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Présentation Générale du Projet 

 

Résumé du projet  

La reconfiguration du rôle de l’Etat, ces dernières années, a engendré une croissance 

spectaculaire des dépenses publiques, surtout celles destinées aux secteurs sociaux. 

Durant les dix dernières années, les dépenses sociales se sont multipliées par 10 voir 

plus, ce qui traduit une réorientation du rôle de l’Etat qui tend de plus en plus vers un 

modèle social interventionniste. Mais cette augmentation des dépenses sociales s’est 

faite au détriment de l’efficacité et de la performance dans certains secteurs tels que 

l’éducation, la santé et l’action sociale du fait de l’absence des instruments et des 

indicateurs de mesures. 

 

L’objectif de ce projet est de développer des indicateurs sociaux de suivi et d’évaluation 

des politiques sociales, ainsi qu’un indice composé de mesure de l’efficacité des 

politiques sociales dans trois domaines important à savoir l’action sociales, l’éducations 

et la santé, qui constituent le socle d’une cohésion sociale tant recherchée (Education, 

santé et action sociale). 

 

Dans ce cadre, nous développerons des indicateurs sociaux de performances qui 

permettront aux différents organismes et institutions étatiques de mieux mesurer 

l’efficacité des politiques sociales et de procéder à des ajustements et des réorientations 

des différentes politiques sociales. 

 

Problématique du projet 

Le rôle social de l’Etat ne cesse de s’élargir pour prendre en charge plus de secteurs et 

de catégories sociales, dépassant, en quelque sorte, le modèle déjà existant basé sur 

l’économie sociale du marché pour s’étendre à de nouvelles formes d’interventions 

sociales. 

 

Ce nouveau rôle social de l’Etat a engendré une augmentation significative des niveaux 

des dépenses publiques, que ce soit les dépenses d’équipements et d’infrastructures ou 

celles liées aux transferts sociaux. Le cas de l’Algérie ne sort pas du cadre général du 
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paysage économique mondial, caractérisé par plus d’intervention dans les domaines 

sociaux.  

  

Mais une des particularités des politiques sociale en Algérie, reste l’absence des 

statistiques à caractère sociales ce qui ne permet pas aux décideurs de procéder à des 

ajustements, que ce soit, au niveau des politiques ou au niveau des outils de mesure de 

l’efficacité de ces politiques.  

 

Or, la tendance actuelle dans le domaine de l’évaluation et de suivi des politiques 

sociales se base sur des ajustements et des corrections de court et de moyen terme, à 

travers l’élaboration d’indicateurs sociaux capables de mieux refléter l’impact réel de 

ces politiques sur les citoyens. C’est ainsi, que les indicateurs sociaux sont devenus des 

instruments principaux de mesure de l’efficacité des politiques sociales et sont 

largement adoptés par les différents organismes gouvernementaux (ministères, agences 

gouvernementales, office de statistiques). 

  

Dans ce cadre, notre pays souffre d’énormes insuffisances dans le domaine des 

statistiques économiques. Ces insuffisances deviennent plus sensibles en matière des 

données de nature sociale, car jusqu'à nos jours nous ne disposons d’aucune base de 

données fiables sur les indicateurs sociaux qui mesurent l’impact des politiques sociales 

sur le bien être des Algériens, à l’exception de certaines données (très limitées) qui sont 

disponibles sur les bases de données des organismes internationaux (Banque mondiale, 

FMI.PNUD…) et dont la plupart portent la remarque N.A (Non Available).  

 

Notre recherche tente d’élaborer des indicateurs sociaux pour la mesure de l’efficacité 

des politiques sociales et leur impact réel sur le bien être des algériens. En plus, nous 

proposons avec notre partenaire du secteur économique un tableau de bord (indices 

composés) de suivi des dépenses publiques dans le domaine de l’action sociale. 

 

Objectifs du projet 

Ce projet de recherche vise l’élaboration d’indicateurs sociaux spécifiques (au 

contexte Algérien) de performance pour permettre des évaluations et des ajustements 
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des politiques sociales sur le court et le moyen terme, dans le tels l’action sociale, 

l’éducation, et la santé.   

Objectifs scientifiques 

- Élaborer des indicateurs sociaux spécifiques au contexte Algérien  

- Développer des indicateurs spécifiques de cohésion sociale.  

- Mettre en place des bases de données regroupant les différentes 

statistiques sociales. 

- Établir un rapport annuel sur l’état des indicateurs sociaux en Algérie 

(dont ce projet constituera la première expérience) 

Objectifs socio-économiques 

- Mettre à la disposition des différents organismes gouvernementaux 

des Indicateurs sociaux Spécifiques de mesure de 

Performance des Politiques Sociales. 

- Élaborer avec notre partenaire socio-économique un tableau de bord 

(des indices composés) sur l’efficacité des différents mécanismes 

d’intervention sociale (ministère de la solidarité nationale)    

- Consolider le travail des différents organismes gouvernementaux de 

statistiques dans le domaine de l’information économique et surtout 

des statistiques sociales. 

- Fournir aux décideurs des outils d’analyse des politiques sociales de 

long terme. 

Valorisation de la recherche 

Notre recherche une fois terminée, permettra de doter plusieurs organismes 

gouvernementaux d’un guide opérationnel sur l’élaboration et le suivi des 

indicateurs sociaux (surtout le ministère de la solidarité nationale, notre partenaire du 

projet). En plus, nous contribuerons à fournir des statistiques à caractères sociales 

fiables. 

 

Description du projet 

Les nouvelles approches du développement social accordent une grande  importance aux 

différentes politiques publiques qui, dans une perspective de changement, doivent avoir 

comme objectif principal le développement du bien-être social et économique des 

citoyens. Ceci ne peut être obtenu qu’à travers une réconciliation du marché et de la 
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dimension sociale, pour permettre aux différentes initiatives collectives (entreprises, 

coopératives, organisations sociales) d’émerger et de contribuer au développement 

économique et social. 

 

Dans cette perspective, les dépenses sociales représentent un des principaux 

instruments de politiques sociales, sauf que l’augmentation de ces dépenses ne signifie 

nullement que certaines politiques sociales sont efficaces, car une évaluation des 

incidences de ces politiques sur les différents groupes sociaux nécessite la mise en place 

d’un ensemble d’indicateurs de suivis et d’évaluation de ces politiques.  

Les limites des agrégats économiques à bien refléter l’amélioration du niveau de vie des 

individus, s’est traduit par une approche plus sociale du développement, à travers le 

développement de plusieurs indicateurs sociaux qui tendent à mieux expliquer le 

changement dans la qualité de vie des citoyens et l’évolution du bien-être.  

 

Cette approche a été largement développée par plusieurs études récentes, dont nous 

pouvons citer le rapport de la commission sur la Mesure de la Performance Économique 

et du Progrès Social (2009), présidée par deux prix Nobel à savoir Joseph E. STIGLITZ 

et Amartya SEN qui préconise de mettre l’individu au centre du développement, ainsi 

que la nécessité de développer des indicateurs sociaux qui reflètent le mieux la qualité 

de vie et le bien être des individus.  

 

Certains États, dont les pays de l’OCDE, ont déjà créé des bases de données de plusieurs 

indicateurs sociaux, en plus des rapports annuels (par exemple rapport annuel sur les 

indicateurs sociaux de L’OCDE, Panorama de la société 2009), voire semestriels, qui 

sont régulièrement publiés pour présenter l’évolution de ces indicateurs et pour 

permettre aux décideurs d’entreprendre des politiques sociales de plus en plus adaptées 

à la réalité économique et sociale de leurs pays.  

 

Ceci démontre clairement que les indicateurs sociaux représentent des instruments et 

des normes de mesure du bien-être d'une nation, car elles permettent de synthétiser les 

informations sur les différentes politiques sociales, et de mesurer les progrès du niveau 

et de la qualité de vie. 

 



  

 7  

Ces indicateurs sociaux ont, en sus, plusieurs fonctions dont la plus importante est leur 

utilisation en tant qu’instruments d’évaluation spécifique des politiques sociales et 

comme instrument de développement du système de la comptabilité sociale. Dans cette 

logique, nous croyons que le développement des indicateurs spécifiques de mesure des 

politiques sociales permettra à nos décideurs de mieux comprendre les changements 

sociaux auxquels fait face notre société, et de mieux adapter les politiques publiques à 

ces changements.   

 

Certes des indicateurs sociaux existent et sont largement utilisés par plusieurs pays 

(surtout ceux de l’OCDE), mais ils ont la particularité d’être spécifique au contexte de ces 

pays et traduisent les changements sociaux dans ces pays, ce qui rend leur utilisation 

très controversée pour des pays comme l’Algérie, dont le système des statistiques sociales 

et très limité. 

 

C’est pourquoi, notre projet de recherche repose sur l’idée principale que chaque 

indicateur social doit être le reflet de la situation et de la réalité algérienne. Dans ce 

cadre, les indicateurs sociaux que nous essayons de développer doivent répondre aux 

normes suivantes : 

- Être faciles à utiliser et à interpréter ;   

- Permettre une description précise du problème étudié ;  

- Être statistiquement robustes et fiables ; 

- Permettre d’entreprendre des actions de réajustements et de corrections 

- Être faciles à actualiser et sujettes à révision ; 

- -Être transparents et accessibles à tout le monde. 

- Être globales (Indicateur de cohésion sociale, santé publique, bien-être social) et 

partiel (santé, logement, bien être individuel)  

 

 Méthodologie détaillée 

Notre méthodologie de recherche repose sur une étude théorique en première étape, 

puis sur un travail empirique et dont les enquêtes sur terrain seront le pivot essentiel 

de la recherche. 

 

La première phase (étude théorique) porte sur l’analyse de la relation entre les 

indicateurs économiques et sociaux, ainsi que les différentes méthodes de construction 
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des indicateurs sociaux.  Un intérêt particulier sera mis sur les indicateurs globaux 

(développement, bien-être...), et les indicateurs spécifiques. En plus nous explorons la 

relation entre les indicateurs sociaux et les politiques publiques.  

La deuxième phase (70% de la recherche) commence par des enquêtes sur terrain sur 

l’évaluation des politiques sociales et leurs impacts sur le quotidien des Algériens. Ces 

enquêtes constituent l’étape préliminaire en vue de constituer des bases de données de 

plusieurs variables de nature sociales. Cette procédure sera suivie en dernière étape par 

l’élaboration des indices composés pour le suivi et l’analyse des politiques sociales.  

 

Afin de bien mener ce projet de recherche, il y a lieu d’organiser notre recherche autour 

des axes fondamentaux suivants : 

- Axe 1. Étude comparative des différents indicateurs sociaux et les méthodes 

d’élaborations des indicateurs sociaux 

- Axe 2. Analyse quantitative de l’évolution des dépenses sociales en Algérie et 

élaboration d’une classification catégorielle des dépenses sociales  

- Axe 3. Enquêtes de terrain sur l’impact des politiques sociales (action sociale, 

Education et santé) et élaboration de base de données des différents 

indicateurs sociaux 

- Axe 4. Élaboration des indicateurs spécifiques I.S.P.P.S 

Nous avons adopté cette méthode de travail pour mieux  faciliter le travail en groupe, 

qui est l’esprit même du projet de recherche, et pour créer une synergie entre les travaux 

des membres du projet qui sont appelés à intervenir dans l’ensemble des axes de 

recherche du projet. 

 

Impacts attendus 

Sur le plan scientifique 

Notre projet permettra de stimuler la recherche scientifique, surtout dans sa partie 

empirique, par l’utilisation et l’incitation à utiliser de nouvelles approches (les 

statistiques sociales) d’analyse des politiques sociales.  

 

 

 

 



  

 9  

Sur le plan socio-économique 

Notre projet de recherche permettra de mettre en place un guide pratique sur la 

conception et l’utilisation des indicateurs composés pour comprendre l’évolution 

dans le temps et dans l’espace du bien-être des Algériens. 

 Nous croyons, en plus, que l’adoption de nos indicateurs sociaux de performances 

permettra à plusieurs organismes gouvernementaux de : 

- Exploiter des bases de données fiables sur les indicateurs sociaux et leurs 

évolutions dans le temps ; 

- Mieux comprendre l’évolution de la qualité de vie des Algériens et les facteurs 

influençant leur bien-être ; 

- Avoir des outils d’analyse des changements sociaux sur le long terme ; 

- Contribuer au développement de statistiques sociales en Algérie. 
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Schéma décrivant le déroulement de la recherche 
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Introduction 

Les indicateurs sociaux représente un outil important pour évaluer le niveau de 

développement social d'un pays et d'évaluer l'impact des politiques sociales dans 

plusieurs domaines, tels que l’éducation, la santé et la protection sociale. 

 

Ces indicateurs sont déjà en usage dans plusieurs pays dont la plupart des pays de 

l’OCDE, et commence a donnée des résultats très importantes au niveau de la 

conception et de l’évaluation des politiques publiques. Des institutions internationales 

telles que la banque mondiale, l'OCDE, l'OMS et le PNUD, ont contribué à l'élaboration 

de plusieurs indicateurs sociaux qui sont maintenant largement utilisés par la plus part 

des organismes de statistiques nationaux. 

 

En plus, il existe une abondante littérature sur les indicateurs sociaux, découlant de ce 

qu'on appelle parfois le mouvement des indicateurs sociaux des années 1960. « Dans les 

années 60 et jusqu’au milieu des années 70, ce qu’il est convenu d’appeler le « 

mouvement des indicateurs sociaux » s’est inscrit dans un ensemble de tentatives de 

rationalisation du gouvernement par la connaissance, dont participaient également la 

Rationalisation des choix budgétaires (RCB) et la modélisation macroéconomique. Dès 

l’origine, le thème des indicateurs sociaux a été associé à la volonté de contrebalancer 

l’influence de la quantification économique sur la décision publique »1.   

 

À cette époque, un certain nombre de facteurs se sont combinés pour susciter l'intérêt 

des indicateurs sociaux, y compris l'ambition de développer des statistiques de nature 

sociale et de les intégrer dans les systèmes de comptabilité nationaux. L’objectif 

principal consisté à construire des indicateurs qui permettent d’évaluer les politiques 

sociales et de mesurer l’impact des facteurs sociaux sur le développement économique2.  

 

Il faut citer dans ce cadre les travaux de Bauer (1966) aux États-Unis et la publication 

du rapport social par US Department of Health, Education, and Welfare en 1969.  

                                                      
1 Perret, B. (2002) Indicateurs Sociaux Etat des lieux et perspectives, LES PAPIERS DU CERC, N° 2002 – 01, Janvier 

2002, Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale, P. 3 

2 Vogel, J. (1997a) ‘Social Indicators: A Swedish Perspective’, Journal of Public Policy, 9: 439–444. 
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Pour la France, les travaux de Delors (1971) constitue la base des recherches sur la 

construction des indicateurs sociaux3.  

 

Plusieurs autres travaux se sont intéressés au développement des indicateurs sociaux, 

par exemple les travaux de Carley (1981), et les études de Neufville(1975) et MacRae 

(1985) sur l’incidence des indicateurs sociaux sur les politiques sociales. 

 

En Scandinavie, le désir d’aller au-delà des indicateurs monétaires de bien-être a 

conduit à une conception plus large de la protection sociale.  En 1968 la Suède a lancé 

des études sur le niveau et les modes de vie des citoyens (Johnson, 1973 ; Erikson et 

Åberg 1987 ; Erikson et Uusitalo 1987 ; Erikson 1993).  

 

Dès les années 1980 on assiste à une coordination entre les pays nordiques dans 

l’élaboration des enquêtes et dans la publication des rapports sociaux communs. Ces 

rapport ont largement influencé les travaux de recherche de l’OCDE qui a publié en 

1980 une liste presque détaillée des indicateurs sociaux, et dès 1986 on assiste à une 

multiplication des publications sur les indicateurs sociaux, dont les plus détaillés sont 

intitulé Panorama de la Société :  indicateurs sociaux de l’OCDE. 

  

Sur le plan mondial la Banque Mondiale publie des indicateurs sociaux du 

développement et le Rapport sur le Développement dans le Monde (World Development 

Report). Depuis 1990 le PNUD publie un rapport annuel sur l’état du développement 

humain dans le monde (Human Development Report) qui comporte un grand nombre 

d’informations sur le niveau de développement social4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Delors, J. (1971) Les Indicateurs sociaux, Futuribles, Paris. 

4 Voir Berger- Schmitt et Jankowitsch (1999) sur la nature des différents rapports sociaux. 
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1. Nature des indicateurs Sociaux 

 

Les indicateurs sont une description détaillée d’un phénomène de nature social. Selon 

Atkinson et al (2002)5 un indicateur social doit identifier la nature du problème et avoir 

une interprétation normative claire et acceptée. 

 

De ce point de vue, les indicateurs sont toujours développés dans le but de changer 

certains résultats, des indicateurs abstraits et sans objectif de changement n’ont aucun 

intérêt scientifique. 

 

Selon F. Lebaron un indicateur social représente « une mesure scientifique d’un 

phénomène ou d’un processus social qui va au-delà de la sphère monétaire et concerne 

une ou plusieurs des multiples dimensions de la vie social »6.  

 

De ce point de vue, un indicateur social doit refléter : 

- une dimension  

- une variation dans le temps 

- une mesure (subjective) 

 

Le mouvement des indicateurs est venu enrichir l’analyse sur l’évolution des indicateurs 

économiques que certains chercheurs considèrent comme des cas particuliers d’IS7. Car 

loin d’être exhaustive les indicateurs économiques représentent des mesures 

numériques (quantification) des phénomènes sociaux, ce que les IS tentent de 

transformer en variable dichotomique appelées aussi variables indicatrices. 

 

De même cadre d’analyse, il nous faut clarifier certain concepts liés directement au 

mouvement des indicateurs sociaux.  En effet, la notion des indicateurs sociaux est 

différente de celle des statistiques sociales. Cette dernière représente des quantités 

statistiques exprimant l'état social d’une société et sont obtenus à partir des statistiques 

issus de plusieurs sources de données (enquêtes, rapports, études de cas). Dans la 

                                                      
5 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators, the EU and Social Inclusion, Oxford 

University Press 2002, ISBN 0-19-925349-8. 
6 Frédéric Lebaron Les indicateurs sociaux au XXIe siècle, Collection :  Les Topos, Dunod Mai 2011. 
7 Voir l’analyse de Lebaron, op.cit., p 4  
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pluparts des cas ces statistiques ne peuvent pas refléter correctement les tendances de 

développement social. En revanche, les indicateurs sociaux ne sont pas seulement des 

statistiques, mais se sont plutôt des informations produites en réponse à certaines 

questions sociales. 

 

Les indicateurs sociaux ont tendance à enquêter sur des facteurs liés au bien-être des 

individus.  La base théorique des indicateurs sociaux est dérivée du cadre théorique des 

modèles de cycle de vie.  Ils représentent des indicateurs exprimant l'état de la société 

ou le bien-être des gens et notamment la famille, l'éducation, l'emploi, la santé ect. La 

délimitation ou sélection de différents domaines peut varier en fonction de 

l'environnement dans lequel la société est située. 

 

Modèle de cycle de vie et domaine des indicateurs sociaux 
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2. L’importance des indicateurs sociaux 

 

Dès les 70, des chercheurs se sont intéressés aux indicateurs qui peuvent refléter la 

variation des phénomènes sociaux. Mais la démarche été plutôt de savoir comment 

mesurer certains phénomènes qui affectent directement le bien être des individus, l’idée 

d’utiliser les IS pour faire des ajustements dans la conception et l’exécution des 

politiques sociales ne s‘est développée qu’avec la construction des nouveaux indicateurs 

de mesure du développement humain comme l’IDH, et aussi avec le retour en force des 

études dites du bien-être subjectif qui peuvent mesurer des variations sociales non 

révéler par les indicateurs économiques. 

 

Aujourd’hui, les indicateurs subjectifs sont indispensables dans l’analyse des politiques 

sociale, à la fois pour la sélection des objectifs et pour évaluer le succès de ces politiques, 

car les indicateurs économiques ne sont pas suffisants pour mieux comprendre l’impact 

réel des politiques sociales sur le bien-être de individus. 

 

 Dès l’étape de conception des politiques sociales, les décideurs doivent avoir toutes les 

informations sur ce que les gens veulent et sur ce qu’ils ont vraiment besoin, et une 

grande partie de ces informations se base sur des indicateurs subjectifs. 

 

2.1. Ce que les individus préfèrent 

 

L’analyse de ce que les gens préfèrent constitue le fondement de la démarche des 

indicateurs subjectif, celle-ci repose sur des enquêtes de terrain pour déterminer : 

 

- la nature des préférences (éducation, santé, soutien, aide sociale) 

- la manière dont ces préférences sont exprimées 

 

Car une des insuffisances des politiques sociales et qu’elles ne reflètent pas toujours les 

préférences des citoyens, et que cela se traduit par un décalage entre ce que les gens 

attendent de l’Etat et de ce qu’ils reçoivent. 
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Les préférences, les aspirations et les satisfactions des individus sont généralement bien 

traduit par des indicateurs subjectifs, car loin de constituer une mesure quantitative, 

ils représentent une réalité un moment donné. 

 

2.2. Ce que les individus ont besoin 

 

Ce que les gens préfèrent diffère largement de ce qu’ils ont réellement besoins. Les 

politiques sociales doivent dans tous les cas traduire les besoins réels des gens.  Une 

approche par les indicateurs sociaux permettra de faire un arbitrage entre ce que les 

gens préfèrent et de ce qu’ils ont besoin. 

Une négligence des besoins des individus se traduit par un déclin de leur bien-être 

(Lane, 2000), car la satisfaction des besoins des gens se mesure par le bonheur qui est 

un indicateur subjectif. Veenhoven(1996,2000)8 soutien que le bonheur global est un 

meilleur indicateur disponible pour mesurer le degré de satisfaction des besoins des 

gens. 

 

3. L’évaluation des politiques sociales par les indicateurs sociaux 

 

Évaluer le succès des politiques sociales différents selon les objectifs et selon la 

disponibilité des résultats. Les indicateurs économiques traduisent les résultats en 

termes de coûts et non en terme de qualité, c’est pourquoi ils sont insuffisants dans 

toute démarché d’évaluation du succès des politiques sociales.  

 

L’augmentation des dépenses sociales ne signifie pas une amélioration du bien-être 

social des individus. Par contre, des indicateurs sociaux qui traduisent des 

améliorations dans les conditions de vie peuvent être utilisés dans l’évaluation des 

politiques sociales, comme par exemple l’amélioration des conditions de logement 

(contrairement à l’accès au logement) qui constitue un indicateur important pour 

évaluer la politique sociale de l’Etat en matière de logement. De même pour l’éducation 

où le ratio élèves /enseignant qui est très utilisé ne traduit pas nécessairement une 

amélioration de la qualité de l’enseignement. 

 

                                                      
8 Veenhoven, R. (1996), Happy life expectancy: a comprehensive measure of quality of life in nations, Social Indicators 

Research, vol. 39, pp. 1-58. 
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Un autre élément dans l’évaluation des politiques sociales concerne le degré 

d’engagement des individus, car même si les objectifs sont atteints, les opinons exprimés 

par les citoyens restent déterminants dans le processus d’évaluation. 

 

Ainsi les informations issus des enquêtes et des sondages d’opinons constituent une 

source importante pour la construction des indicateurs sociaux qui reflètent la 

perception des citoyens sur la qualité des politiques sociales et leurs incidences sur le 

bien-être global des individus.  

 

4. l’arbitrage entre les indicateurs objectifs/ subjectifs 

 

L’utilisation des indicateurs sociaux de nature subjectifs ne signifie pas qu’ils sont 

antinomiques avec les indicateurs de nature économiques (objectifs). Le besoin des 

indicateurs subjectifs doit être jugé en fonction des limites des indicateurs objectifs, ces 

derniers ne fournissent qu'une partie de l'information nécessaire et donne généralement 

une meilleure vue sur les détails que sur l'ensemble9.  

 

De ce fait, les politiques sociales doivent être perçues dans deux dimensions 

importantes : 

 

- la dimension objective qui se traduit par des indicateurs de mesure de nature 

économique ou seul le quantitatif est privilégié et qui présentent souvent une vision 

incomplète du phénomène étudié avec une validité et une fiabilité souvent remises en 

causes (problème d’agrégation).  

 

- la dimension subjective10 ou les indicateurs sociaux constituent des instruments de 

mesure de performance et de qualité des politiques sociales. Contrairement aux 

indicateurs de nature économiques, ces dernières présentent une vision globale avec des 

détails non révélés par les IO. 

 

L’analyse des politiques sociales a besoin des deux indicateurs objectifs et subjectifs, 

pour pouvoir faire des ajustements dans le processus de conception, de réalisation et de 

                                                      
9 Veenhoven, R. (2002). Why social policy needs subjective indicators. Social Indicators Research, 58(1-3), 33-46. 
10 Une dimension subjective signifie particulière et non pas partial  



  

 18  

contrôle. Pour certains usages les indicateurs objectifs sont les mieux adaptés, pour 

d'autres il est préférable d’utiliser des indicateurs subjectifs. Seul les indicateurs 

sociaux peuvent distingués les besoins de veux11. 

 

5. les principes de base dans l’élaboration d’un indicateur social simple  

 

Un indicateur social doit être clair et facile à interpréter, toutefois, il doit refléter 

l’évolution d’un phénomène social dans ces deux dimensions objectif et subjectif.  

 

Les indicateurs sociaux doivent se conformer aux principes suivants12 : 

 

1. l'indicateur doit identifier la nature du problème et avoir une interprétation 

normative claire et acceptée. 

 

2. l’indicateur devrait être robuste solide et statistiquement validé. Les données 

utilisées doivent être considérés comme statistiquement fiables. Lorsque les données 

sont tirées d'enquêtes par sondage, ces enquêtes devraient se conformer aux meilleures 

pratiques et normes de recherche appliquée au sondage et aux enquêtes de terrain. Tout 

indicateur impliquera nécessairement une erreur, mais il ne devrait pas être 

systématiquement biaisé. Les résultats ne doivent pas être de nature imprévisible ou 

sujette à des fluctuations inexplicables.  

 

3. un indicateur doit être sensible aux interventions publiques efficace mais non 

assujettie à la manipulation. Il doit tenir compte des résultats positifs de l’intervention 

publique.  

 

4. un indicateur doit être mesurable de façon comparable aux normes appliquées au 

niveau international (Banque Mondiale, UN, OCDE). 

 

 5. un indicateur doit être actualisé et permet de faire des révisions, car la disponibilité 

des informations dans le domaine social est toujours en décalage par rapport aux effets 

                                                      
11 Voir les travaux de Veenhoven, R. (1996, 1997, 2001, 2002). 
12 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators, the EU and Social Inclusion, Oxford University 

Press 2002, ISBN 0-19-925349-8. 
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des politiques économiques et sociales. Cette révision devrait permettre de lier les 

indicateurs avant et après révision. 

 

6. la mesure d'un indicateur ne devrait pas constituer une charge de plus pour les 

services charges des statistiques et pour les citoyens. Le mieux serait d’utiliser des 

informations déjà disponibles (anciennes enquêtes, sondages) et de procéder à des 

corrections, par exemple en ajoutant questions à des enquêtes existantes. 

 

6. Les principes de base dans l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs 

sociaux 

 

D’autres principes sont appliqués dans la construction d’un ensemble d’indicateurs 

sociaux 13: 

 

1. un ensemble d’indicateurs doit être articulé entre plusieurs dimensions, et ne doit 

pas être exhaustive au risque de perdre la fiabilité et la transparence des indicateurs 

pour avoir cherché à étendre le nombre d’indicateurs. 

 

2. les indicateurs doivent être cohérents entre eux et le poids des indicateurs simples 

devrait être proportionné. L’interprétation d’un ensemble d’indicateurs est facilitée 

lorsque les composants individuels sont cohérents. 

 

3. un ensemble d’indicateurs doit être le plus transparent que possible et accessible 

aux citoyens. Les indicateurs devraient être faciles à lire et à comprendre. Un grand 

nombre d’indicateurs signifierait qu’on va perdre au niveau de la transparence et de la 

crédibilité.  

 

 

 

 

 

                                                      
13 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators, the EU and Social Inclusion, Oxford University 

Press 2002, ISBN 0-19-925349-8. 
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7. Quelques éléments d’analyse pour les indicateurs sociaux 

 

La construction d’indicateurs sociaux spécifiques revient à analyser plusieurs aspects 

liés l’objet de l’analyse ou du phénomène étudié. Ainsi plusieurs éléments doivent être 

intégrés dans toute démarche de construction d’indicateurs sociaux comme par 

exemple : 

 

1. l’arbitrage entre individu et ménages doit se faire par rapport à la position des 

citoyens dans la société. Un ménage composé de plusieurs membres scolarisés doit 

nécessairement être identifié par le chef du ménage (dépenses, jugements) et par les 

membres scolarisés (qualité des cours, difficultés). 

 

2. l’arbitrage entre relative et absolue car tout indicateur doit être interprété par 

rapport à une norme. 

 

3. l’arbitrage entre statique et dynamique car un indicateur est toujours l’objet 

d’interprétation qui diffèrent entre la période de la réalisation des enquêtes et la période 

d’utilisation des indicateurs. Un ménage avec un revenu faible lors de la réalisation de 

l’enquête, ne signifie pas qu’il restera avec le même revenu durant une longue période, 

de même pour l’accès à la santé et à l’éducation.  

 

4. la différence entre indicateurs de stock et de flux car la distinction entre ce qui flux 

(nombres des diplômes dans le marché du travail) et ce qui est stock (force de travail 

disponible sur le marché) permet de mesure la vitesse de changement dans la 

constitution des stocks et de savoir l’évolution des différents flux dans le temps. 

 

5. l’arbitrage entre subjectif et objectif dans la construction des indicateurs sociaux ne 

signifie pas une dépendance à l’égard des indicateurs objectifs. Intégrer la dimension 

subjective permet d’évaluer les gens dans des situations différentes. 
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8. disponibilité des données pour la construction d’indicateurs social 

 

La construction des indicateurs sociaux est une approche empirique basée sur des 

considérations théoriques. La disponibilité des données dans la démarche d’élaboration 

des IS est très importante car elle détermine la validité empirique des IS. 

 

La collecte des données est souvent : 

- très couteuses  

- peu acceptée par les citoyens 

- rarement acceptée par les autorités pour divers raisons 

 

Le processus de collecte d’informations devient lui-même un problème, car toutes 

remises en causes des IS et leur validité empirique se base sur les critiques des   

processus de collecte et d’analyse des données. 

 

Les résultats des différentes enquêtes peuvent diverger simplement parce qu’il existe 

des incertitudes dans l’échantillon. La précision et la fiabilité des estimations basées 

sur des échantillons dépendront principalement de la méthode du choix et de la taille 

de l'échantillon. 

 

9. Analyse et construction des indicateurs sociaux 

 

9.1 Le modèle théorique  

Notre recherche s’est basée sur une approche développée par the European System of 

social indicators14 qui consiste à mesurer le bien-être des citoyens gens à partir de deux 

dimensions représentée par le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

   

                                                      
14 Noll, H. H. European System of Social Indicators. 
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Figure 1: Système Européen d’indicateurs sociaux 

 

Bien-être individuel 

 

Qualité de la Vie 

 Conditions de Vie 

 Bien-être subjectif 

 

Bien-être collectif 

 

Cohésion Social 

 Inégalités, Disparités, Exclusion  

 Relations sociales, liens, inclusion 

Durabilité  

 Ressources 

 Capital Humain 

 

Pour le cas Algérien, nous avons essayé d’adapté cette approche par l’intégration de de 

sous-dimensions qui peuvent être utilisée pour évaluer les politiques sociales. 

 

Figure 2: Système d’indicateurs sociaux adapté  

 

Bien-être individuel 

 

Qualité de la Vie 

 Conditions de Vie 

 Bien-être subjectif 

 Education 

 Santé 

 

 

Bien-être collectif 

 

Cohésion Social 

 Inégalités   

 Logement 

 Services sociaux 
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Cette approche est complétée par la démarche suivante 15: 

 

Figure 3 :  Démarche de construction des d’indicateurs sociaux  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous pouvons conclure que tout système de mesure des indicateurs sociaux a 

besoin d’un cadre conceptuel qui expose les principaux éléments constituant 

l’architecture de ce système. La notion du bien-être semble être l’élément clé dans toute 

démarche de construction d’indicateurs sociaux. Outre ces dimensions du bien-être, le 

cadre conceptuel intègre également les notions de cohésion sociale et de durabilité, qui 

sont considérés représenter les principaux aspects de la qualité de vie des sociétés16.  

 

 

 

 

 

                                                      
15 Noll, H. H. (2002). Towards a European system of social indicators: Theoretical framework and system architecture. 

Social Indicators Research, 58(1-3), 47-87. 
16 Noll, H. H. (2002).  

Domaines concernés 

Dimensions du Bienêtre et changement social 

Mesure des Dimensions du Bienêtre  

Sous-dimensions  

Indicateurs  
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9.2 Démarche empirique et conduite de la recherche  

 

Notre recherche a été organisée en deux axes principaux : 

1- les comparaisons internationales (social indicators databases) 

2- les enquêtes de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 

 

Étape 2 

 

Enquête 1 

Première Enquête sur le bien-être des Algériens 

750 questionnaires distribués portant sur 150 

questions liées à la qualité de vie des Algériens 

Enquête 2 

Deuxième Enquête sur l’évaluation de la qualité 

de vie (santé, Education, Service public) 

800 questionnaires distribués portant sur 100 

questions liées à la qualité de l’éducation, de la 

santé et du service public. 

 

Analyse des bases 

de Données 

Internationales 

Indicateurs 

Disponibles  

Indicateurs Non 

Disponibles pour 

l’Algérie  

Indicateurs Sociaux  

Education  Santé Action Sociale  

Comparaisons internationales 
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10. Les comparaisons internationales (social indicators databases) 

 

Pour les comparaisons internationales nous avons exploité un ensemble hétérogène de 

base de données des données sous l’appellation de SOCIAL INDICATORS 

DATABASES, certaines de ces base de données sont spécialisée dans la production des 

informations sociales, d’autres sont plus générales avec une partie consacrée aux 

indicateurs sociaux. Outre ces bases de données nous avons exploité certaines bases de 

données nationales qui comportent des indicateurs spécifiques pour certaines régions et 

pour certaines catégories dans le même pays. 

 

Les principales bases de données : 

N° Base de données Description 

01 American Time Use Survey (ATUS) Famille, liens sociales, travail  

02 Bowling Alone: Data Capital social  

03 Comparative Welfare States Data Set (CWSDS) Bien être dans les pays de l’OCDE 

04 Current Population Survey Population USA  

05 Demographic and Health Surveys (DHS) Population USA 

06 World Bank Education Statistics Database Banque Mondiale  Education  

07 GenderStats  Database of Gender Statistics Genre  

08 General Social Survey (GSS)- Sociale  

09 Global Education Database Education 

10 Health, Nutrition, and Population Statistics Banque Mondiale Santé 

11 International Archive of Education Data - Education (archive) 

12 The International Data Base Démographie, social  

13 International Labour Organization Travail 

14 National Survey of Families and Households  Bien-être, Conditions de vie 

15 PovertyNet Banque Mondiale 

16 OECD Social Indicators Database  OCDE 
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17 UNESCO Institute for Statistics Education, Science 

18 UN Human Development Reports (HDR) PNUD 

19 University of Texas Inequality Project (UTIP) Inégalités  

20 World Bank World Development Indicators  Banque Mondiale 

21 World Income Inequality Database Inégalités 

 

La liste n’est pas exhaustive, elle concerne seulement les bases de données où il existe 

un grand nombre d’indicateurs sociaux (Entre 50 et 100 indicateurs).   

 

En plus des institutions publient régulièrement des rapports comportant un grand 

nombre d’indicateurs sociaux comme :  

Rapport Contenue 

UN: Compendium of Social Statistics 1988  Population 

Migrants/Foreigners 

Households and Families 

Women 

Education 

Standard of Living 

Time Use and Leisure 

Culture 

Communication 

Science/Technology 

Participation 

Health 

Labour 

Public Expenditure 

Private Consumption 

Social Security 

Income 

Poverty 

Crime 

Housing/Human 

settlements 

Transport 

Environment 

UN: Statistical Yearbook 1995  

UN: World Social Situation in the 1990 

UN: Report on the World Social Situation 1997  

UN/ECE: Statistical Yearbook 1996-1997  

World Bank: World Development Report 1990-1998  

World Bank: World Development Indicators  

UNDP Human Development Report, 1990-1998  

OECD, Living Conditions in OECD Countries, 1986  

OECD, Social Change in OECD Countries 1950-1980, 1980  

OECD, Economies at a Glance. Structural Indicators, 1996  

Eurostat, Social Indicators for the EC, 1977,1979 and 1984  

EC, Eurostat, Basic Statistics of the European Union, 

Eurostat, Europe in Figures, 1988, 1989,1992, 1995 and 1996  

Eurostat, Facts through Figures, 1996 and 1998  

Eurostat, Social Portrait of Europe, 1991, 1996 and 1998  

Eurostat, Eurostat Yearbook, 1995- 1998  

Eurostat, Living Conditions in Europe, 1998  

Eurostat, Men and Women in the European Union, 1995  

Eurostat, The CIS & EU Facts and Figures 1995, 1995  

Eurostat, Regions. Statistical Yearbook, 1971 

Eurostat, Portrait of the Regions & Portrait of the Islands, 
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Pour l’ensemble de notre recherche, nous avons aussi exploité les publications et les 

bases de données disponibles pour l’OCDE et EUROSTAT, qui sont parmi les meilleures 

sources d’indicateurs sociaux dans le monde. 

 

Type de publications 

OCDE 

Les indicateurs de l’OCDE Panorama de la santé 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 

Les indicateurs sociaux de l’OCDE Panorama de la société de 2001 à 2011 

Les pensions dans les pays de l’OCDE, Panorama des politiques publiques 

Regards sur l’éducation, Panorama de 1997 à 2012 

EUROSTAT 

Quality of Life (QoL) indicators for the EU 

Material living conditions  

Productive or main activity  

Health  

Education 

Leisure and social interactions  

Economic and physical safety  

Governance and basic rights  

Natural and living environment  

 

10.1 Résultats des comparaisons et construction d’une base de données pour 

 les indicateurs sociaux disponibles. 

 

Suite à cette analyse nous avons pu dégager les éléments suivants 

 

1- pour un grand nombre de bases de données internationales (accès libre), l’Algérie est 

totalement absente. 

2- pour les bases de données WORLD BANK, UN, ILO, WTO, FAO, WHO et UNDP les 

données sur l’Algérie sont disponibles pour est période assez courte (entre 10 et 15 

observations), nous parlons ici des indicateurs sociaux et non économiques.   

3- de même pour le nombre des indicateurs qui semble être limité pour l’Algérie. 
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Visibilité de L’Algérie sur les bases de Données Internationales (indicateurs sociaux)17 

 

institutions Base de données 

Périodes/ 

Nombre 

d’indicateurs 

Visibilité 

de l‘Algérie 

Nombres 

d’indicateurs 
Périodes 

 

 

Banque 

Mondiale 

World Development 

Indicators 

 

1960-2013 

265 

Indicateurs 

Limitée 

 
105 

1980-2013 

discontinue 

Education Statistics 

- All Indicators 

1970- 2050 

1500 

indicateurs 

 

Limitée 

 

60 
1970-2050 

discontinue 

Health Nutrition 

and Population 

Statistics 

1960- 2013 

318 

indicateurs 

 

Limitée 

 

154 

 

1970-2012 

discontinue 

Poverty and 

Inequality Database 

1974- 2012 

27 indicateurs 
Très limitée 02 

Non 

Disponible 

Undata 

34 databases  

Dont  

United Nations 

Statistics Division 

(UNSD) 

 

Plus de  

5000 

indicateurs  

 

 

 

Limitée  

discontinue 

 

 

Entre 200 et 

300 

Entre 1980 

et 20112 

En période 

discontinue 

 

Pour l’OCDE et Eurostat deux bases de données spécialisées pour les pays membres de 

l’Union Européenne et de l’OCDE, la disponibilité des données sociales sur l’Algérie 

n’est que partielle, et dans la pluparts des cas intégrer dans des statistiques régionales. 

 

 

institutions 
Base de données 

Périodes/ 

Nombre 

d’indicateurs 

Visibilité 

de l‘Algérie 

Nombres 

d’indicateurs 
Périodes 

 

OCDE 

OECD.Stat  

1980-2013 

265 

Indicateurs 

Limitée 

 
- - 

Perspectives 

économiques en 

Afrique 

Depuis 2000 
Limitée 

 
12  2001-20013 

                                                      
17 Le lecteur trouvera plus de détails sur la visibilité de l’Algérie sur les un plus grand nombre de bases de données 

dans notre Rapport final. 
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10.2 Construction d’une base de données Indicateurs Sociaux pour l’Algérie 

I.S.A 

 

L’exploitation des bases de données internationales nous a permis d’élaborer une base 

de données des indicateurs sociaux pour l’Algérie. Les trois domaines ayant été 

déterminés dès le début de la recherche, nous avons optés pour le regroupement de tous 

les indicateurs sociaux disponibles et non disponibles pour l’Algérie dans une base de 

données unique. 

 

En plus, l’analyse des bases de données (Banque Mondiale, PNUD, OCDE, UN) nous a 

permis de déterminer : 

 

- la qualité des indicateurs disponibles 

- de comparer ceux qui existent au niveau mondial avec ceux déjà utilisés en Algérie 

- d’évaluer la qualité des indicateurs utilisés en Algérie 

- de classer des indicateurs de mesures qui peuvent être facilement utilisés en Algérie 

- de mieux comprendre les méthodes d’élaboration des indicateurs sociaux 

- de comprendre comment ils sont utilisés pour faire des ajustements et des corrections 

dans la conception, l’exécution et l’évaluation des politiques sociales. 

 

Figure 4 :  Démarche pour construire une base de données ISA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs sélectionnés 

disponibles pour l’Algérie 

Indicateurs sélectionnés  

Non disponibles pour l’Algérie 

Base de Données Indicateurs Sociaux pour l’Algérie 

I.S.A 
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Pour les périodes discontinues, nous avons optés pour : 

 

1- L’utilisation des statistiques nationales 

2- Développements des modèles de prévisions par coupes instantanées 

3- procéder à des ajustements et des corrections des séries disponibles   

 

La base de données est en phase finale, 80% du travail de sélection et de classements 

est achevés. Une fois terminée la base de données sera hébergée dans le site du 

laboratoire MCLDL de l’université de Mascara. 

 

Figure 5 :  Base de Données ISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Données  

ISA 

250 Données disponibles  

Périodes discontinue 

100 Données Non disponibles  

Calculées à partir des données nationales 
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11. Les indicateurs sociaux à partir des enquêtes nationales  

 

La démarche consiste à réaliser deux enquêtes différentes sur : 

 

1- la qualité de vie et perception du rôle social de l’Etat 

2- évaluation de la qualité de l’Education, de la santé et des services sociaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

Domaines d’enquêtes  

Dimensions et sous dimensions 

Enquête 2  Enquête 1 

Analyse et regroupement des données  Analyse et regroupement des données 

Regroupement des résultats 

Indicateurs sociaux  Rapport Social  

Non 
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Enquête N°01 

Enquête sur le Bien-être Subjectif 
Destinataire :  Ménages 

 

Localisation :  Wilaya de l’Ouest (Oran, Mascara, Saida, Tiaret, Sidi-Bel-Abbès,      

                          Mostaganem)  

 

Méthode de sélection :  Échantillon de ménages (Multistage sampling) 

1- Identification de grands groupes. 

2- Pour chaque groupe sélectionné, sélection aléatoire d'un nombre d'individus. 

 

Sélection des données :   

Entretien personnel avec questionnaire standard + questionnaire déposés. 

 

Données :  109 

 

Nombre de questionnaires :  689 

 

Date de l’enquête :  Janvier 2012 

                                     Mars 2012 

                                     Mai 2012 

                                     Septembre 2012 

                                     Novembre 2012 
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Enquête N°02 

Enquête sur la qualité de l’éducation, de la santé et les services sociaux 

Destinataire :  Ménages 

 

Localisation :  Wilaya de l’Ouest (Oran, Mascara, Saida, Tiaret, Sidi-Bel-Abbès,      

                          Mostaganem)  

 

Méthode de sélection :  Échantillon de ménages (Multistage sampling) 

1- Identification de grands groupes. 

2- Pour chaque groupe sélectionné, sélection aléatoire d'un nombre d'individus. 

 

Sélection des données :   

Entretien personnel avec questionnaire standard + questionnaire déposés. 

 

Données :  96 

 

Nombre de questionnaires :  842 

 

Date de l’enquête :  Janvier 2013 

                                     Mars 2013 

                                     Mai 2013 
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11.1 L’analyse des résultats des enquêtes 

  

L’analyse des résultats des enquêtes montre : 

 

1- une tendance générale chez les citoyens vers la perception de l’éducation en termes 

de coûts supporté. 

2- même constat pour la santé. 

3- les transferts sociaux et autres programmes d’aides sociales sont peut appréciés par 

l’échantillon de l’enquête. 

4- incapacité des gens à déterminer leur bien-être actuel et future 

5- lien précis entre bien-être et éducation. 

6- lien entre bien-être et qualité des services de santé. 

7- l’aide sociale n’est pas aussi déterminante dans la perception du bien-être. 

8- les facteurs qui déterminent la qualité de vie des citoyens ne sont pas homogènes. 

9- le rôle social de l’Etat est modestement apprécié  

10- les acquis sociaux des politiques sociales sont considérés comme des droits 

11- le rôle social est perçu seulement à travers le l’emploi et le logement  

12- la notion d’efficacité des politiques sociales n’a pas d’influence sur le bien-être des 

individus. 

13- les critères de répartition des aides sociales sont peu appréciés 

14- la qualité de l’éducation et de la santé est fortement critiquée  

15- la gratuité des services d’éducation et de santé est fortement appréciée 

16- difficulté de quantifier les coûts de l’éducation supportés par les ménages 

17- estimation élevée des coûts de santé supportés par les ménages 

18- arbitrage (s’il y a lieu de faire) en faveur de la qualité pour l’éducation     
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19- arbitrage (s’il y a lieu de faire) en faveur des coûts pour l’évaluation des services de 

santé  

20- la performance des politiques sociales (appréciation générale) est appréciée en 

termes d’équité et de justice et non en termes de dépenses. 

 

12. Reste à Faire 

Dans l’ensemble, nous estimons que notre recherche est réalisée à presque 75% 

cependant, il faut signaler les éléments suivants 

 

1. la base de données ISA (indicateurs Sociaux pour l’Algérie) est terminée à 90% 

2. les deux enquêtes sont terminées à 100% pour la réalisation est à 70% pour l’analyse 

des résultats 

3. le présent rapport est tiré du rapport final de la recherche (100 pages) 

4. le report social est en phase de réalisation, sa publication est prévue pour le 1 

semestre 2014   

 

Conclusion 

Nous pouvons conclure que notre recherche une fois terminée permettra de renouveler 

le débat académique sur le rôle des indicateurs sociaux comme outils de mesure des 

performances des politiques sociales. Les indicateurs développés permettront aussi 

d’objectiver les études empiriques sur notre pays, et de constituer un puissant outil 

d’analyse des politiques sociales. L’utilisation de ces indicateurs est fortement conseillée 

pour les différents organismes gouvernementaux. Dans la continuité de la même 

thématique de recherche il nous semble pertinent d’explorer la possibilité de :  
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1- construire des indicateurs sociaux pour d’autres secteurs 

2- construire un seul indicateur de bien être pour l’Algérie    

3- développer des indicateurs de mesure de performance axés sur la qualité (éducation, 

santé, transferts sociaux) 

4- construire un système de statistiques sociales local et national 
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Annexes 

Questionnaire N°01 
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Université de Mascara 

Faculté des Sciences Économiques et des sciences de Gestion 

Laboratoire de recherche 

Management des Collectivités Locales & Développement Local 

 

 

Deuxième Enquête sur la Gouvernance locale   

et le Bien-être Subjectif 

 

Questionnaire 

ARABE/FRANÇAIS 

 

Numéro du Questionnaire /_____/_____/_____/____/_____/ رقم

 الاستبيان                            

Date :  /_____/_____/____/ 

               JJ            M          A 

                                                                       

 

 

 

*Les résultats de l’enquête sont strictement confidentiels et restent la propriété exclusive du laboratoire MCLDL et de l’Université 

de Mascara. 

**Ce questionnaire est destiné exclusivement à la recherche scientifique 

***Votre participation contribuera à faire avancer la recherche scientifique Merci  
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