
QUELLEر

D
'

APPLICATION AU CAS؟

DE L
'
ALGERI

.DAHMANEMadj id
-

Docteur d
'

E tat en Sc iences de Pinforma tio

de Département Recherche
-

et Développement en Information

(Scientifiqueet Technique au ( C . E . R . I . S . T

I
-

- PROLEGOMENES POUR UNE APPROCHE D

DES REVUES SPECIALISEE

que constituant une catégorie particulière ,
les revues spécialisée

de caractéristique identiques à l
'

ensemble de s publications e

de ce fait
,
elles se définis sent comme étant des publication

ou non paraissant par livraisons succes sives , s
'

enchaînan

ou chronologiquement pendant une durée non limitée à

1 ( . Cependant leur particularité réside dans leur nature qualitative)

critères permettent de la spécifier : le contenu de la publication et so

destinatair

Ces deux critères entretiennent un rapport d
'

équivalence . Ainsi à

contenu spécialisé correspond un public spéc ialisé et vice
- versa . Cependan

correspondance n
'

est pas univoque , car les frontières des cercles délimité

les deux critères ne sont pas étanches et un débordement marginal a

de ces frontière es t con s taté . Ceci en raison des processus d

complexes qui s
'

opère tant au niveau du public destinataire

amenant la création de micro - milieux en son sein , que celui du conten

de plus en plus spécialisé . Dans ce sens
,
si on applique le critère d

à un domaine telle la médecine ,
nous constatons l

'

existence d

(2)plusieurs groupes de revue

helpinformatique2010@gmail.com
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ques médicales généraleممؤs

(revuesspécialiséees par spécialité (radiologie par exemple-

(revuesspécialisées par filière de la spécialité (neuro
- radiologie

-

revues spécialisées sur une question précise (Athero - sclerosis ) . Ainsi

niveau d
'

une seule et même spécialité ,
nous constatons des formes d

complémentaires , arborescentes ou réifiées dues au

par métier ou par
"

niveau de technicité et d
'

élaboratio

(3)
"ا

théoriqu

De même que si on prend le critère du public destinataire appartenant

domaine donné (supposé correspondre à celui du domaine médical) , il se

trouve hiérarchié en groupes reflétant soit des niveaux (généralist

soit des thèmes de spécialisation ou de technique

Ces processus sont donc à l
'

origine de rapports croisés entre les strate

les différents niveaux tan t du pub lic des tinataire que celui -
d

des revues . Ils sont au ssi à l
'

origine d
'

une mobilité intra e

inédite . C
'

es t le cas lorsqu
'

un spécialiste d
'

un domain

le niveau général d
'

un autre domaine pour pouvoir en40ولولص@؟

"assimilerles termes . Dans ce cas
,
ce niveau remplit une fonction d

. Ce qui amène à constater l
'

existance de la pos sibilit

introduire une graduation à trois niveaux échelle de spécialisation des

revuesر"أح . Le premier niveau est constitué par les
"

revues d
'

éruditio

( , quant au troisièm

il est cons titué par les
"

revues de vulgarisatio

Les critères distinctifs entre ces différents niveaux relèvent soit de l

du langage utilisé(5 ) , soit du style d
'

écriture et des types d

(6) soit du public des tinatair

Il est évident que cette différenciation / stratification des revue

répond à des besoins sociologiques dont la division du travail e

al؟spécialisation des métiers dans la sphère productive . Elle . constitue a

conséquence de l
'

hyperspécialisation des disciplines et la multiplicatio

nouveaux domaines du savoir dans la sphère scientifiqu

1 32-
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toute façon , quelque soit la sphère étudiée , les proces sus d

(dùs selon les cas à la nature du métier ou au s tatut d

par rapport au non scientifique) qui affectent la populatio

entraîne la création de micro - milieux récepteurs statis tiquemen

nombreux ,
mais qualitativement plus exigeants . A l

'

intérieur mêm

ces micro - milieux
, d

'

autre s poroces sus de différenciation opèrent tell

la spécialité ou la di scipline réduisant encore plus la composition de

(7)micro - milieux d
'

origine

:I - 1 - LES FONCTIONS DES REVUES SPECIALISEE

fonctions sont reconnues aux revues spécialisées . C
'

es t ains

qu
'

en sciences sociales notamment
, elles en remplis sent troi

e lles constituent l
'

expression institutionnelle d
'

un
"

ghetto

émique
"

. De ce fait elles s
'

identifient à
"

des journaux de club
"

. Ains

être reconnu , il faut arriver à y être publié

cle publié dans ce1فكلة
1

.genrede revues confère à son auteur l
'

autorité et la notoriét

constituent l
'

ins trument d
'

une politique scientifique ,
vu leur-

.natureintrinsèque de vecteur de la communicatio

En fait
,
ces fonctions s

'

étendent à d
'

autres domaines scientifique e

comme le montre la sociologie des sciences . A ce propos , il es

de noter le fonctionnement rythmé des revues sur celui de l

et de la Technique . C
'

est ce qu
'

illustrent les types de temporalité

suivantes et leurs contenus respectif

temporalité courante consis tant à rendre compte de la vie de la-

Recherche ,
de ses institutions

, des réunions qui ont lieu et de l

.productionscientifique

clesسكأ-فممة
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peut y ajouter deux autres types de temporalités , rétrospective e

La première se traduit par le fait qu
'

une revue ,
tout en rendon

de la science en train de se faire , assure la cumulation nécessaire qu

le propre de tout proces sus scientifique .

. La seconde consis te à décele

pistes d
'

avenir et les tendances lourdes favorisent ainsi
"

la science

"venir

Notons que cette catégorisation ne res titue pas l
'

ensemble des fonction

aux revues spécialisées , notamment dans leur versio

Elle ne restitue pas non plus les différences entre ces)
"

ول

et celles des revues de médiation ( 10) . En effet , les fonction

reconnues à cette dernière catégorie de revues son

une simplification de la terminologie utilisée afin de toucher les futur

du domain

transfert d
'

information relative à un domaine pour des spécialiste

domaines . A ce niveau le concept de médiation trouve son entière14،لا

.application

Notons qu
'

outre ces fonctions
,
les revues de médiation exercent un effe

rétroaction sur les revues d
'

érudition en leur préparant un terrain pour u

plus élarg

I - 2 - PLACE DE LA REVUE SPECIALISEE DANS L

DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQU

tentatives de modélisation globale du circuit de l

scientifique et technique ont été proposées . L
'

une de typ

( 1 1 ) se donne la
"

Recherche - développement
"

comme point d

et d
'

arrivée . Il représente de ce fait le noyau originel de génération d

connaissance et comme noyau de sa consommatio

Ce circuit se compose de vecteurs de diffusion divers allant da l

(collèges invisibles ) jusqu
'

au
"

Guide to literature
"

. L

d
'

un vecteur vers un autre semble obéir à
_ quatre périodes

temporelles . Les mécanismes déterminant cette évolution sont
"

surrogatio

1 34-



ialisées؟ quelle dynamique@مخ

repackaging , compaction
"

. Ce que nous traduisons par codification

documentaire ,
reconditionnement et syn thèse . Ces processus sont analogu

phénomènes métaboliques vu les effets de transformation e t d

qu
'

ils font subir à l
'

information primaire . Dans ce modèle à quatr

la revue marque la fin d
'

une étape où la connais sance passe du s tatu

- clair . . .

"

à celui de littérature publiée . Elle marque،@س@3أ"+@
"

ussi le début des processus de métabolisation en question . C
'

est dire qu
'

ell

une position charnière (Voir schém

???`
ا

م،
ط

@ألاأ
r ar r . h3حث

حء

S- onda r

1 o

Conoac l l o

packagو l nء؟

c loued l a،+ا

Pev , 0

Handboo

Tm

Dans le deuxième modèle ( 12) , le circuit de la communicatio

est présenté de façon linéaire bien que fonctionnant réellemen

circuit ferm
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cycles rythment ce modèle : préparation , création et diffusion de

(Voir schéma

PhI]osopMةمحأط

ا

Conœpuكلها

س@لا@
dist il lat ion

ا@ا@حمر@@@،كط@*
كلاس@

Notionsا
ةهه@مه

tiques

علا@1
4حأ

1 Svnth

Cour s e

œs

Rthlirxtinn<سكله

رل@@نا@ثأكلهه@

@

R8 1 . .%- i. ] 1 IA ffe ims 1 1 L ivr

Puhlكل@5 ics t

rapporte

techniqu

ْ @ذ"+

عاْ؟ةتأناصكلأحء!@
مح@م،

RMne in

*

r riv6

سكا

R6in iectio

A R G E N

Equipemen,Fallsv ita

n rn im

ag inatio

Al.. . X io

4

Amort issemen

l h div i d

DIFFUSIOATIORCةNARATION@حع

Contrairement au premier modèle de type technico
- bibliographique , l

s
'

avère être de type socio - bibliographique car il inscrit le

dans l
'

ensemble du réseau sociologique constituant leur raiso

que dans ce domaine aucune spécification n
'

est établie entre.@

s vecteurs de diffusion cités sauf que les publications scientifiques fon

du cycle de création et les publications techniques du cycleءكالة"

diffusion . Les revues spécialisées font vraisemblablement partie des deu

de publicatio

,Parailleurs , malgré les différences d
'

approche entre les deux modèle

second dispose de processus métaboliques analogues par leur fonction à

"ceuxdu premier modèle bien que fomulés différemment :
"

utilisatio
"

lère distillation
"

,

"

2ème distillation
"

,

"

raffinage e

1 36-
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Les Revues spécialisées quelle dynam

et
"

ré- injection
"

. Ces proces sus situent les publication

en amont par rapport aux publications techniques . Ce

sont le résultat d
'

un double processus de
"

dissolution
"

et de lèr

Quant au niveau de métabolisation
,
il est constitué des processus d

et de
"

décantation
"

. Processus pouvant mieux expliquer l

des revues de médiation par rapport aux autres types de revue

(Voirschéma ci- dessus)

:De ce qui précède , les fonctions des revues spécial isées peuvent êtr

d
'

assurer la médiation en tre la connai ssance en train de se faire

a
- muros) , les conditions de sa production et le public destinataire . D

'

o

rythme de production périodique ,
l
'

identifiant à un magazine ,
et l

de son contenu : article de fond , annonces de congrès ,
rubrique

préalable à partir duquel sont déclenchés les différents proces sus
-

.métaboliques

.D'où ells constituent une source d
'

originalité scientifique et techniqu

I - 3 - PLACE DE LA REVUE PAR RAPPORT A

SYSTEME DE LA SCIENCE

:r situer cette place , deux catégories de faits sont à considérer5لا@

des faits ext rinsèques au fonctionnement de la Science-

des faits intrinsèques à son fonctionnement-

Concernant le premier, si l
'

on revient aux modélisations précédente

à la place de la revue dans la communication scientifique , nou

qu
'

elle ne constitue qu
'

un jalon dans un processus allant , da l

des connaissance jusqu
'

à
"

l
'

utilisation de l
'

information
"

dans u

ou
"

rôle social
"

dans l
'

autre . Sa place est déterminée donc par le fait qu
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science a une finalité sociale . Cette finalité est d
'

autant plus prononcé

les processus inventifs et innovatifs constituent
"

la source des

(14)modifications structurelles de l
'

économie
"

dans les pays industrialisé

conséquent
"

l
'

éfficacité d
'

un plan de recherche se limite à la mise

des résultats de recherche sous une forme utilisable . . . permettan

(15)س@.
ا

les introduire dans un pocessu s aboutissant à une décisio

de fonctionnnement de la recherche , entraîne l
'

institutio

organismes spécialisés dans la valorisation de ces résultats . Notammen

leur forme publiée . De ce fait , la revue spécialisée jalonne le passag

la connaissace produite et validée intra- muros à son utilisation social

Quant au fait intrinsèque ,
il découle la pratique scientifique qu

(16)
"ا

constitue un système
"

énonçabl

Quelque soit la définition que l
'

on donne à cette pratique ,
"

c
'

est d
'

abord

du papier imprimé . . . c
'

es t l
'

en semble des traces écrite s de la connaissanc

se cons tate non seulement en amont mai s aus si en aval de touteح.ح

ique scientifique . Ce qui explique que la science constitue un
"

espace d

"trèsintense circulation de l
'

informatio

Quelque soit le type de publication et à fortiori la revue spécialisée e

quelqueلما؟3 soit le niveau de son appréhension , en amont lors du proce

ou en aval lors de l
'

émission , elle constitue un élémen

dans le fonctionnement du système de la Scienc

I - 4 - LE SYSTEME EDITORIAL DE LA REVU

SPECIALISE

ent l
'

ensemble des éléments composant ce systèm

à chaque fois quelque soit la technologie de fabrication adopté

à chaud , photocomposition ,
P . A . O) . Mais le fait notable es

multitude de feed- back dont font l
'

objet les articles d
'

une revu

Car elle s
'

inscrit dans un réseau de relation s différenciées . C
'

es

ainsi que nous distinguon

-13X
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analyse critique des spécialis tes
-

la masse des utilisateurs potentiels d
'

un article-

la vente de la revue-

.lecanal des masses - media-

Chaque niveau a son mode de fonctionnement propre . Ainsi le premie

une sorte d
'

évaluation /validation par les pairs e t s
'

exprime au bou

plusieurs mois ou un a

.Ildonne lieu à un débat générateur d
'

article

Le deuxième niveau , constitue l
'

indicateur d
'

attrait et se vérifie par l

de citations dont fait l
'

objet l
'

article dans d
'

autres travaux et ce pa

biais de dispositifs tel que le Science citation index (SCI) de l
'

Institute o

ldكلحinformation d
'

E . Ga3ح

La vente représente le verdic t de la réussite commerciale de la revue .

sujet le marché de la revue est relativement captif car composé d

et de bibliothèques spécialisées ( 19) . Quant au niveau de

media ,
il correspond aux proces sus d

'

amplification et de vulgarisatio

résultats auprès du grand pub li

A propos du système éditorial de la revue spécialisée , il y
'

a lieu d

noter deux fait

le premier est qu
'

il fonctionne comme une interface entre l
'

auteur- et

public . Car sur le plan documentaire
"

le traitement intégré d

information primaire commence dès la publication primaire dans le sen

cette publication favorise ou bloque les stades secondaires et tertiaires

dس@،لآ
'

une cha@(25)@اول."ةممةس

ue de traitement de l
'

information
"

(2 1 ) . D
'

où l
'

articulation entre leلالة

.systèmeéditorial et le système de traitement documentair

-1 39-
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deuxième fait (corollaire au premier) est qu
'

il recommande au

auteurs de suivre un ensemble de protocôles et de règles normatives@سك

uchant à la présentation d
'

un article
,
celle des références b ibliographique

la rédac tion du résumé et se donne une série de
"

mentions légales
"

à fair

dans tout numéro d
'

une revu

:Ces deux faits se voient à l
'

oeuvr

au niveau de l
'

input d
'

un système documentaire
,
vu que la plupart de

constituant les
"

mentions légales
"

sont aussi cons titutifs de l

catalographique d
'

un document , donc jouent le rôle d
'

une signalétiqu

la publication au sens de G . Varet(22) . Ain si perçue , la mention constitu

point d
'

adressage dont le référentiel est la publicatio

au niveau de l
'

output du système documentaire ,
vu que ces mentions

lissent la fonction de clé d
'

accès pour l
'

interrogation du système
'

tel
-

le

(titrede la revue
,
l
'

éditeur, ou l
'

International standard serial number (I . S . S . N

.tdes Revues Spécialisées en Algérie-ثاول

approche précédente , constitue une grille d
'

approche du context

Ainsi tout en fournissant l
'

ins t rumentation conceptuelle e

elle enrichit l
'

approche de ce contexte par les multiple

qu
'

e lle perme

Notons d
'

emblée que l
'

absence de sources statistiques ne permet pa

un diagnostic précis de l
'

état de ces revues . D
'

où le recours à des14@أ@

.sourcesvariées pour établir un état aussi raisonné que possibl

En se basant sur l
'

inventaire des revues reçues à la Bibliothèqu

de 1962 à 1989(23 ) dans le cadre du dépôt légal , nous relevon

revues dites
"

scientifiques
"

contre 826 revues dites
"

non scientifique

L
'

étude de l
'

évolution diachronique par thème ,
montre un mouvement

fluctuant avec des pointes de flexion relativement
- importantes . Ains

les réserves concernant la fiabilité du dépôt légal , le mouvemen
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la courbe laisse montrer un rythme de création déséquilibré de

titres . Ce déséquilibre semble être favorable aux science

et appliquée

traitement de ces données ne peut aller au delà
,
vu l

'

imprécision d

délimitation thématique adoptée par cette étud

"LesRev . non scientif 1 Les Rev .

"

Scientifique

4 1

92

2

8

70-1962

80-197 1

89-198

Tota

La 2
eme

source de données s
'

avère être relativement plus fiable pa

à la première . Car elle ne prend que des revues éditées par l

universitaire(24) qui constitue d
'

ailleurs le noyau originel de

spécialisées . Ce qui est relativement facile à vérifier dans le context

Car mis à part l
'

Université , les autres organismes producteurs d

sont quasi
- négligeable

.Cettesource relève un
"

dynamisme réel
"

dans la création des revue

prenant l
'

année 1982 comme référence ,
l

'

étude montre que le tota

des revues en sciences sociales et humaines atteint 16 titres avec l

supplémentaire de 8 autres titres (voir tableau@حفأكا

1 4
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199

199

n
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19R2 1 Semestrie
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1997-Les Annales de l
'

Université d
'

Alge

S turctur

en

Universit

Centr

ai
r

universi t

CERDR

é

Un ivers i t

LieTitr

tut des 1 Alger

économique

de l
'

Institut des 1 Tizi ouzo

du CDSW 1 Ora

tineح

m 1 Alge

Constantin

Annab

Constantin

Les Cahiers de l

,LesCahiers du CERD

et débats . Critique

l
'

institut des Science

ologia Educad

Alger 1 Universit

UniversitOra

RASJE

Revue de l
'

insti tut de

sociale

Universit

Universit

Un iversi t

Revue deWniversité 1 Annab

ces éco Cons tantin

eءس@
ا

4؟
des Sciences 1 Constantin

1 Constantin

sociales 1 Alge

@

Tableau relatif à l
'

Etat des périodiques

: page 888 A . Djeghloul Op . C it
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4L
'

analyse structurelle que fournit le tableau suivant permet de dégage

caractéristiques de ces revue

leur caractère extrêmement juvénile-

gularitéا-@له@اس@@أممة

la prépondérance du Droit et de s Sciences Economique s
-

l
'

importance prise par les universités régionales
-

Pour la première caractéristique , il n
'

existe qu
'

un seul titre de revu

ce nationale
,
contre 7 titres oscillant entre 2 e tلة،

.ans.Quant au reste de s titres , ils sont foncièrement nouveau

Pour ce qui est de la caractéris tique d
'

irrégularité , elle se traduit pa

irrégularité dans la parution e t le non respect de la périodicité . Dans c

10 titres n
'

annoncent aucune périodicité et seules 3 revues respecten

périodicité annoncé

Quant à la prépondérance du Droit et des Sciences Economiques ,
ell

dégage des titres explicites de 4 revues et de l
'

analyse du conten

articles pour la plupart des autres revues n
'

ayant pas de titre reférant à l

L
'

origine de ces revues montre un déclassement de l
'

Université d
'

Alge

sa position de
"

leader
"

quant au nombre de revues publiées au profit de

régionales , notamment Tizi - Ouzou (voir tableau ci - dessu

.Surle plan linguis tique , l
'

étude montre que les revues sont bilingue

bilinguisme se caractérise par l
'

irrégularité quant à l
'

usage de l
'

une ou d

langue . Généralement c
'

est le français qui prédomine11*ا@

Quant au contenu ,
la nature

"

patchwork
"

de certaines revues s

à toute structuration cohérente du contenu de la livraiso

C
'

est le cas avec
"

les cahiers de la recherche
"

du C . U . R . E .

Constantine où l
'

on rencontre de s travaux en biologie , science exactes e

sociale
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même que la pratique du numéro double semble avoir un caractère

a; revue his torique et sociologiqueممأح،

Constantine ou
"

Notes , critiques et débats de l
'

ins titut des science

"

d
'

Alge

Notons que ces caractéristiques s
'

étendent à
"

l
'

ensemble des revue

"

souffrent d
'

une périodicité longue ,
une régularité défectueuse et un

de vie éphémère . La p lupart dépasse rarement 6 numéros
,
les p lu

parviennent à faire paraître 10 numéros par an
"

(24) . D
'

autre

officiels étayent ces constats et signalent que la quasi
- totalité de

ne disposent pas de Comité de rédac tion (25 ) . D
'

ailleurs ce cons tat

s
'

étend à l
'

ensemble des éléments concourant à la présentation d
'

une revu

citons le cas d
'

une revue se voulant d
'

autorité telle
"

Revue algérienne

des@كا relations internationales
"

où elle ne mentionne dans son N
°

1 que le t

le nom de l
'

éditeur . Sa version arabe ne signale quant à elle que le titre e

boite postale ! Un tel constat se retrouve au niveau formel vu l

fréquent affectant le format matériel de ces revues . C
'

es t le ca

la
"

revue algérienne des sciences juridique s ,
économ iques et politique

avec ses numéros de Septembre et de Décembre de l
'

anné

D
'

où les lacunes qui ressortent tant au niveau formel qu
'

au nivea

et ce malgré les quelques progrès récents tel l
'

usage de l
'

I . S . S .

certaines revue

De ce diagnostic ressort une dynamique d
'

évolution déséquilibrée à tou

de vue . La nature de cette dynamique et sa tendance lourde s

actuellement bien qu
'

épousant de nouveaux contours . Deu

majeurs déterminent ceux - c

leروس@ premier es t constitué par des revues appartenant à des cen res

erche dépendant de l
'

ex . Haut Commis sariat à la recherche . Celles - c i s

cons tamment par leur fragilité et leur irrégularité . Entre temp

revues dépendan t du système univers itaire
,
mis à part quelqu

/naissance , connai ssent les même tendances qu
'

auparavan

1 4
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cteuxieme est constitué par les multiples incidences induites par les
-

4@mocratis ation (Cons titution de 1989 et la loi (07 - 90) d

sur l
'

information) , notamment l
'

avènement de nouveau

de revues spécialisées à s tatut différenc ié telles les as sociàtion

(1
'1"

Diagnostic
"

,

"

Techniques et science

en dépit de cette nouvelle dynamique ,
un certain nombre d

relevées précédemment se con statent toujours don

irrégularité de parution (26) et le phénomène de disparition précoce de

D
'

où en dépit de la précocité du diagnos tic d
'

une période en devenir , i

a tout lieu de penser que les carac téris tiques précédentes peuvent êtr

comme des constantes des revues spécialisées en Algéri

- 1 - PERIODISATION DE L
'
EVOLI JTION DE L

DES REVUES SPECIALISEES E

En se limitant aux revues relevant des sciences sociales et humaine

leur périodisation laisse dégager deux phase

la première s
'

étend de 1965 à 1970 . Lors de cette période , un

est constatée autour de 7 revues dont 6 sont localisées à Alge

1 à Ora

Cependant , bien que ces revues s
'

avèrent être
"

de facture matériell

vont disparaître،@(27)س

pendant les années soixante dix à l
'

exception de la Revu

algérienne des sciences juridiques , économiques et politique

la deuxième phase commence à partir de 1975 et se poursuit

llement . Elle correspond à l
'

apparition de l
'

ex .Organisme national de l

scientifique (O . N . R . S ) et des universités régionales qu

le relais de celle d
'

Alge
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de 1976 à 198 1 ,
14 revues sont nées dont 4 produites par l

'

e

N .R . S et 10 par les universités régionales . La moitié de ces revues ne

durent pas au delà de 1982 . C
'

est le cas des
"

Cahiers du C . R . E .

au bout du 4ème numéro ainsi que les
"

Cahiers d

Aménagement de l
'

e space
"

qui s
'

arrête au bout de deux années soit e

Quant aux universités régionales , l
'

exemple d
'

Oran est très éloquent . Su

revues lancées en 1978 ,
4 sont interrompue s et 2 autre s ont survéc

jusqu
'

e

tons que malgré la res truc turation de l
'

activité de recherche suite à l

de l
'

ex . Haut Commis sariat à la recherche ,
le phénomène d

précoce et de l
'

irragulatité de parution des revues se voit toujour

l
'

oeuvr

Ainsi donc la dynamique constatée à travers la périodisation précédent

s
'

explique par plu sieurs facteurs don

la créativité des chercheurs-

le système de Recherche-

,lesconditions techniques et financières de réali sation d
'

une revue-

Fn considéran t l
'

indice de créativi té en terme de nombre d
'

artic les

réaliséكالأ@ن،* , on constate que durant la période allant de 1 975 à 1 980
,
les

.23ayant fait l
'

objet de pub lication dans le cadre de l
'

O . N . R . S , s
'

élèvent

valeurs sont faibles si on les compare au scénario suivant . si o

qu
'

une revue comporte en moyenne 5 articles/numéro et qu
'

ell

périodicité trime s triel le ,
il lui faut 20 articles pour assurer la publicatio

4 numéros par année et 100 pour as surer ceux d
'

une tranch

L
'

écart entre ce total hypothétique et le total réel des article

dans le cadre de l
'

O . N . R . S
, s

'

élève à 77 articles . Ce qui confirm

constat de faiblesse précéden
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la filière O . N . R . S n
'

es t pas repré sentative de l
'

indice

général de créativité . Car d
'

autres espaces d
'

expression fonctionnen

les articles trans itant hors du sys tème Recherche/Universit

l
'

ouverture démocratique ,
ainsi que les articles transitant par de

étrangères . C
'

est ce que montre d
'

ailleurs la revue
"

Algeria

qui signale à chacune de ses livraison s
,
les articles publiés par de

en formation à l
'

étranger dans les revues américaines et dont l

oscille à chaque livraison en tre un maximum de 2 1 articles et un

minimum de 12 artic les dans des domaines tel le génie mécan iqu

informatique ,
les mathématique s et la chimie . Ces seui ls peuvent atteindr

proportions importantes lorsqu
'

on con sidère le s travaux de toutes le

et dans tous les pays accueillant des chercheurs algérien

De même que l
'

évaluation d
'

une tranche semes trielle de la base de

donnéesح*س@آس@ء.س@! américaine Science c itation index (S . C . I) co

Car pas moins de 6 1 publications d
'

algériens sont s ignalées pou

seule période de janvier à juin 1989 dans les domaines de s sciences e

Cette valeur peut ê tre cons idérab lemen t majorée en con s idéran

fait que cette base ne couvre qu
'

un seul domaine et qu
'

elle est

anglo
- saxonn

D
'

où il s
'

avère que l
'

indice de créativité fondé sur l
'

article publié es t pe

pour justifier l
'

état précédent des revues e t ce à un double point d

vu

,lamasse critique des intellectuels formés depuis l
'

indépendance

et d
'

inférer l
'

hypothèse de l
'

existence d
'

un ré servoir important d
'

auteur

Ainsi
"

en l
'

espace de vingt ans
,
l

'

Algérie a formé plus

d
'

intellectuels que n
'

en avaient été produit pendant trois ou quatre sièc le

(29)1987soit 100 000 diplômés e

une part relativement importante d
'

articles est constituée par le biais

processus métaboliques divers . Dont la transformation d
'

une thèse en vu

en faire un article ou la propostion d
'

une communication à un colloqu

article de revu
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genre parait être très pratiqué , puisque les articles réalisés dans l

de l
'

O . N . R . S sont en même temps le produit de communications à

desآاس@ colloques . C
'

es t d
'

ailleurs ce que mon trent le cas de certaines revue

premier numéro de
"

Cahiers de l
'

aménagement de l
'

espace
"

qui fait é ta

travaux d
'

un séminaire sur
"

l
'

Aménagement du territoire tenu à Oran en

juin 1977 ,
le numéro 2 de 1977 et de 1983 de la

"

Revue algérienne d

2sciences juridiques , la
"

Revue algérienne de pneumo
-

phtisiologie
"

d

le numéro 2 de 1983 de la
"

Revue algérienne de pharmaci

Au vu de ces proces sus et le nombre de travaux soutenus chaque anné

،
il est permis de faire l

'

hypothèse que la productio

assurer uneة
ا

كال@

arution régulière minimale . Une telle hypothèse ne peut être validée qu

point de vue de la seule créativité potentielle des chercheurs . Ca

analyse du système de Recherche/Université permet de constater le statu

accordée à la revue en général . Elément superfétatoire , elle n

intègre pas dans le cahier des charges d
'

un projet de recherche . Ce qui es

indice d
'

un dysfonctionnement du sys tème de gestion de la Science et u

à la diffusion de ses résultat au niveau social . Cette obstac le est d

au vu modèles théoriques précédents qui ont montré que la revu

fonctionnelement parlant , un rapport d
'

utilité sociale en diffusan

sultats de la recherche et préside au processus cumulatif par l
'

effet@اص

bibliographique qu
'

elle enclenche . Ce qui ne fera que renforcer le

d
'

extraversion de la sphère scientifique en général par rapport à l

socia

Notons que le dysfonctionnement en question n
'

est lui même qu
'

u

parmi d
'

autres déterminants relevant des fondements même d

de la recherche et dont la problématique se pose toujours en term

autonomie et de légitimité du scientifique(3 1 ) . Ainsi l
'

autonomie renvoie

critères internes à la science et constitue une condition sine qua no

produire un discours scientifique et pour stimuler la capacité d

des projets inte llectuels à l
'

abri de l
'

anomie et de l
'

insécurit

Quant à la légitimité
,
elle revoie à de critères externes dont celui de l

par le pairs ou par la société . A ce titre
,
le pouvoir y joue u

ou sa négation،-لا،سةم@
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est ce que montre d
'

ailleurs
"

la surdé termination du cham

(23)
ا

"intellectuelpar la politiqu

ا

rapport entre
"

l
'

intellectuel،1@(33)س

sens de diplômé de l
'

université) et la
"

société civile es t lâche . Ce qu

en partie la faiblesse de l
'

emprise de la sc ience sur le tissu cultur

restreignant de ce fait le champ de rayonnement de cet intellec tue

fait que sa production
"

tourne à vide
"

sans rencontrer d
'

éch

D
'

ailleurs même au niveau de la ge stion technique de l
'

é tat , la rareté de

d
'

expertise témoigne de la faiblesse de participation de

scientifiques à cette ges tio

Tenant compte de ces termes constituant la problématique du systèm

Recherche en Algérie ,
le rapport d

'

utilité sociale qu
'

ins titue une revu

de par sa fonc tion , ne peut être que foncièrement biais

Quant à son rapport à la cumulation
,
le fonctionnement extaverti d

de Recherche
, explique en partie le phénomène d

ation/dispari tion précoce des revues . Ce phénomène e st assimilé à une@س

34( qui
"

cache mal une imposs ible)

l
'

augmentation du nombre de titre de revues a pour enver

mouvement de décapitalisation intellectuelle et organisationnelle pa

C
'

es t ce que confirme les évolutions)
ا

.1970s tructurelles du sys tème d
'

enseignement supérieur dès les année

dont les processus de maturation ne sont pas encore achevés e

traduisent donc par sa précarité . Ce qui fait que le dynami sme de créatio

une revue
"

n
'

arrive pas à se transformer le plus souvent en s tructuratio

(36)
ا

institutionnelle et matérielle efficient

Ainsi donc outre la précarité du système de recherche ,
les condition

techniques et financ ière s de réalis ation des revue

interviennent comme fac teur supplémentaire pour explique

dynamique . De ce point de vue elles se trouvent soumises aux mêm

que la presse publique en général mais avec una acuit

vu l
'

absence de traditions de sponsor ou de parrainage ainsi qu

-
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localisation des structures universitaires éditrices dans des régions n

pas d
'

un environnement adéquat (37 ) . Contrairment à Alger qu

du potentiel graphique et documentaire le plus important du pay
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.Conclusion

Le diagnostic des revues spéc ialisées en Algérie fair ressortir de

de dysfonctionnement de la sphère scientifique en général et d

extraversion sociale en particulier . Les res sorts d
'

une telle s ituatio

reviennentة en partie au carac tère juvénil de cette sphère cons ta

ailleurs à travers la démographie des chercheurs . De se fait l
'

ac tion sur
"

l

précoce
"

de ces revues ne peut produire d
'

effe ts posi tifs si elle s

au seul système technico - édi torial . Car s i celui - ci constitue un

néces saire , elle ne peut être en aucun cas suffisante vu qu
'

ell

d
'

autres actions tant au niveau des fondements du sys tème de l

qu
'

au niveau de son sys tème de ges tio
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