissement scolaire des parents (ISP) 

Les notes obtenues aux huit items du questionnaire sur 

d’investissement scolaire des parents ont permis d’établir l’indice 

d’investissement scolaire en additionnant les huit notes. L’étalonnage 

des notes permet d’obtenir deux classes à savoir l’intervalle [0 - 19] 

correspondant à celui des parents qui sous-investissent et l’intervalle 

de [20 - 40] à celui des parents qui investissement. 
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Tableau 1 : Classification des parents selon les indices de l’ISP 

 Parents 

Catégories parentales Effectifs Pourcentage 

Sous-investissement 11 37% 

Investissement  19 63% 

  Ce tableau indique que sur les trente parents enquêtés, 63% 

investissent dans la scolarisation de leurs enfants contre 37% qui sous-

investissent. 

4.2.  La représentation parentale de l’école 

La question posée était la suivante « pourquoi avez-vous 

envoyé votre enfant à l’école ? » L’analyse de contenu des réponses 

nous a permis de dégager dans le discours de chaque parent des mots 

clés justifiant l’envoi de leur enfant à l’école. Ils sont résumés dans le 

tableau  ci-dessous. 

Tableau 2 : Les catégories de représentation de l’école 

Catégories  Mots associés 

Apprentissage  

(ou instruction) 

Savoir - Apprendre  - Connaissance  - 

Instruction  - Lire ; Compter  -  Parler - 

Ecrire  

Utile Utile – Profession – Avenir – Formation – 

Diplôme – Voyage – Richesse  

Socialisation Socialisation – Intégration – Modèle – 

Education  

Ouverture d’esprit Epanouissement – Ouverture d’esprit  
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4.3.  Analyse structurale des représentations de l’école selon 

les catégories d’investissement des parents 

4.3.1. Fréquence des items selon les catégories d’investissement 

des parents 

Tableau 3 : Fréquence des items selon les catégories d’investissement 

des parents 

 Parents qui 

investissement 

Parents qui sous-

investissement 

Items Fréquence Rang Fréquence Rang 

Apprentissage 40,60% 1 40% 2 

Utile 31,20% 2 46,60% 1 

Socialisation 21,80% 3 13,30% 3 

Ouverture 

d’esprit 

6,20% 4 0% 4 

Le tableau 3 montre clairement une distribution des intérêts 

que les parents placent en l’école. Pour les parents qui investissent, ce 

qui est d’abord primordial c’est l’ « Apprentissage » ou 

« l’Instruction » (40,60%) que reçoit ou recevra leur enfant. Comme 

ces acquisitions s’opèrent graduellement, ils essaient de suivre chaque 

jour leur progéniture, de contrôler au quotidien les efforts de l’enfant 

et de savourer en même temps les progrès obtenus dans son 

apprentissage. Ces parents placent en 2
ième

 position (31,20%) l’aspect 

« Utile » de l’école. Par contre, c’est le côté « Utile » de l’école qui 

intéresse d’abord les parents qui sous-investissent. Pour eux, c’est le 

diplôme et une profession qui importent. Pour y arriver, l’enfant doit 

réussir à l’école. Or, de jour en jour, nous assistons à l’augmentation 

des taux d’échecs aux divers examens, à l’augmentation du taux de 

chômage. C’est ce qui décourage sans doute ces parents qui 
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investissent de moins en moins. Un enseignant rapporte qu’ « à la 

rentrée, les parents achètent les fournitures, paient l’écolage et 

croisent les bras. L’enseignant fera le reste. Tous les jours, ces 

enfants nous ramènent les devoirs de maison non traités. A la fin 

d’année, l’enfant a échoué et son père est venu à l’école pour me 

taper. » 

En deuxième position, les parents qui sous-investissent ont 

placé l’ « Apprentissage », ce qui confirme que l’ « Apprentissage » 

ou l’ « Instruction » reste toujours un rôle de l’école reconnu par tous. 

A des pourcentages différents les parents qui investissent 

(21,80%) et les parents qui sous-investissent (13,30%) ont placé le 

rôle « Socialisation » de l’école à la troisième position. Ce choix 

confirme une demande des parents vis-à-vis de l’école : celle 

d’éduquer les élèves. 

En dehors de ces trois items proposés par l’ensemble des parents 

(Apprentissage, Utile, Socialisation), nous avons également noté un 

quatrième item : « Ouverture d’esprit » cité uniquement par 6,20% des 

parents qui investissement.  

Ce résultat montre que les parents qui investissent ont une plus 

grande vision de l’école. Selon eux, l’école n’est pas seulement un 

lieu d’instruction, de promotion et d’éducation mais aussi un lieu 

d’épanouissement de la personne.  

4.3.2. Similitude et indice de connexité des items selon les 

catégories d’investissement des parents 
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Tableau 4 : Matrice de similitude selon les catégories 

d’investissement des parents 

 

 

Items (X,Y) 

Parents qui investissent Parents qui sous-

investissent 

Indice de 

similitude 

Rang Indice de 

similitude 

Rang 

Apprentissage, 

Utile 

0,35 2
ème

 0,3 1er 

Apprentissage, 

Socialisation 

0,42 1
er

 0,14 2
ème

 

Apprentissage, 

Ouverture 

d’esprit 

0,07 5
ème

 0  

Utile, 

socialisation 

0,21 3
ème

 0,12 3
ème

 

Utile, 

Ouverture 

d’esprit 

0,09 4
ème

 0  

Socialisation, 

Ouverture 

d’esprit 

0  0  

 

L’information supplémentaire qu’apporte ce tableau réside 

dans la façon dont les parents ont associé les items dans leur réponse. 

Deux éléments sont plus liés entre eux si leur indice est grand. Ainsi, 

chez les parents qui investissement, il existe une forte association des 

items « Apprentissage – Socialisation » (0,42) puis arrivent 

respectivement les associations : « Apprentissage – Utile » (0,35), 

« Utile – Socialisation » (0,21) et enfin « Utile – Ouverture d’esprit » 

(0,09). Chez les parents qui sous-investissent, les associations sont 

moins fréquentes. En première position, « Apprentissage – Utile » 
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(0,30) puis suivent les associations « Apprentissage – Socialisation » 

(0,14) et « Utile – Socialisation » (0,12).  

Tableau 5 : Indice de connexité des items selon les catégories 

d’investissement des parents 

 

Items 

Parents qui 

investissement 

Parents qui sous-

investissent 

Connexité Rang Connexité Rang 

Apprentissage 73,60 1 77,90 1 

Utile 56,70 2 74,90 2 

Socialisation 55,50 3 47 3 

Ouverture 

d’esprit 

13,90 4 0 4 

De ce tableau, nous observons que les parents qui investissent 

mettent l’accent sur l’ « Apprentissage », l’ « Utile » et la 

« Socialisation ». Les parents qui sous-investissent attribuent à l’école 

les rôles d’ « Apprentissage », d’ « Utile » uniquement. Les autres 

éléments qui gravitent autour de noyaux centraux des représentations 

constituent les éléments périphériques. Ainsi, nous déduisons des 

tableaux 3 et 5 les représentations graphiques suivantes : 
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Graphique 1 : Représentation de l’école chez les parents qui 

investissent 

 

 

 

                                                  0,12                                  

                                                             

             

                                                     0,14 

 

Graphique 2 : Représentation de l’école chez les parents  

qui sous-investissent 

D’après les graphiques 1 et 2, la représentation de l’école chez 

les parents qui investissent est différente de la représentation de 

l’école chez les parents qui sous-investissent. La première différence 

Ouverture 

d’esprit 

06,20% 

 

 0,21                                    

                                   0,35 

 

 
                      0,42 

Apprentissage  

40,60% 

Socialisation 

21,80% 

 

 

                                     

                                           

                    0,30 

Apprentissage 

40,00% 

Socialisation 

13,30% 

Utile 

46,60% 

Utile 

31,20% 
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réside au niveau du noyau central de la représentation. Les parents qui 

investissent ont un noyau de représentation central composé de 

« Apprentissage », « Utile » et « Socialisation ». Ils ont une vision 

plus large de l’école. Chez les parents qui sous-investissement, le 

noyau central est composé de deux éléments : « Utile » et 

Apprentissage ». La seconde différence apparaît au niveau des 

éléments périphériques. Les parents qui investissent citent la fonction 

« Ouverture d’esprit » tandis que les parents qui sous-investissent 

parlent de la fonction « Socialisation » déjà dans le noyau central des 

parents qui investissent. 

4.4.  Relation entre l’origine sociale et l’investissement 

scolaire des parents 

Tableau 6 : Origine sociale et Investissement Scolaire des Parents 

 Origine Sociale  

Catégories 

parentales 

Cultivateurs Particuliers Fonctionnaires Total 

Sous-

investissement 

8 

(57%) 

2 

(29%) 

1 

(11%) 

11 

Investissement 6 

(43%) 

5 

(71%) 

8 

(89%) 

19 

Total 14 7 9 30 

X2 co = 5,72           ddl = 2            p < .05          DS 

 

La lecture de ce tableau montre que l’investissement scolaire 

des parents est influencé par l’origine sociale des parents. Les 

fonctionnaires s’investissent plus dans la scolarité de leurs enfants 

(89%), suivis des particuliers (71%). Peu de parents cultivateurs 

s’investissent dans la scolarité de leurs enfants (43%). Statistiquement, 



 BAWA Ibn Habib 

 
 

Annales de l’Université de Guelma, N° 11, Juin 2015 
 

53 

la différence est significative au seuil p < .05, pour Chi deux = 5,72. Il 

existe donc un lien entre les deux variables. 

5. Discussion  

L’objectif de cette étude était d’identifier les représentations 

sociales de l’école chez les parents qui s’investissement ou non dans 

la scolarisation de leurs enfants. Une analyse différenciée a été 

présentée selon l’origine sociale.  

Les résultats indiqués par les graphiques 1 et 2 montrent que 

les parents s’investissent à l’école pour sa capacité 

d’assurer  l’« Apprentissage » des connaissances aux enfants, pour son 

caractère « Utile » et pour sa capacité de « Socialisation » des enfants. 

Ces trois attentes de l’école forment le noyau central de leurs 

représentations sociales de l’école. Par contre, les autres parents 

mettent au centre de leurs représentations l’« Utile » et 

l’« Apprentissage ». En périphérie, on retrouve « la socialisation » 

contre « l’esprit d’ouverture » pour les parents qui investissent. Il 

faudrait comprendre par là que les parents qui ont une vision plus 

large des rôles de l’école et qui surtout représentent l’école comme un 

autre milieu éducatif, où l’enfant va pouvoir se socialiser en dehors de 

la famille, mais de façon complémentaire, investissent mieux dans la 

scolarité de leurs enfants. Ceux qui ont une vision restreinte des rôles 

de l’école et pour qui l’école est plutôt perçue comme un lieu où 

l’enfant apprend pour son insertion professionnelle sous-investissent 

De même, les représentations familiales de l'Ecole dépendent 

étroitement des relations qui s'instaurent entre les familles et l'Ecole 
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(Zanten, 1988). Dans le contexte togolais, ces relations Famille-Ecole 

relèvent de deux sphères principales qui dépendent l'une de la 

participation individuelle; l'autre de la participation collective. La 

première renvoie au degré d'articulation entre le processus de 

socialisation initié par la famille et celui mis en œuvre par l'école, 

d'une part, et aux différentes modalités de l'accompagnement familial 

de la scolarité, d'autre part. La seconde est celle de la participation 

collective des familles au fonctionnement des établissements scolaires, 

notamment à travers les représentants associatifs des familles 

(associations de parents d’élèves, comités de gestion de l'école...). Le 

degré d'articulation entre le processus de socialisation initié par la 

famille et celui mis en œuvre dans la scolarisation d'un enfant dépend 

en grande partie de la proximité culturelle que la famille entretient 

avec l'école. Or, cette proximité est liée à l'histoire scolaire et sociale 

de chaque famille: fréquentation scolaire ou non des membres de la 

famille, réussites et échecs passés, résultats économiques (tels que 

l'insertion ou non dans le monde du travail entraînant ou non la 

réussite économique et financière) ou résultats sociaux et familiaux 

(tels que la cohésion ou la désunion de la famille) induits par le procès 

éducatif engagé (Lange, 2009).  

La participation collective des familles au fonctionnement des 

établissements scolaires s'exprime à travers les associations de parents 

d'élèves ou des comités de gestion de l'école. Lorsque cette 

participation est effective, on observe cependant que tous les parents 

ne sont pas représentés au sein des associations ou des comités de 

gestion. Les parents les plus instruits ou ceux qui appartiennent aux 
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classes sociales les plus favorisées s'investissent généralement 

beaucoup, tandis que les familles les plus démunies sont absentes ou 

jouent un rôle secondaire. En l'absence de pouvoir réel de ces 

associations ou/et de fonctionnement démocratique, les parents 

renoncent très vite à toute participation collective, ce qui peut nuire à 

la dynamique scolaire (Lange, 2009). 

L’investissement scolaire parental mis en relation avec 

l’origine sociale montre que les parents qui s’investissent à l’école 

proviennent des milieux favorisés, par conséquent scolarisés. Par 

contre, ceux qui sous investissent proviennent des milieux défavorisés, 

composés de paysans et d’agriculteurs. Il va sans dire que 

l’investissement des parents tend à différer selon le milieu social et le 

niveau d’étude des parents. Nos résultats corroborent toutes les études 

qui sont à notre suffrage (Lareau, 1987 ; Terrail, 1992 ; Saint-Laurent 

et al., 1994 ; Pujol et Goutier, 1998 ; Bouchard et al., 2000 ; 

Dabousky, 2007 ; Bridgeland et al., 2008). 

L’investissement scolaire, quel que soit le type de parents, 

dépend étroitement du degré d'adhésion au projet: éducatif et sociétal 

de l'école. Il inclut en premier lieu les relations-enseignants familles 

qui déterminent en grande partie le style d'accompagnement de la 

scolarité des enfants par les familles: acceptation des demandes des 

enseignants (en assiduité, en respect des horaires, des règles internes à 

l'école, en fournitures scolaires ...). Le style d'accompagnement de la 

scolarité se caractérise aussi par l'espace-temps accordé à l'enfant au 

domicile pour lui permettre d'effectuer les tâches scolaires demandées, 

par la valorisation ou non des savoirs acquis par l'enfant à l'école, par 
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l'intérêt porté sur ses résultats scolaires, etc. Bien sûr, toutes les 

familles ne peuvent mobiliser les mêmes moyens et la même énergie 

pour accompagner la scolarité de leurs enfants (Lange, 2009). C’est là 

que réside l’avantage des parents des milieux favorisés car ils 

connaissent les stratégies scolaires. Qui consistent, selon Dubet 

(2007), à penser que l'école est un marché, et les parents qui l'ignorent, 

les moins favorisés, se retrouvent les perdants d'un jeu dont ils 

ignorent tout. Une partie de la population sait comment faire pour que 

leurs enfants sortent du système scolaire en ayant réussi, la réussite 

étant ici surtout l’insertion dans le monde professionnel. Ce sont eux 

qui ont les clés de ces stratégies et pour cause, ce système leur est 

familier car ils connaissent les filières à éviter, celles à choisir et pour 

la plupart des parents de ces classes ils les ont fréquentées. Bourdieu 

et Passeron (1964) parlent du « habitus » (dispositions constantes ou 

manières d’être, communes à toutes les personnes d’un même groupe 

social, et qui sont acquises et intériorisées par éducation) qui fait la 

différence entre les familles de classes populaires et des familles de 

classes aisées. Celui-ci joue sur la réussite scolaire de l'enfant voire 

sur l'investissement des parents dans la scolarité de leurs enfants.  

6. Conclusion 

Cette étude a permis d’identifier  les représentations sociales 

des parents d’élèves qui s’investissent ou non dans la scolarisation de 

leur progéniture. A l’aide des indices de Jaccard et de connexité, nous 

sommes parvenu, conformément au modèle théorique de Abric (1994 ; 

1997), à dégager pour chaque type de parents les attentes centrales et 
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les attentes périphériques des parents vis-à-vis de l’école. Le lien entre 

l’origine sociale et l’investissement scolaire parental a révélé que les 

parents des classes favorisées (les fonctionnaires) s’investissent plus 

que les autres parents.  

Cependant, il convient de relativiser ces résultats. En effet, la 

population d’étude non seulement n’est pas extensive, mais aussi est 

essentiellement rurale ; par conséquent les observations qui y sont 

faites n’ont pas la prétention à la représentativité de la population 

togolaise. En plus, au lieu d’utiliser un questionnaire, il serait 

probablement intéressant dans le futur d’utiliser des grilles 

d’observation encore plus représentatives des interactions existantes 

entre l’école et la famille. 
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