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Abstract 
The Land register constitutes the body of the real  estate 

Property  and  draws  its spirit from the digitization of the 
document after their deposit within the services of the land 
conservation . 

The land registrar shall motify the digization of real estate 
in accordance with article 11 of decree 76/63 of 25 /03/ 1976 on 
the foundation of the land register . 

The land register constitutes the main document with effed 
of proving during the cadastral survery the apppriation of the 
property . 

However, this support and delivery may be raised by many 
disputes, filed before the judicial bodies, whether ordinary or 
administrative, which requires research in the extent of taking 
the legislator and the Algerian judiciary absolute.  
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Abstract 
Through this article,  We aim to clarify the political 

participation at the level of the local councils, and thus 
indentifying the most important international and regional 
human rights instruments embodied in this by adopting the 
provisions of these charters  in the constitutional amendment 
of 2016 in Algeria. 
Key words: Political participation- the local councils -
International conventions on human rights. 
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Abstract 
I tried from this current study to show the importance of 

the psychological care of psychologically traumatized children, 
in order to improve their psychological health, providing first 
aid during the crisis situation.

The study was divided into two parts: The first theoretical 
part, from where I addressed the basic concepts of research 
which are as follows: Childhood, crisis situation, first aid that 
can be provided by the psychologist for the victim child
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in such situations for healthy growth and prevention of psychological and 
organic illnesses. To begin then the notion of psychological health. And 
lastly, a questioning and a general hypothesis.

In the second part which is the practical part, I touched the 
methodology, the sample, and the tools of the study. To discuss the results 
of the study in the light of previous studies. In conclusion I noted the 
importance of first aid in the reduction of the psychological symptoms in 
the traumatized child.
Key words: Childhood -crisis situation- first care - psychological health.
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Abstract 
The article above is against pilgrimage and tourism, concerning the 

traveller taking into account the individual aspect of his action. He is 
driven by the appetite of the unexpected aspect of any traveller, by the 
love of the other and by the diversity of our attractive world. 

The account of travelling is a perfect optimistic action. It translates 
the possible will to contemplate the space and time of other men to get the 
unity of the human spirit and the diversity of societies and formes of 
collective life. In other words, the traveller interpretes the world through 
his action of travelling, and this is what we are trying to clarify in this 
articl. 

 






















    


 


 



  

- 63 - 
131 




 


 

 

1 

  






1





  
  




2



 
  




 



  

- 64 - 
131 

2 





3














 

3 




  



 



   

 



 



  

- 65 - 
131 








 

4 







4


 


 
   




   


            


 


    



   5       



  

- 66 - 
131 





6


 

5 







 









 

        










 



  

- 67 - 
131 

6 








 
  

   
7 




     


   



 


   


 








     
 8



  

- 68 - 
131 




 





 





 



 

 





9 










           
        





  

- 69 - 
131 

–      
 

10





11
         


       




      


12 



 

"




13 

.


 

14



  

- 70 - 
131 




 15    
 







 









 

 



 







 
 






  

- 71 - 
131 

  
 


 

 


 

  


"16 


 


1833







17


 





18






  

- 72 - 
131 


 

1791

182718061807

1811


 






19

 





20

 

21

 



22






  

- 73 - 
131 


 

 






23










"24 













 



25


 



  

- 74 - 
131 




" 
 








 





26



 
     





 


27






 



  

- 75 - 
131 

28
      


 





 

 
   

      



           

 



 

 

 

 

 

 

 



  

- 76 - 
131 

 

1
2009381 

2388 
3

1998380 
4382 
5201267 
6382 
7385 
8  

2004117 
9          

199745 
10   

1996179 
11 
30 
1246 
1355 
14

201241 
15         

199526 
16

2001185 
17192 
18318 



  

- 77 - 
131 

19319 
20319 
21323 
22323 
23324 
24325 
251992
138 
26346 
27347 
28348349 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

- 78 - 
131 

 
 

 
1 

             

 
        

 





 






 

---
-- 

 
 
 
 
 

Abstract 
Recognition of victims went through several steps before 

been fully consecrated in Rome Statute creating the international 
criminal court. 

For the first time in the history for international criminal 
justice, victims have the right to participate in proceedings and 
request reparations. This means that they will not only testify as 
witnesses, but may also present their views and concerns at all 
stages of the proceedings. 
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The role of victims in International Criminal Court proceedings 
completes the efforts undertaken by the Court to hold accountable 
individuals who are responsible for the most serious crimes of concern to 
the international community. The principle behind this is that the true 
justice is achieved when voices of victims are heard and their suffering is 
addressed. 
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Abstract 
Witnesses and experts and victims are the cornerstone in the fight 

against organized crime and terrorism and corruption, which is why the 
Algerian legislature adopted the ordinance 15-02, and introduced 
amendments of the code of criminal procedure, adding ten articles 
containing procedural and non-procedural measures. 

These measures are used only if the life of the person concerned or 
those of his family members or essential interests are in danger. 

Order 15-02 has filled the gaps in the matter, but on the other hand 
the legislator has excluded victims and whistleblowers from protection 
measures, and the absence of details that make the measures applicable, 
and it preferably should be the subject of a law dedicated to the protection 
of witnesses and whistleblowers and experts and victims in accordance 
with international practice. 

The legislature adopted this measures following the recommendations 
of the National Commission for the Reform of Justice, and also following 
the ratification of several relevant international treaties, and to follow 
practice compares, in order to incorporate new criteria into the penal system 
Algerian conflict, linked to human rights and the modernization of justice. 
Key words: order 15-02, code of criminal procedure, Witnesses, expert, 
victim whistleblowers, protection. 
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Abstract 
With the beginning of Quran interpertation, various syntactic evidence 

was considered as an important tool. In order to understanding Quran 
verses interpreters consider syntactic evidence and used them for proving 
and interpret a syntactic rule. Some of these interpreters put evidence 
poem in the first place and and strengthen and reinforce many syntactic 
rules. One of interpreters is Andolusian Abu Hayyan that in Al-Bahr Al-
Muheatinterpretion use them and in explaination and functions of the 
words have been considered. This thesis is a kind of syntactic research 
that assesses syntactic poem evidence in first part of Quran in Al-Bahr 
Al-Muheatinterpretion. 

This thesis is based on the analytical method to investigate the role 
of syntax interpretaion and poetic syntactic of the Holy Quran and the 
effect of poetic evidence and his evedince. Point of view in syntactic schools 
will analysis. After that he pointed out to books which are about syntactic 
poetic evidence. Then it describes about Abu Hayyan biography and his 
methods in intepretation of 118 syntactic evidence of per-islamic and 
islamic and points of view of syntax scholars about evidences and Abu 
Hayyan's points of view. 

Research findings indicate that the Al-Bahr Al-Muheat interpretation 
is an important source for knowing the functions and words of the Holy 
Quran. Among them poetic evidence has had an important role and Abu 
Hayyan has evidenced them and he was the follower of Basri school and 
much of the time and he has rejected kuffian views in many syntactic 
problems. He has used poetic evidences in order to express a meaning and 
a syntactic rule a function of a verses and justification of a reading and is 
mostly indisput with Zamakhshary and Ibn-Atteyeh. 
Key words: AbuHayyan-e-Andolosi, Al-Bahr Al-Muheat interpretation, 
syntactic poetic evidence.    
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Abstract                                                                                                                                    

The overlap of  literary categories is a critical theory 
relevant of the theory of literary genres, and it is one of the most 
important issues in the critical thinking in the past and present, 
this study tries to approach this overlap in a creative feminist  
literature which raises this dilemma clearly as zakirat el djassad 
problematic of Ahlen  Mosteghanemi is a novel which rebelled 
against the origin of the novel and conventional narrative, the 
novelist invested in it the overlap of different literary categories in 
the  formulation of its narrative template by presenting it in the 
style of biography and letters and travel leterature  with a 
language that  has the same characteristics as poetry and the 
cultural components of Ahlen  Mosteghanemi personality have 
qualified to bring about the  rapprochement between these 
categories  in writing  zakirat el djassad. 
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Key words : The overlap of  literary categories- critical theory- zakirat el 
djassad- Ahlem Mosteghanemi  -novel -style of biography -travel 
leterature- characteristics as poetry. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the causal model 

for the relationship between attachment pattern and family 
dialogue to appear the violence among a sample of adolescent 
students (college and secondary school). 

Our study consisted of (110) students selected by a 
random method, and we used two measurements to achieve our 
study objectives˸ attachment pattern, questionnaire of family 
dialogue and violence. 

After analyzing the data using the statistical packages 
SPSS program the results showed that the level of the pattern of 
the secure attachment to the mother and the father was weak, but 
the level ofavoidant attachment to the motherand the fatherwas 
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average. While the level of the violence was average, and the perception 
of the level of family dialogue was weak. At the end the results of the 
regression analysis showed that the most influential factor was the family 
dialogue. 
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Abstract 
This subject occurs in the case of the economical sociology that we 

propose ; through it; the relation between the Algerian university with the 
economical and sociological environment under the structural and political 
changes seen by the Algerian field as well as the international one . 

The university is the principal source for better work force ; with 
extra power , development and innovation .  

So , the different fields,  prospects given by the university are used 
for enriching knowledge’s , thoughts .All that exists for the favor of the 
developing plan ( project ) that Algeria working to achieve it. 

We are attempting to make a comparison between the Algerian 
universities ‘ approaches aims and prospects and its pioneers such as 
Germany, France, Russia and U.S.A ,while the german university regards 
that the university’s objective is looking for knowledge and science ,the 
French university considers it to be serving the national and regional spirit, 
contrary to the Russian university which sees the main aim of the university 
is to fulfill the essential needs of the society, however; the american one 
sees that the university’s objective is serving markets which are subject to 
competition  and development, unlike the Algerian university’s objective 
which is a mixture of the previous  ideas and prospects , something that is 
clear in the official speeches , recommendations and practical instructions. 

In brief , the Algerian university aims to serve the society’s needs , 
serve the scientific researches and seeks to adapt the technological 
development .  

We will make a comparison between university after independence 
and what it becomes nowaday. within a competitive economical surroundings; 
with success and efficiency in propulsion.  
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Abstract 

The intervention of state in the economy has generally an 
important impact on the developmental process over the world, 
whatever it’s political or/and economical system, as well as its 
progress level. More than this, it was remarked that the presence 
of the state would be stronger in time of crisis. 

We have tried through this article touched on the 
performance of the state in the Arab world evaluated through the 
analysis: poverty indicators, health indicators, education 
indicators, unemployment indicators, food security indicators. 

Key words : evaluation- arab countries - development indicators. 
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Abstract 
The film story is an art that stands on its own with its special 

characteristics that agree with this new mediator, and since we can 
consider it as one of the literary arts that has been termed by adaptation 
from the novel, the short story and the play, so the comparison between 
the story for cinema on one hand and all the other arts on the other hand, 
and the extent of the modifications by removal or addition that are done 
on these arts to make them suitable to cinema and this can explain to us at 
the end the characteristics of this new genre “ the story for cinema”. 

We must show in which way these arts are related to each other and 
how each art can take profit from the other arts like the possibility of 
hiring and borrowing some techniques of a literary art for the success of 
another one. For example the techniques of lighting which was borrowed 
from cinema to be used in theatrical presentation to ameliorate the 
watching and adopting the dialogue which is a theatrical characteristic in 
cinema to help understanding and the meaning that achieve the visual 
signs for example, and all this shows the integration of arts and the 
collaboration for the success of any art project. 

Based on the above, this study tries to expose some elements, the 
most important ones are: The emergence of the relationship between 
novels and cinema then comparing the text is fiction and the screenplay in 
cinema to reach the point of making the difference between fiction 
“novels” and cinema and the problematic of adaptation. 
Key words: Cinema- Novel – Adaptation – Scenario – Film story- language 
and dialogue – Character.   
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Abstract 

The study aimed to identify the "level of patient satisfaction 
provided by private hospitals in Amman, Jordan, health service", 
the study population consisted of patients who receive service by 
private hospitals in the Jordanian capital Amman, the researcher  
took  a random sample of (317 ) patients in private hospitals in 
the Jordanian capital, however,were excluded (18) to identify
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the lack of suitability for the procedures of statistical analysis, and thus 
the questionnaires that are compatible and aligned with the statistical 
analysis measures the ratio of (299) questionnaire; and the study found a 
range of results was most notably that the level of patient satisfaction for 
the health service provided by private hospitals in the Jordanian capital 
Amman average, the study recommended a set of recommendations, 
notably the need to work in order to improve service levels, as well as the 
acquisition of all that is new in terms of advanced medical equipment in 
order to improve the service provided to patients in private hospitals in 
Amman, Jordan. 
Keywords: Patient Satisfaction, hospital, Private, Health Service. 
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Abstract 
Public morals are the set of moral foundations on which the system 

of society is based, and The law has affirmed to respect them, and the 
Criminal and Civil Code has professed for her protection. Although the 
Family Law does not professing (permit) the use of the term "public morals" 
in its texts, its meanings are understood through its provisions. The judge 
of family affairs has an active role in preserving these morals (literatures), 
and This is highlighted in several issues, the most important of which - 
according to this study - is the following : 
1/ In cases related to customary marriage, The judge shall not judge prove 
it until after reviewing and adapting the facts adopted in the case, and The 
presence of witnesses is also required to ascertain the legality of the 
relationship between men and women. 
2/ In cases related to proof of lineage (the filiation ), The judge shall not 
issue judgment Unless the availability of legitimate reasons for this 
evidence , and  any illegitimate relationship between men and women is 
not a reason to judge the validity of  lineage (the filiation). 
3/ In cases related to custody, The Family Affairs judge shall have the 
power to drop this right from his merited if he contravenes public morals, 
in order to preserve the rearing of the child. 

At the conclusion of this study it can be said that the judge of family 
affairs is responsible for ensuring the protection of public morals, and 
thus the judiciary is a safe guard of the values of society. 
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Abstract  
          The chari'a had an absolute legal sovereignty in the Muslim 
countries, but the visit of the colonial system and the fascination by 
Western civilisation called her into question. She should therefore be 
replaced with positive right notably French law. And it is in these same 
conditions as was issued the Egyptian civil code in 1948 conducted by the 
famous jurist El Sanhouri who was influenced by the Napoleonic code 
himself, This Egyptian Civil code was taken back by many Islamic 
countries of which Algeria. The commentators of this code think that it 
contains several rules of the chari'a, and that it even gave a big 
importance to the principles of the chari'a by considering them to be the 
first subsidiary source of right in the absence of legal measures. A 
deepened analysis shows however, that on one hand considered solutions 
as scooped out by the chari'a were inspired in fact by foreign legislation 
and that on the other hand those taken back exclusively by the chari'a is 
incoherent with the general principles of the civil code. Moreover to 
consider the principles of the chari'a as subsidiary source an Utopia so 
much is it is a matter of general principles and not question of detail. The 
appeal in these principles is a simple hypothesis of school, considering 
the legislative inflation and considering the obligation to respect the 
general principles of right. 
Key Words : Chari’a islamya –civil code- material source –official 
formal source. 
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Abstract  
The content of the term of citizenship, though contemporary 

and imposed by the development and the openness to the world 
factors, was very known to the Islamic scholars through their 
many books on political jurisprudence in its different fields. If 
you have a view on the book of “Alahkam As-sultaniyyah”, the 
book of “Almaraya” that deals with Counsel for Kings and the 
books of political and social reform. 
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The research sought to bring the image of citizenship closer to the 
Islamic political thought, which stems from a comprehensive vision of 
man, the universe and life to achieve the purpose of settlement and 
construction by establishing a society whose political structure is based 
on the rights and duties on which the idea of citizenship is based. And feel 
that they belong to it. It is a moral foundation that protects human rights 
and respects them in accordance with the objectives and purposes of the 
Shari'a. 
Keywords: Citizenship - Rights and duties system - Pillars value. 
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Les Annales de l'université d’Alger 1, est une revue scientifique 

internationale qui parait deux fois par an sous forme électronique et 
en papier. Sa mission principale est la publication de la production 
scientifique et intellectuelle des enseignants et chercheurs; afin 
d’une part à les inciter à promouvoir la recherche scientifique et les 
études approfondies et d’autre part leur permettre une contribution 
mutuelle d’ordre scientifique et intellectuelle. La revue se base 
particulièrement sur les thèmes ayant des liens avec les sciences 
juridiques, islamiques, médicales et techniques. 
 
Conditions de Publications  

Toute étude présentée à la revue pour publication doit obéir 
aux dispositions ci-après : 
 Doit être approfondie et se caractérisant par son originalité, 

d’autre part l’auteur doit être objectif et doit se conformer à 
la méthodologie scientifique; 

 Ne doit pas provenir des polycopiés de cours destinés aux 
étudiants, ni de partie de thèse de doctorat; 

 Doit être rédigée dans l’une des langues : arabe, française, 
anglaise ou russe ; 

 Les bas de pages doivent être porté à la fin de l’article; 
 La liste bibliographique utilisée doit comporter toutes les 

références voulues; 
 L’étude doit comporter au minimum 10 pages et maximum 20; 
 Les études en langues arabe doivent être rédigées sous forme 

(Word) caractère (SIMPLIFIEDARABIC) police N° 16. Le 
caractère gras est réservé aux titres, quant aux bas de pages, 
ils seront rédigés en caractère (SIMPLIFIEDARABIC) 
police N° 12 ; 

 Les études en langues étrangères doivent être rédigées sous 
forme (Word) caractère (Times New Roman) police N° 14, le 
gras ne sera utilisé que pour les titres, quant aux bas de pages, 
ils seront rédigés en caractère (Times New Roman) police N° 10 ; 

 Doit apparaitre clairement au début de l’article le nom et le 
prénom de l’auteur, son grade universitaire et l’établissement 
auquel il est rattaché (Université, Faculté ….) ; 
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autre que celle dans laquelle elle doit être publiée, 

 et dans une seule et unique page; 
 
L’expertise des études  

Les études qui parviennent à la revue seront automatiquement 
soumises à vérification avant leur publication : 
 En vue de procéder à la rectification des erreurs et des 

manquements dans l’article s’ils viennent à exister ; 
 La revue est libre de porter certaines modifications indispensables 

dans la forme de l’étude présentée à la publication sans pour 
autant toucher à son fond. 

 
Mesures administratives  
 L’auteur doit signer une déclaration attestant que son article 

n’a pas était publié dans une quelconque revue ou livre qu’il 
a précédemment édité; 

 L’administration est tenue de lui remettre une attestation de 
remise d’article; 

 L’article remis à l’administration ne sera pas rendu à son 
auteur qu’il soit publier ou non; 

 L’administration remet une promesse de publication à l’issu 
de l’accord de la commission de lecture; 

 La disposition des articles répond uniquement à des 
considérations d’ordre dispositions. 

 La revue a les droits d’éditions des articles acceptés, et sa 
réédition par un autre organisme n’est toléré qu’après autorisation 
écrite délivrée par l’administration de la revue. 

 La revue remet à l’auteur 2 exemplaires du numéro de la 
revue dans lequel paraitra son article; 

 Les articles présentés à la publication dans les Annales de 
l'université d’Alger 1 ainsi que toute correspondance relative 
aux annales sont à transmettre au service des publications de 
l’Université d’Alger 1 - Benyoucef BENKHEDDA. 

 



Sommaire 

  
09  Préface ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Radia BERNAOUI/ Fatiha DARFALOU 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10  

Etude bibliométrique des revues algériennes en agronomie : 
quelles collaborations scientifiques au travers les annales de 
l’INA d’EL HARRACH et la revue recherche agronomique 
de l’INRAA? ............................................................................................................................................................................ 

  
Nabila OUAHDI/ Fella BEKHOUCHE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

36  

La performance globale, voie pour la durabilité des services 
d’eau et d’assainissement ................................................................................................................................ 

  



Les Annales de l'université d’Alger 1 
 

9 
Les Annales de l'université d'Alger 1, N°31-Tome II 

 

 

Préface  
L’Université d’Alger 1- Benyoucef BENKHEDDA, est fière 

de mettre à la disposition de ces chers lecteurs, le numéro 31 tome II  
de «La Revue des Annales d’Alger 1 ». La revue est restée depuis 
sa création en 1986 un espace privilégié destiné aux enseignants et 
chercheurs de différents pays pour la publication de leurs articles; 
afin d’approfondir la connaissance, les échanges d’opinion et élargir 
les discutions scientifiques sur des questions importantes. 

Ce numéro comporte des articles et des études dignes d’intérêt 
sur des thèmes importants, ceux-ci en vue d’atteindre la qualité 
scientifique qui permettra à la revue de concurrencer dans un monde 
ouvert. 

 
 
 
 

                                                           Bonne lecture 
Souhila GUEMMOUDI 

  Editeur en chef 
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ETUDE BIBLIOMETRIQUE DES REVUES 
ALGERIENNES EN AGRONOMIE : QUELLES 

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES AU 
TRAVERS LES ANNALES DE L’INA 

D’EL HARRACH ET LA REVUE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE DE L’INRAA? 

 
Radia BERNAOUI :Maitre de Conférences A 

 ENSV -Alger 
 Fatiha DARFALOU: Maitre de Conférences A 

ENSA -El Harrach 
 

 
Résumé 

Notre étude traite d’une analyse évaluative de la 
production scientifique des revues algériennes en sciences 
agronomiques dans le but d’étudier le dénombrement des 
auteurs les plus productifs, l’identification des thématiques les 
plus dominantes et enfin l’investigation scientifique par co-
signatures entre institutions et laboratoires de recherche les plus 
collaboratifs. Il s’agit d’une mesure bibliométrique au travers les 
Annales de l’INA d’El Harrach (2000-2008) et la Revue 
Recherche Agronomique de l’INRAA (2000-2009).  

Les résultats de notre étude révèlent une corrélation entre 
les publications des deux revues nationales en agronomie et les 
programmes du Plan National de Développement Agricole, ainsi 
que les Programmes Nationaux de Recherche. Par opposition 
une urgence réfléchie doit positionner les deux revues dans un 
contexte plus académique et plus collaboratif au niveau 
international. 
Mots-clés : Revue scientifique ; Annales de l’Institut National 
Agronomique d’El Harrach ; Revue Recherche Agronomique de 
l’Institut Nationale de la Recherche Agronomique d’Algérie; 
Evaluation de la recherche ; Chercheurs ; Co-signatures ; 
Bibliométrie; Algérie. 
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ABSTRACT  
Our study addresses an evaluative analysis of scientific journals of 

Algerian agricultural sciences in order to study the counting most 
productive authors, the identification of the most dominant themes and 
the scientific investigation by co-signatures between institutions and 
laboratories the more collaborative research. It is a bibliometric 
measurement through the Annals of NA El Harrach (2000-2008) and the 
Journal of INRAA (2000-2009). 

The results of our study show a correlation between the two 
publications of national journals and the agronomy programs of the 
National Plan for Agricultural Development, and the National Research 
Programs. As opposed to an emergency reflection, the both journals must 
be in a more academic and collaborative international level. 
Keywords: Scientific Journal; Annals of National Institute of Agronomic 
of El Harrach; Journal of the National Institute of Agronomic Algeria; 
Evaluation of research; Researchers; Co-signatures; Bibliometrics, Algeria. 
 
1. Introduction  

L’information scientifique et technique à travers le monde a entraîné 
un véritable phénomène de mondialisation des connaissances à travers la 
production, la visibilité et la diffusion des connaissances et des savoirs 
produits par des chercheurs et des établissements de recherche. Quant à la 
recherche scientifique est devenue de nos jours une partie intégrante pour 
le développement de notre société. Elle contribue à trouver des solutions 
aux problèmes complexes dans différentes activités pour le développement 
économique, social et politique.  

Parmi les travaux scientifiques considérés comme moyen de diffusion 
de savoir et des résultats de recherche, nous avons les revues académiques 
permettant le partage des connaissances entre universités, institutions de 
recherche, laboratoires de recherche,…Ces revues scientifiques devront 
avoir leur place dans un programme d’évaluation et de valorisation 
puisqu’elles permettent au chercheur de faire connaître ses travaux auprès 
de la communauté scientifique. Mais, il faudra évaluer cette production 
scientifique pour juger son efficacité et son efficience. L’évaluation de la 
production scientifique ne devrait pas se baser uniquement sur le jugement 
de la qualité scientifique et technique des travaux réalisés. «A quoi servent 
en effet des travaux de bonne qualité sur des thèmes sans relation avec les 
finalités poursuivies par le programme»1. Il est important de signaler que 
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l’implication dans des constructions de réseaux de collaboration permet 
d’établir des liens à travers les publications avec d’autres auteurs et 
laboratoires de recherche. 

Désormais, quand on s’interroge sur ce processus de visibilité de 
l’activité des recherches des universités et des entités de recherche, ceci 
nous amène sans doute à se questionner sur la procédure à entreprendre 
pour éclaircir cette visibilité. Effectivement selon ce constat, la question 
qui nous parvient, c’est celle de savoir comment peut-on mesurer cette 
visibilité et à partir de quels indicateurs ?  

L'évaluation de la production scientifique dans le secteur agricole 
algérien en termes bibliométriques a pour objectif d’analyser la production 
scientifique au travers des revues nationales spécialisées en agronomie.  
Pour ce qui est de notre étude, nous nous sommes intéressées à deux 
revues. Il s’agit de la revue des « Annales de l’Institut National Agronomique 
d’El Harrach » de l’ENSA et celle de la « Revue Recherche Agronomique 
de l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie » de l’INRAA. 
Ces deux revues sont considérées comme l’une des périodiques les plus 
importantes et les plus anciennes dans le domaine de l’agronomie en 
Algérie. Dans cette optique d’étude d’évaluation, la bibliométrie est 
considérée comme une approche intéressante pour l’aide à prise de décision 
et à la gestion de la recherche scientifique. Selon Rostaing H., la                   
« caractéristique de la bibliométrie est d’établir des études de publications, 
sur des données quantitatives et non plus simplement subjectives (avis de 
pairs). Ces données quantitatives sont calculées à partir de comptages 
statistiques de publications ou d’éléments extraits de ces publications»2. 

Il est important de rappeler que plusieurs travaux de recherche ont 
abordés l’importance des indicateurs de dénombrements telles que les 
relationnels comme les co-signatures. C’est dans ce sens précis que nous 
nous sommes interrogée sur le degré de participation des auteurs à travers 
leurs travaux scientifiques, lors d’une coopération, ainsi de savoir si le 
pays a tissé des liens avec un autre pays en coopération nationale et/ou 
internationale ? 

En effet, Okubo Y. signale que « les analyses sur la coopération 
permettent de dessiner les réseaux scientifiques tissés, et mettent en relief 
les relations établies entre les pays, les institutions, ou entre des 
chercheurs eux-mêmes, l’analyse d’un grand programme, la structure des 
disciplines scientifiques et leurs relations mutuelles »3.  Salaün J.-M. 
explique cette relation de réseaux en disant que « la mise en relation de 
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différents individus dans un processus communication plus global 
implique la possibilité de développer des savoir personnels (dans le sens 
individuel) et collectifs (qui émergent du groupe et apportent au groupe 
dans sa totalité) […] Par ailleurs, la manière de diffuser l’information, la 
nature des liens qui se forment entre individus, la densité des relations 
qui se nouent etc. modifient les différentes caractéristiques des réseaux et 
implique des réseaux modelés en fonction des liens sociaux qui 
structurent les individus membres du réseau »4.  

C’est dans ce sens que nous essayons de prendre en compte les 
collaborations en partenariat existantes pour le domaine de la recherche 
agronomique algérienne à travers notre étude d’évaluation de la 
production scientifiques des Annales de l’INA d’El Harrach (2000-2008) 
et la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA (2000-2009).  Nous 
réaliserons à cet effet des cartes relationnelles qui vont nous permettre 
d’étudier les co-signatures d’articles. Ceci va produire le degré de 
capacité à mettre en place des collaborations scientifiques pour prendre 
les connaissances en partenariat avec des institutions et des laboratoires 
de recherche travaillant dans une même discipline où qu’ils soient situés 
géographiquement.  Par ailleurs, nous nous demandons si ces thématiques 
abordées sont en adéquation avec les programmes de recherche et les 
orientations du secteur économique ? 

Nous essayons à travers notre étude de déterminer quelles sont les 
collaborations scientifiques en partenariat existantes ? Nous nous 
demandons également si ces thématiques abordées sont en adéquation 
avec les programmes de recherche et les orientations du secteur économique ? 
Ces thématiques correspondent-elles au Plan National de Développement 
Agricole (PNDA) et aux Programmes Nationaux de Recherche (PNR) ? 

Notre étude consiste donc à évaluer les Annales de l’INA d’El 
Harrach et la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA, à travers tous 
les articles publiés pour la période allant de 2000 à 2009, tout en réalisant 
une analyse sur trois axes principaux : 

1. Le dénombrement de la production scientifique des chercheurs. 
2. La détermination et le dénombrement des grandes thématiques. 
3. Les co-publications pour connaître les différentes collaborations 

scientifiques entre institutions, laboratoires de recherche et enfin 
entre pays. 
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Nous intéresserons également à l’analyse comparative de la visibilité 
des articles en sciences agronomiques publiés durant cette période. 
 
2. Méthode 

L’approche et la méthode ont été doubles : d’une part dépouiller les 
deux revues scientifiques (Annales de l’INA d’El Harrach et Revue 
Recherche Agronomique de l’INRAA) et en analyser l’aspect quantitatif 
« grandeur » et le coté qualitatif « contenu », ainsi que les relations de 
productions scientifiques entre institutions et laboratoires de recherche 
« collaboration scientifique ».Désormais les deux revues, les Annales de 
l’INA d’El Harrach et la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA 
sont successivement analysées au travers des domaines, des disciplines, 
des auteurs et de leurs organismes et laboratoires. Pour chaque numéro 
des revues choisies, le dépouillement a consisté à dresser des grilles 
d’analyse dans lesquelles figurent, outre l’évolution à travers le temps, la 
thématique, l’auteur et son affiliation (organisme et laboratoire de recherche), 
ainsi que la zone géographique pour établir une cartographie de production 
scientifique nationale et internationale. 

Enfin, nous terminons par une analyse comparative de l’étude 
d’évaluation de la production scientifique des deux revues pour les périodes 
respectives (2000-2008) et (2000-2009). 
 
3. Résultats et discussions  
3.1. Evaluation de la production scientifique agronomique au travers 

les Annales de l’Institut National Agronomique d’El-Harrach 
(2000-2008) 

Nous étudierons la revue dans son ensemble au travers l’étude des 
domaines de publications, des spécialités de publication, des auteurs et 
des organismes signataires d’articles. L’analyse quantitative des articles 
publiés dans les Annales de l’INA comprend donc précisément la période 
2000-2008. 
 
3.1.1. Répartition des articles des Annales de l’INA d’El Harrach par 
année de production 

Cette répartition nous permet de visualiser par année, l’importance 
des articles publiés et leur évolution dans le temps. A la lecture de la 
figure n° 1, l’année 2004 est beaucoup plus représentative en termes de 
nombre d’articles avec un total de 10 articles. Entre la période 2001-2003 
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et celle de 2007-2009 nous constatons une très légère diminution des 
articles publiés. Pour l’année 2000, nous estimons qu’un intérêt suffisant 
a été porté à la revue, étant donné que le nombre d’articles parus est plus 
ou moins important que celui de la période (2007-2009).  En revanche, 
une régression de la production se distingue pour l’année 2002.  

 

 
Figure 1 : Répartition des articles des Annales de l’INA d’El Harrach 

par année de publication 
 
3.1.2. Production scientifique des Annales de l’INA d’El Harrach par 

zone géographique et par laboratoires de recherche  
Sur l’ensemble de notre corpus évalué, nous retenons que 93,75% 

des articles publiés dans les Annales de l’INA sont originaires de 
laboratoires algériens dont 59,43% résultent de laboratoires de la ville 
d’Alger. Nous présumons tout de même que la capitale d’Algérie reste la 
plus privilégiée en termes d’investigation scientifique et de possession de 
laboratoires de recherche par rapport aux autres zones géographiques du 
pays. Nous mettons également en évidence que 34,32% des laboratoires 
participatifs à la production sont issus d’autres villes d’intérieures, mais 
avec un taux respectif très faible qui varie entre un taux de 5% et 0, 94% 
pour un nombre de 16 villes du pays (figure  2 a et b).  Alors que seulement 
5,65% sont issus de laboratoires étrangers, avec la présence très restreinte 
d’autres pays, tels que la Tunisie, la France et la Suisse. Ce qui dévoile 
qu’à cette période de 2000-2008, l’ENSA (Ex : INA) était peu intégrée à 
la coopération scientifique internationale. 
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Figure 2 (a): Répartition des laboratoires par ville ayant contribués 

aux publications dans les Annales de l’INA d’El Harrach 

 
Figure 2 (b) : Répartition des laboratoires nationaux et étrangers 
ayant contribués aux publications dans les Annales de l’INA d’El 

Harrach 
 
3.1.3. Contribution des laboratoires de recherche à la production 

scientifique 
La contribution des laboratoires de recherche à la productivité dans 

les Annales de l’INA est en totalité de 41 laboratoires répartis sur les neuf 
années étudiées. Le laboratoire de « Machinisme agricole » prend la tête 
en 2007 avec quatre (4) publications et en 2008 avec trois (3) articles. En 
deuxième position, vient le laboratoire de « Biologie et de Physiologie 
des organismes avec un total respectif de trois (3) productivités pour 
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l’année 2005 et celle de 2006. Celui des « Ressources Génétiques et 
Biotechnologies » se manifeste avec deux (2) publications pour les trois 
années successives (2002- 2003- 2004). Les autres laboratoires n’ont 
réussi de produire qu’une seule publication pour cette période 2000-
2008). 

 
3.1.4. Production scientifique par département  

A ce niveau, nous avons voulu connaître les origines des articles 
publiés par département. Nous constatons d’après l’analyse des données 
obtenus que le département de « Zootechnie » est le plus productif, avec 
un total de 27 articles publiés. Viennent ensuite, le département de la 
« Phytotechnie » et celui de la « Génie rurale »; avec un total respectif 
d’articles de 16 et 14 articles. Ceci est suivi par un total de 9 articles pour 
le département de « Technologie alimentaire ». (Voir figure 3). 

Le reste des départements publient très peu avec seulement un 
article pour chacun. A titre d’exemple, nous signalons ceux des Sciences 
du sol, de Botanique, de Zoologie agricole, de Foresterie et de 
Documentation et information. 

 
Figure 3 : Répartition des articles des Annales de l’INA d’El Harrach 

par département d’affiliation 
 
3.1.5. Production scientifique par spécialité 

La répartition des articles publiés dans les Annales de l’INA montre 
un positionnement varié par spécialité.  Une dominance majoritaire est 
portée sur la production animale et la production végétale. Ces deux 
spécialités occupent un taux respectif de 15% et 14% (figure 4). Ceci est 
suivi par un pourcentage extrêmement proche pour les filières : 
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Technologie alimentaire, Machinisme, Ecologie, Hydraulique qui 
représente une moyenne de 9% d’articles publiés. 

Une place peu considérée est représentée par les thématiques 
Ressources génétiques et Biotechnologie, Biologie et Physiologie des 
organismes avec un taux respectif de 7% et 6%. Quant aux spécialités : 
Ecologie des milieux marins, Sciences du sol, Economie et Information ne 
dépassent pas le 1% de publication.  

 

 
Figure 4 : Répartition des articles des Annales de l’INA d’El Harrach 

par spécialité de publication 
 
Pour approfondir notre analyse de production par spécialité, notre 

curiosité nous a amené à comprendre si ces thématiques correspondent-
elles au Plan National de Développement Agricole (PNDA)5 et aux 
Programmes Nationaux de Recherche (PNR) 6 ? 

Nous constatons effectivement que les thématiques abordées par les 
chercheurs sont en corrélation avec les exigences de ces deux grands 
programmes nationaux (PNDA et PNR).  
 
3.1.6. Fréquence d’apparition des auteurs des Annales de l’INA d’El 

Harrach les plus productifs 
Pour mieux approfondir notre analyse, nous avons essayé de faire 

sortir les auteurs les plus productifs, ce qu’on appelle « l’élite ». Il s’avère 
que les enseignants-chercheurs les plus prolifiques de l’ENSA pour la 
période (2000-2008) atteignent une fréquence de six (6) articles écrits sur 
les neuf années. Il s’agit seulement de deux auteurs. 
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Cinq autres chercheurs ont contribués également avec un total de 
cinq (5) articles durant ces neuf années successives.  En revanche, 107 
auteurs sur un total de 138 sont présents avec seulement une seule 
publication (1) dans ces annales concernant les neuf années déterminées 
par notre étude d’évaluation.  D’après nos entretiens exploratoires auprès 
des auteurs les plus prolifiques en productivité, il s’est avéré qu’ils ont 
publiés beaucoup plus dans les domaines de la production animale, du 
machinisme et de la technologie alimentaire. 
3.1.7. Cartographie des publications co-signées avec l’ENSA 

Dans notre étude d’évaluation de la production des auteurs dans les 
Annales de l’INA, nous nous sommes également intéressées aux réseaux 
de collaboration. Il nous a semblé important d’essayer de visualiser les 
coopérations qui peuvent être établies entre organismes au travers cette 
revue.  C’est pour cette raison que nous avons dénombré en premier lieu 
la totalité des articles en co-signature. En second lieu, nous nous sommes 
concentrées à la cartographie des publications co-signées avec l’ENSA, 
étant donné que c’est elle qui détient et qui est originaire de l’édition de 
sa propre revue.  

Cependant, l’analyse des données de notre étude démontre que sur 
les 72 articles publiés dans les Annales de l’INA, nous relevons près de 
36 co-signés avec des établissements et des laboratoires de recherche 
nationaux et internationaux. Dans cet ensemble, l’ENSA se classe totalement 
en première position avec une contribution de 27 publications. 

Parmi les co-publications apparentes et réalisées entre elle et les 
autres institutions de recherche, nous apprenons que l’Université des 
Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) se pointe 
avec un nombre de sept (7) articles co-signés. Dans ce contexte, nous 
retenons bien que l’USTHB est constituée de départements de Biologie et 
d’Ecologie végétale. 

En revanche, au niveau international, la collaboration se restreint 
uniquement avec la France qui vient en deuxième position avec cinq (5) 
articles en co-publication. Ces contributions se concentrent plus 
particulièrement avec l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et le Centre de Coopération International en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) de Montpelier. Il est 
important de rappeler que l’ENSA a toujours encouragé l’établissement, 
des conventions plus précisément avec le pôle universitaire et de 
recherche d’Agropolis 7 de Montpelier.  
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Viennent ensuite, l’ENSA de Dijon, l’Université de Pierre et Marie 
Curie de Ivry sur Seine et enfin l’Université de Lausanne. Mais curieusement, 
l’INRAA se place en troisième rang avec seulement trois (3) contributions 
en termes de collaboration productive. Pourtant les deux institutions de 
recherche (ENSA et INRAA) sont considérées comme le pivot et l’assise 
centrale de la recherche agronomique en Algérie. Ce qui nous laisse 
déduire qu’il devrait avoir plus de synergie en matière de constitution de 
réseaux scientifiques. 
 
3.1.8. Synthèse d’analyse quantitative des Annales de l’INA d’El-
Harrach  

Dans le cadre de l’évaluation de la production des Annales de l’INA 
d’El Harrach, il en ressort que l’évolution de la parution des articles à 
travers le temps est plus au moins similaire pour la période (2000-2008), à 
l’exception pour l’année 2002 qui se distingue avec une production 
minime. 

Les diverses publications par zone géographique et par laboratoires 
de recherche se déclarent par la ténacité des laboratoires de recherche au 
niveau national, tels que le laboratoire de « Machinisme agricole » et 
celui de de « Biologie et de Physiologie des organismes ».  En outre, 
malgré la forte coopération internationale avec la France, elle reste tout de 
même très faible en termes de productivité.  

Bien que la production scientifique par département se focalise sur 
celui de la « Zootechnie », de la « Phytotechnie » et de la « Génie rurale », 
en premier lieu, elle est spécialisée beaucoup plus dans la production 
animale et la production végétale. En second lieu, elle se consacre à 
d’autres disciplines très variées, telles que : Technologie alimentaire, 
Machinisme, Ecologie, Hydraulique. Par opposition, les thématiques : 
Ecologie des milieux marins, Sciences du sol, Economie et Information 
sont les plus marginalisées par les écrits scientifiques. Mais, il faudra relever 
que tout de même les différents thèmes traités sont en réel adéquation 
avec les programmes de développement économique du pays. 

Quant à l’analyse par fréquence d’apparition des auteurs ayant 
publiés les articles scientifiques fait ressortir un nombre restreint d’élites 
qui sont plus productifs par rapport à un taux élevé peu prolifique. 

Enfin, les réseaux de collaborations s’expriment par une forte 
contribution nationale entre l’ENSA et l’USTHB. Sur le plan 
international, ceci se localise avec la France qui se montre avec deux 
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pôles étoilés. Il s’agit de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et le Centre de Coopération International en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD) de Montpelier. 

 
3.2. Evaluation de la production scientifique agronomique au travers 
la Revue Recherche Agronomique de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique d’Algérie (2000-2009) 

Comme nous avons réalisé l’analyse évaluative des Annales de 
l’INA d’El-Harrach (2000-2008), nous étudierons successivement les 
publications périodiques de la Revue de l’INRAA (2000-2009) au travers 
l’évolution de parution de ses numéros dans le temps, la cartographie par 
pays et par région de production, les laboratoires de recherche, les 
spécialités, les auteurs et enfin les co-signatures.  

 
3.2.1. Répartition des articles de la Revue Recherche Agronomique 
de l’INRAA par année de production 

Par rapport à cette analyse d’évaluation à travers le temps pour la 
période (2000-2009), nous avons voulu dressé un panorama de la place de 
la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA dans la production 
scientifique. Les résultats de notre étude illustrent que l’année 2000 
affiche un nombre de publications nettement inférieur à celui des autres 
années (figure 5). Mais malgré une convenable évolution de production 
détaillée après l’année 2000, nous avons calculé qu’une régression 
continue de production scientifique se manifeste depuis l’année 2001 
jusqu’à l’année 2004.  

Concernant la période entre l’année 2005 et celle 2008, elle 
démontre un tracé beaucoup plus régulier et se maintient par rapport au 
volume de publication pour cette durée de quatre années, avec une 
moyenne qui ne dépasse pas les 20 publications. Par ailleurs, nous 
pouvons constater que sous l’orientation de l’édition d’un numéro spécial 
en 2008 et d’après la courbe de croissance, la production scientifique a 
indéniablement augmentée au cours de cette année. 

La variation du nombre d’articles publiés en cette année 2008 ne 
peut s’interpréter qu’en liaison avec l’influence du numéro spécial 
consacré aux publications des actes d’un séminaire sur la 
« Biotechnologie au service du secteur agroalimentaire ». En revanche, 
une nette régression en termes de productivité marque l’année 2009, avec 
seulement dix (10) articles publiés. 
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Figure 5 : Répartition des articles de la Revue Recherche 

Agronomique de l’INRAA par année de publication 
 
3.2.2. Production scientifique de la Revue Recherche Agronomique de 
l’INRAA par zone géographique et par laboratoires de recherche  

Les figures  n° 6 (a) et n° 6 (b) permettent de visualiser l’importance 
de contribution de chaque laboratoire à la production scientifique, via la 
Revue Recherche Agronomique de l’INRAA. En comparant le nombre de 
publication par la contribution des laboratoires algériens par rapport à 
celles d’étranger, nous constatons nettement que la participation des 
chercheurs algériens est très dominante, avec 163 articles publiés pour la 
période 2000-2009. 

Selon ce constat, nous observons que les contributions sont plus 
centralisées sur la ville d’Alger avec un total de 67 laboratoires, soit un 
taux de 40%.  Nous relevons également près de 57% de laboratoires 
participatifs relèvent d’autres villes d’Algérie, plus précisément, avec la 
forte présence de l’Université de Blida et celle de Sétif.  En revanche, un 
nombre de production scientifique peu significatif concerne les pays 
voisins du Maghreb (Tunisie et Maroc) avec un total respectif de 2 
articles soit un taux de 1% seulement pendant cette période de dix années. 
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Figure 6 (a) : Répartition des laboratoires par ville ayant contribués 

aux publications dans la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA 
 

 
Figure 6 (b) : Répartition des laboratoires par pays ayant contribués 
aux publications dans la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA 
 
3.2.3. Production scientifique par spécialité 

Pour ce volet sur la production scientifique par spécialité, nous 
avons essayé d’établir la cartographie disciplinaire de l’ensemble des 
articles de la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA pour les 
années 2000 à 2009. Deux disciplines de la même importance pour 
l’aspect socio-économique se positionnent en tête. Il s’agit donc des 
spécificités disciplinaires dominantes telles que la production végétale qui 
rassemble le plus grand nombre d’articles avec un total de 38, soit un taux 
de 26,5% et celle de la production animale qui vient en deuxième position 
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avec un nombre de 28 articles, soit un taux de 20%. La thématique d’économie 
et la sociologie rurale, ainsi que du milieu physique occupent une place 
moyenne de 10% en termes de productivité (figure 7). En revanche, les 
disciplines protection des végétaux, zoologie, zootechnie, bioclimatologie, 
foresterie, physiologie animale et biologie animale sont mineures en 
représentativité dans la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA. 

 
Figure 7 : Répartition des articles de la Revue Recherche 
Agronomique de l’INRAA par spécialité de publication 

 
Par conséquent, nous nous sommes posée la question est ce que ces 

thématiques sont réalisées dans le cadre du Plan National de développement 
Agricole (PNDA) et des Programmes Nationaux de Recherche (PNR) ? 
Comme nous l’avons déjà mesuré pour la production des Annales de 
l’INA d’El Harrach. Désormais, il en ressort que les thèmes atteints par la 
Revue Recherche Agronomique de l’INRAA justifient une corrélation 
assez conséquente entre les écrits scientifiques et les besoins du secteur 
économique du pays. 
 
3.2.4. Fréquence d’apparition des auteurs de la Revue Recherche 

Agronomique de l’INRAA les plus productifs 
Le calcul en termes de publication respective pour chaque auteur 

nous a permis de positionner nettement en tête ceux qui sont plus actifs en 
productivité.  Deux chercheurs seulement se mettent en premier rang avec 
un nombre respectif de sept (7) articles publiés durant la période 2000-
2009. Ceci est suivi par une deuxième place attribuée à deux autres 
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auteurs ; avec une contribution de six (6) articles sur dix années. Enfin, le 
reste des 319 chercheurs n’ont réussi à publier qu’un seul article pour la 
période 2000-2009. 

Nous avons constaté à travers cette analyse que les auteurs identifiés 
comme les plus productifs en publication dans la Revue Recherche 
Agronomique de l’INRAA se regroupent sur une même centralité de 
thématiques. Nous relevons à cet effet, la densité des disciplines sur la 
production animale, la production végétale et la technologie alimentaire.  
3.2.5. Cartographie des publications co-signées avec l’INRAA 

L’objectif étant de comprendre à quel niveau se situent les 
collaborations scientifiques ? Il en résulte que le profil des co-signatures 
pour la « dite revue », se révèle par 92 articles co-signés sur la totalité des 
publications réalisées, à savoir 167 articles publiés.  

Vu que l’INRAA est éditeur principal de sa revue, nous nous sommes 
focalisée plus précisément sur ses co-signatures avec d’autres organismes 
de recherche. Ceci laisse apparaître qu’elle occupe la première place avec 
35 articles en co-publication. Une dominance de collaboration apparente 
se justifie avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie d’El-Harrach 
(ENSA), avec 27 articles. Ce constat nous a permis d’émettre l’hypothèse 
que l’INRAA a besoin de s’associer avec son partenaire l’ENSA afin de 
réaliser des travaux de recherche en thématiques communes. 

En revanche, l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene (USTHB) est très peu présente dans ce processus de réseau 
de collaboration. D’après nos entretiens exploratoires avec des chercheurs 
de l’INRAA, ils démontrent que l’USTHB est un établissement qui se base 
sur l’enseignement et la formation continue en écologie et en environnement 
en priorité. Sa mission pointe plus vers la recherche fondamentale qui 
consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement 
en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des 
phénomènes et des faits observables, sans envisager vraiment une application 
ou une utilisation particulière.  

Par contre, la recherche scientifique issue de l’INRAA vise plus un 
cadre plus approfondie en recherche appliquée. Donc, elle est surtout 
dirigée vers le développement expérimental qui consiste en des travaux 
systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la 
recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de 
nouveaux produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, ou 
d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. 
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Du point de vue géographique, le réseau international de coopération 
semble être accentué avec la France qui apparaît avec sept (7) publications. 
Dans cette optique, l’INRAA a collaboré plus particulièrement pour la 
publication de ses articles avec les Ecoles Nationales Supérieures d’Agronomie, 
de Dijon, de Paris et de Montpelier. Elle a co-signé également avec l’INRA 
et l’Université de Lyon, ainsi que l’Université de Nancy.  

En deuxième classement, se positionne les pays voisins ; le Maroc 
et la Tunisie avec un total respectif de trois (3) articles seulement en co-
publication. Ces réseaux de collaboration se concentrent avec le Maroc 
avec une co-signature avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 
II de Rabat et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 
de Kenitra.  Concernant la Tunisie, la co-publication s’est consacrée 
beaucoup plus avec l’Institut National d’Agronomie de Tunis. 
 
3.2.6. Synthèse d’analyse quantitative de la Revue de l’INRAA  

Globalement l’analyse évaluative des écrits scientifiques dans la 
Revue de l’INRAA nous a permis d’examiner ce périodique en termes de 
dénombrement de contenant et de contenu à travers dix (10) années de 
publication (2000-2009). En tenant compte de l’intégralité des articles 
publiés à cette période, nous relevons une certaine stabilité en productivité. 
Par exception, pour les deux années 2000 et 2009 qui se différencient par 
une régression marquante. 

Parmi les indicateurs que nous avons étudiés dans notre présent 
travail, nous avons celui de la répartition des articles par zone géographique 
et par laboratoires de recherche qui met en évidence la collaboration 
dominante au niveau du territoire national par rapport à la coopération 
internationale qui s’étroit plus particulièrement avec les pays voisins 
(Maroc et Tunisie). 

L’indicateur production scientifique par spécialité se résume quant à 
lui par une primauté à la production animale et la production végétale. 
D’autres thématiques expriment timidement leur position dans la revue, 
telles que la protection des végétaux, la zoologie, la zootechnie, la 
bioclimatologie. En outre, nous signalons que ces thèmes s’accordent 
avec les priorités économiques du pays.  

Par rapport à cet ensemble de production scientifique, la fréquence 
d’apparition la plus éminente des chercheurs est vraiment moindre en 
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productivité par rapport à la majorité des auteurs qui n’apparaissent 
qu’une seule fois. 

Concernant, la part de co-publication entre organismes nationaux, 
l’USTHB s’affiche en priorité avec l’ENSA. Par conséquent, nous 
l’observons peu collaborative avec les écrits de l’INRAA. Quant aux 
articlés signés ou co-signés avec des organismes étrangers s’investissent 
uniquement avec la France et les pays du Maghreb.  

 
4. Etude comparative des deux revues (Annales de l’INA d’El Harrach 
et Revue Recherche Agronomique de l’INRAA) 

L’analyse des deux revues scientifiques nous a offert un large 
panorama en termes de productivité.  Ces revues nous ont renseignées sur 
l’état de cette production du point de vue de la diversité et de la fréquence 
des sujets traités et sur la communauté de chercheurs mobilisés pour 
aborder ces sujets. Cette synthèse comparative se résume ci-après. 
 
4.1. Evolution dans le temps 

Dans le cadre de l’évaluation de la production des Annales de l’INA 
d’El Harrach, il en ressort que l’évolution de la parution des articles à 
travers le temps est plus ou moins similaire pour la période (2000-2008), 
à l’exception pour l’année 2002 qui se distingue avec une production 
insignifiante. En tenant compte de l’intégralité des articles publiés dans la 
revue de l’INRAA à cette période (2000-2009), nous relevons un certain 
équilibre en productivité, sauf pour les deux années 2000 et 2009 qui se 
différencient par une régression considérable. 
 
4.2. Production scientifique par zone géographique 

Les diverses publications par zone géographique et par laboratoires 
de recherche se déclarent par la ténacité des laboratoires de recherche au 
niveau national, tels que le laboratoire de Machinisme agricole et celui de 
Biologie et de Physiologie des organismes.   

Malgré la tendance forte en coopération internationale avec la 
France pour les Annales de l’INA d’El Harrach, elle reste tout de même 
très faible en termes de productivité. Aussi, nous notons qu’un intérêt 
médiocre est porté sur la collaboration maghrébine pour les deux revues.  
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4.3. Cartographie disciplinaire de la production scientifique 
L’étude globale des articles publiés dans les deux revues montre 

qu’il y a en moyenne autant d’articles écrits sur la production végétale et 
la production animale. Nous constatons donc que non seulement une 
cohérence complète existe entre les articles écrits par les Annales de 
l’INA d’El Harrach et ceux par la Revue de l’INRAA, mais également 
une adéquation assez répondue se révèle avec les priorités des programmes 
de développement économique. D’ailleurs, nous l’avons bien constaté, les 
auteurs les plus productifs se rejoignent par des centres d’intérêt communs, 
tels que la production animale, la production végétale et la technologie 
alimentaire.  

En outre, malgré le peu de productivité pour certaines spécialités : 
Ecologie, Hydraulique, Ecologie, Protection des végétaux, Zoologie, 
Zootechnie, Bioclimatologie, … nous signalons que ces thèmes restent 
uniformes avec les attentes du développement socio- économique du pays.  
 
4.4. Fréquence d’apparition des auteurs productifs 

Un certain regroupement de chercheurs très retreints se distinguent 
en productivité fréquente au travers les deux revues étudiées. Ce sont 
ceux qui représentent le cœur et le noyau des contributeurs qui publient le 
plus sur un sujet comme l’a déterminé dans ses études, le pionnier « Lotka » 
en bibliométrie. 
 
4.5. Réseaux des coopérations scientifiques 

La cartographie synthétique des coopérations a été réalisée par 
comptage au niveau du pays et de l’organisme. Les résultats montrent à 
cet effet, un faible comportement vers une activité scientifique en réseau 
par association des organismes intérieurs et extérieurs. Mais, curieusement 
l’analyse sur la mesure d’évaluation par contribution scientifique entre 
l’ENSA et l’INRAA à travers leurs revues respectives démontre un résultat 
contradictoire. Il s’avère que la contribution est plus apparente entre les 
articles de l’INRAA et ceux de l’ENSA dans la Revue de l’INRAA qu’entre 
les publications de l’ENSA et l’INRAA dans les Annales de l’INA d’El 
Harrach. La contribution de l’USTHB est également plus présente dans 
les Annales de l’INA que dans la Revue Recherche Agronomique de 
l’INRAA. 

La comparaison des deux revues de l’ENSA et l’INRAA en termes 
de collaboration démontre qu’elles s’enferment autour d’un noyau de 
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contributeurs très faible. Chaque revue semble se recentrer sur elle-même, 
soit qu’elle n’arrive pas à fidéliser ses collaborateurs, soit que sa diffusion 
ne lui permettent pas un apport régulier de contributeurs occasionnels.  

La coopération au niveau internationale se concentre plus avec la 
France pour les Annales de l’INA, sans doute ceci est dû à l’encouragement 
de création des conventions et des coopérations franco-algériennes. 

En conclusion cette cartographie disciplinaire comparative des 
articles des deux revues se focalise sur une certaine concentration au tour 
de quelques thématiques bien déterminées. Mais même si ces axes de 
recherche s’adaptent avec les attentes prioritaires des différents 
programmes prioritaires du développement économique, ils restent dans 
un cadre de cloisonnement institutionnel défavorable entre institutions de 
recherche nationales et internationales. Les chercheurs travaillent en effet 
selon un schéma de cloisonnement que de co-production.  

Il est important de signaler qu’un problème majeur surgi, c’est celui 
de l’impossibilité des chercheurs algériens de s’insérer dans des réseaux 
d’échanges internationaux. Cette affirmation est perçue par le manque des 
co-publications sur la rédaction d'un article en commun entre laboratoires 
d’institutions au niveau national et/ou international. Ceci justifie que le 
travail collaboratif est faiblement développé entre chercheurs algériens.  

Nous pouvons déduire de cet état de fait, selon, Okubo Y. que « la 
création scientifique reste encore un acte largement national. Les co-
signatures démontrent que les chercheurs font appel tout d’abord aux 
connaissances nationales et au sein des même laboratoires et entre 
laboratoires »8.  

En termes de conclusion, la coopération internationale occupe une 
proportion légère de l’activité scientifique d’après notre mesure par 
dénombrement d’articles cosignés par les chercheurs algériens avec leurs 
partenaires étrangers.  
 
5. Conclusion  

A la lumière des données obtenues, nous mettons ainsi en évidence 
les points forts et les points faibles de cette étude d’évaluation des 
chercheurs face à ces deux revues en recherche agronomique. Ces 
résultats sont rappelés ici brièvement. 
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 Evolution de la production scientifique à travers le temps 
La forte visibilité de la production des articles des deux revues dans 

le temps se manifeste par une production irrégulière mais qui se 
rapproche en termes de totalité des articles à travers les années étudiées. 

Par ailleurs d’une manière générale, le nombre d’articles publiés 
dans la Revue Recherche Agronomique de l’INRAA est plus abondant 
que celui produit dans les Annales de l’INA d’El Harrach. Par opposition, 
une faiblesse de productivité s’exprime pour l’année 2000 dans les Annales 
de l’INA et pour l’année 2002 pour la Revue Recherche Agronomique. 

 
 Cartographie de la production scientifique par zone 
géographique 
La majorité des articles publiés découlent de chercheurs algériens, 

plus spécifiquement de la région algéroise. Une faible contribution 
parvient de scientifiques étrangers, avec une concentration avec la France 
et une très légère collaboration avec les pays du Maghreb.  

 
 Cartographie de la production scientifique par laboratoires de 
recherche  
L’ensemble du corpus mesuré s’installe en position forte en 

collaboration avec les laboratoires de recherche d’Alger. Au niveau des 
laboratoires de recherche internationaux, ils sont très peu présents et se 
maintiennent plus précisément avec des institutions françaises.  

 
 Thématiques de recherche agronomique  
Une forte dominance des thèmes abordés est confirmée par les deux 

publications scientifiques de l’ENSA et l’INRAA en production animale 
et en production végétale. Il est important de signaler que ce résultat 
conclusif coïncide avec la règle de la loi de « Bradford » qui se base sur le 
cœur des journaux qui ont le plus d’articles sur un sujet précis. 

Egalement, les deux spécialités sont désormais en parfait accord 
avec les objectifs définis par le PNDA et les PNR. En revanche, les 
thématiques sur les biologies végétales et animales, les ressources 
génétiques sont les faibles en productivité scientifiques dans les deux 
revues algériennes en agronomie.  
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 Productivité des scientifiques 
Les chercheurs les plus persévérants en production ne dépassent le 

nombre de sept (7) à six (6) auteurs. Quant à ceux qui sont moins productifs 
s’expriment une seule fois en activité scientifique dans les deux revues 
(ENSA et INRAA). Autrement dit, la majorité des chercheurs font leur 
présence qu’avec une seule participation. 

C’est dans ce même sens que « Lotka », l’un des pionniers de la 
bibliométrie qui s’intéresse aux auteurs d’articles scientifiques déclare 
que «la grande majorité des articles scientifiques est issue d’une minorité 
d’auteurs» 9.  

 
 Co-signatures d’articles  
Les deux institutions (ENSA et INRAA) se classent en premier rang 

en matière de co-publication avec d’autres établissements de recherche. 
Sur le plan de l’internationalisation, la France est la plus régulière en 
collaboration à travers les réseaux scientifiques entre différents 
laboratoires de recherche pour les Annales de l’INA d’El Harrach. Par 
opposition, la productivité marque un intérêt insignifiant avec les pays du 
Maghreb (Maroc-Tunisie) pour les deux revues.  

 
 

6. Recommandations 
Au terme de ce travail, il est intéressant de le finaliser par quelques 

recommandations d’après la synthèse que nous avons pu dégager à travers 
cette évaluation comparative entre les deux revues nationales 
agronomiques des Annales de l’INA d’El Harrach et de la Revue 
Recherche Agronomique de l’INRAA.  

En résumé nous ressortons avec deux grands points importants dont 
nous estimons que les deux revues doivent réagir dans ce sens afin 
qu’elles s’intègrent dans le rang des revues prestigieuses et académiques. 
Ces deux positions prises par notre synthèse de réflexion sont énumérés 
ci-dessous.  

 
 Internationalisation de la science par les co-publications  
Cet aperçu de l’évaluation de notre analyse nous confirme l’insuffisance 

des écrits scientifiques issus d’une collaboration internationale. Nous 
confirmons que l’Algérie présente un retard de production scientifique 
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pour ce qui est de l’international, plus précisément dans des revues de 
renommée. De ce fait, nous pouvons dire que les revues scientifiques 
jouent un rôle important dans la production et la diffusion de la recherche.  

En fait, les co-publications doivent refléter le degré de capacité à 
mettre en place des collaborations scientifiques pour prendre des 
connaissances en partenariat avec des laboratoires de recherche de 
renommé qui travaillent dans des thématiques communes.  

De cet état de fait les deux revues doivent impérativement 
encourager les co-publications avec des organismes et laboratoires 
étrangers. Esterle L. et Filliatreau G. confirment l’importance du travail 
collaboratif lorsqu’ils parlent de la mesure de l’internationalisation de la 
science par les co-publications dans le rapport de l’observatoire des 
sciences et des technologies sur les indicateurs de sciences et de 
technologies. « Les co-publications internationales constituent un des 
indicateurs de l’internationalisation de la science et donnent une bonne 
mesure de la portée et de la qualité de l’activité de recherche d’un pays 
au niveau international » 10. 

 
 Les revues de renommée 
Bien que les deux périodiques (Annales de l’INA d’El-Harrach et 

Revue Recherche Agronomique de l’INRAA) sont constitués d’un comité 
de lecture de scientifiques, les chercheurs algériens sont plus portés sur 
des revues de renommées à facteur d’impact, vu que l’avancement de leur 
carrière dépend de la publication dans une revue de notoriété reconnue.  

Nous savons que les doctorants, les enseignants-chercheurs 
préparant une habilitation à diriger de la recherche et pour avoir le titre de 
professeur sont dans l’obligation de publier dans des revues à fort impact. 
D’après Durand-Barthez M., « la profusion actuelle des publications 
scientifiques, en croissance permanente, rend nécessaire un filtrage 
qualitatif concrétisé de plus en plus par la citation. Exiger d’un 
chercheur qu’il soit cité dans des revues à fort facteur d’impact est un 
acte institutionnel courant » 11. 

C’est cette motivation qui les éloigne à produire dans les deux 
revues que nous avons analysé. De prime à bord, d’une manière générale, 
les revues africaines, notamment algériennes n’arrivent pas à s’introduire 
dans des revues internationales de renommée.  
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Il en résulte que les deux établissements de recherche (ENSA et 
INRAA) devraient essayer d’insérer leurs revues respectives dans cette 
approche internationale de revue de renommée indexée dans des bases de 
données académiques.  

Au terme de ce travail, nous pouvons déduire que les deux revues : 
Les Annales de l’INA d’El Harrach et la Revue Recherche Agronomique 
de l’INRAA doivent revoir les critères de production scientifique afin 
d’intégrer leur revue dans une sphère beaucoup plus en internationalisation 
de la science sans frontière. 
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Résumé 
Le développement durable préconise un mode de 

développement économique respectueux de l’environnement et 
soucieux de ses effets sociaux et politiques. Dans les pays développé 
l’accès à l’eau est un défi dépassé, ce qui est loin d’être le cas de 
plusieurs pays. La durabilité est donc une problématique centrale 
pour les services publics d’eau et d’assainissement. tant dans sa 
dimension économique, environnementale et surtout sociale. En 
effet, en tant que service public et bien économique, l’eau doit 
être accessible à chacun,  

Le service d’eau est en forte interaction avec l’environnement 
car il prélève d’un côté, une ressource rare et vulnérable et rejette 
de l’autre côté, des eaux usées qui peuvent avoir un impact 
significatif sur le milieu récepteur. C’est donc un service qui 
s’appuie sur une infrastructure lourde et couteuse demandant un 
renouvellement régulier.  

Autour de sa complexité, le service public d’eau et 
d’assainissement doit être en mesure de répondre aux exigences 
de la durabilité dans ses différentes dimensions. Pour ce faire, 
une approche de performance globale et plus que nécessaire 
pour bâtir un service public et économique durable. 
 
Mots clefs : Performance globale, durabilité, service d’eau et 
d’assainissement. 
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Abstract  
Sustainable Development recommends an economic development 

mode that respects the environment and commits to its social and political 
effects. In developed countries access to the water is an exceeded challenge, 
which is far from being the case of several countries.  

Sustainability is therefore a central problematic for public services 
of water and sanitation. Both in its economic dimension, environmental 
and especially social. In effect, as a public service and economic good, 
the water must be accessible to everyone, 

The service of water is in strong relation with environment because 
it draws on one side, a scarce resource and vulnerable and rejects on the 
other side, wastewater, which may have a significant impact on the 
receiving environment. It is therefore a service that relies on a heavy and 
expensive infrastructure and requires a regular renewal. 

Around its complexity, the Public Service of water and sanitation 
must have the ability to respond to the requirements of sustainability and 
its different dimensions. To do this, an approach to global performance is 
more than necessary to build a public service and a sustainable economic 
development. 
Key words: global performance, Sustainability, Water Supply and Sanitation  

Introduction  
Dans l’objectif d’étudier le lien existant entre la notion de la 

performance et celle de la durabilité des systèmes de distribution d’eau 
potable et d’assainissement, il importe de se situer dans le temps pour 
choisir entre les actions prises pour des résultats mesurés à long terme à 
celles mesurés à court terme. 

Certaines mesures ont un impact immédiat et ponctuel alors que 
d'autres ont des effets qui durent ou même s'accroissent. Même si les 
premières sont une obligation, elles ne constituent pas en des fins en soi, 
car les meilleures mesures sont celles dont l'impact s'accroît avec le 
temps, parce que leurs composantes se renforcent mutuellement, ou parce 
qu'elles incitent à poursuivre dans cette voie et à cumuler les effets. 

Si l’objet de cette recherche est d’étudier les mécanismes permettant 
aux services publics d’eau et d’assainissement de répondre aux exigences 
du développement durable, il devient important de joindre une analyse du 
long terme (performance durable) de ces mécanismes aux actions immédiates 
ou du court terme (Gestion Intégrée de la Ressource en Eau GIRE).  
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Même si une riche revue de littérature (Rosillon F et Lebeau J. 2006) 
a bien montré le lien étroit entre la GIRE et le DD, il semblerait plus 
avantageux, dans ce cadre, de distinguer ce dernier de la Durabilité car 
celle-ci doit être appréhendée dans sa conception globale et se construit 
sur la base des dimensions1 (sociale, économique et écologique). 

L’intérêt recherché dans cet article est de savoir si on peut se fier à 
un modèle théorique de performance globale pour instaurer les 
mécanismes de la durabilité dans les services publics d’eau et 
d’assainissement en Algérie ? Nous jugeons utile de travailler sur les 
axes de recherches suivants :  

I. Le concept de durabilité dans les services publics d’eau et 
d’assainissement ; 

II. La performance des services publics d’eau potable et 
d’assainissement 

III. Introduire la mesure de la performance par la définition et le calcul 
des indicateurs 

 
I. Le concept de durabilité dans les services publics d’eau et 
d’assainissement; 

Le « développement durable » est le cadre général permettant la 
mise en place et l’application des mécanismes d’une gestion intégrée des 
ressources en eau. Selon la définition de la CE, 1998 ; « La GIRE 
exprime l’idée que les ressources en eau devraient être gérées de façon 
holistique, en coordonnant et en intégrant tous les aspects et les fonctions 
du prélèvement de l’eau, de la surveillance de l’eau et de la fourniture 
des services liés à l’eau, afin que ceux qui dépendent des ressources en 
profitent durablement et équitablement ».  

Il importe donc de se focaliser sur la notion de la durabilité pour 
étudier ses éventuels mécanismes assurant sa concrétisation spatiotemporelle 
sur le plan environnemental, économique et social. Une revue de 
littérature s’avère nécessaire ; 
 

I.1 Durabilité et développement durable : Revue de littérature2 
Pour bien comprendre le sens de la durabilité dans le contexte du 

développement durable, en voici quelques définitions : 
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COOMER (1979)3  
La « société durable » est une société qui vit dans les limites 

d’auto-régénération de son environnement. Cette société n’est pas une 
société qui n’évolue pas ; c’est plutôt une société qui reconnaît les limites 
de la croissance... [et] recherche des modes de développement alternatifs. 
  
TIETENBERG (1984)4  
1. Le critère de durabilité suggère que, au minimum, les générations 
futures ne vivent pas plus mal que les générations actuelles. 
2. Plutôt que d’éliminer les taux d’escompte [positifs], le critère 
d’évaluation actuel devrait être complémenté par d’autres critères, tels 
que la durabilité. Par exemple, nous devrions choisir d’en maximiser la 
valeur actuelle, soumise à la condition que les futures générations ne 
soient pas défavorisées 
 
BURNESS and CUMMINGS (1986)5  

La notion de durabilité du Professeur Daily (1986) est 
extraordinairement vague et mal définie. Au sens pédagogique, la 
durabilité implique que tous les processus opèrent seulement à leur état 
d’équilibre dans un système renouvelable, ce qui pourrait alors suggérer 
un retour à une agriculture préhistorique régulée. 
 
BROWN ET AL (1987)6  

Au sens le plus réduit du terme, la « durabilité globale » signifie la 
survie des espèces humaines à travers toutes les régions du monde. Au 
sens plus large, la définition spécifie que, virtuellement, tous les humains 
naissent et vivent jusqu’à l’âge adulte, et que leurs vies ont une qualité 
bien supérieure à la simple survie biologique. Finalement, la définition la 
plus large de la « durabilité globale » inclue la persistance de toutes les 
composantes de la biosphère, y compris celles qui ne comportent pas 
d’avantages apparents pour l’humanité. 

Notre choix s’est porté essentiellement sur ces définitions et ce pour 
la raison des suivants points à présenter, particulièrement l’articulation 
des deux concepts « durabilité et développement durable ». 
 
I.2. Articuler « développement et durabilité » 

Il est souvent complexe de dissocier les deux concepts car beaucoup 
de points de ressemblance tirés essentiellement de leurs objectifs et de leurs 
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principes. Notre définition repose principalement sur un approfondissement 
des principes essentiels de durabilité systémique7, dans un contexte général 
qui le développement durable. Ces principes essentiels proposent de définir 
les différents éléments essentiels à la définition de la durabilité de l’état 
d’un système dans un environnement donné. 
 

Figure n°1 : Les éléments de définition de la durabilité 

 
Source : Souriau Julien, Les services d’eau potable et d’assainissement 
face aux exigences du DD, traduire les concepts en outils pratiques, 

rapport de recherche Laboratoire GEA, AgroParisTech-Engref, 
UMR G-Eau p 10 

 
Ces éléments représentent à la fois des éléments internes et des 

externes du système dont :   
 
I.2.1 Eléments « internes »8 de durabilité 

Dans un contexte de développement, la durabilité se définit par la 
capacité en moyenne d’un système dans son environnement à atteindre et 
garder ce niveau de développement. Cette première étape permet ainsi de 
définir si le niveau de développement (état) du système étudié est «viable» 
(au sens large) en temps normal. Une première série de principes 
essentiels de durabilité systémique permet de définir ces aspects de la 
durabilité : 
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- L’existence : Ce principe définit la compatibilité entre les 
capacités du système et de son environnement à assurer en 
moyenne un niveau de développement donné.  

- L’efficience : Un deuxième niveau de définition est celui de 
la capacité du système à assurer ce niveau de développement, 
en gérant efficacement et avec efficience la compatibilité 
entre les capacités du système dans son environnement.  

- Les besoins psychologiques et de responsabilité : Soit par la 
capacité d’un système à répondre aux attentes sociales au sens 
large, au niveau des individus (développement humain, 
préférences), mais aussi au niveau collectif (respect des 
normes et institutions). 

- La sécurité : Jugé important, l’aspect sécuritaire désigne la 
capacité d’un système à conserver (résistance) ou à récupérer 
(résilience) son niveau de développement (état) moyen, 
malgré la variabilité du système et de son environnement.  

Ces cinq éléments « internes » de durabilité constituent la base de 
notre définition : si ce premier groupe de principes essentiels n’est pas 
satisfait, alors un système ne saurait être durable. 
 
I.2.2 Eléments « externes »9 de durabilité 

La capacité du système à pérenniser sa « viabilité » dans le cadre de 
ces interactions systémiques dynamiques est définie par les éléments « 
externes » de durabilité, qui correspondent à différents principes 
essentiels de durabilité systémique : 

- L’adaptabilité : C’est la capacité d’un système à faire face ou 
à s’adapter aux évolutions structurelles (long terme) du 
système et de son environnement naturel et social.  

- La liberté d’action : Le changement et l’incertitude sont des 
aspects à prendre en charge dans l’étude de tout système, la 
durabilité se définit donc par la capacité d’un système à 
conserver et à développer une diversité d’options suffisantes, 
afin de pouvoir faire face aux enjeux présents et futurs.  

- La coexistence : Le niveau d’interaction entre les variables 
d’un système est élément déterminant de la durabilité qui 
signifie capacité d’un système à pérenniser son niveau de 
développement (état) dans le cadre des interactions avec les 
autres systèmes locaux.  
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- La contribution : Le degré de contribution qu’un système ait 
pour assurer une certaine coordination avec d’autres systèmes, 
dans un cadre général de développement, ou sur des échelles 
géographiques et temporelles.  

A ce niveau, nous définissons le développement durable comme la 
satisfaction de l’ensemble des principes essentiels de durabilité, pour un 
niveau de développement donné, d’un système appréhendé dans son 
environnement naturel et social. 1  
I.3 Introduire le développement durable dans l’entreprise :  

Le développement durable sort de la marginalité puisque 
aujourd’hui, les entreprises focalisent leur attention sur l’évaluation des 
coûts, des bénéfices et des avantages des initiatives demandées par les 
marchés.   

Un autre concept lié au développement durable a été lancé par les 
Nations Unies à savoir: le « Triple résultat », qui recouvre les aspects 
(déjà évoqués), sociaux (les hommes), environnementaux (la planète), et 
économiques (le profit).  

Le « Triple résultat » est simple : une gestion orientée vers le 
développement durable génère une plus grande efficacité et de meilleures 
performances. Mais de quelle manière une entreprise peut-elle prendre en 
compte le développement durable dans sa stratégie globale ?  

D’après les professeurs d’économie de l’université de Stanford10, la 
gestion stratégique consiste pour l’essentiel – et ce, quels que soient le 
secteur, la taille ou la localisation, à identifier les opportunités et les 
obstacles, pour se frayer un chemin dans l’environnement externe de 
manière à utiliser au mieux les atouts d’une organisation.  
Ils ont développé une méthode qui s’articule sur quatre étapes pour 
adopter une nouvelle vision11 :  

- Mesurer : une intégration et une validation adéquates des 
données permettent aux entreprises de mesurer les activités 
liées au développement durable, grâce à des méthodologies et 
à des protocoles reconnus dans leur secteur. Le plus grand 
défi reste la capacité à accéder à des données fiables.  

- Communiquer : comme pour les performances financières, il 
est essentiel de publier l’intégralité des performances liées au 
développement durable, pour assurer la transparence vis-à-vis 
des actionnaires clés et la conformité avec la législation en 
vigueur ;  
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- Améliorer : après avoir identifié et établi les indicateurs 
ayant l’impact le plus conséquent sur leurs objectifs de 
développement durable, les entreprises peuvent prendre des 
décisions stratégiques mieux documentées. Mieux comprendre 
les coûts d’activité permet d’être mieux informé sur les effets 
des stratégies sur les capitaux d’exploitation, les retours sur 
investissement, et la rentabilité ;  

- Prévoir : enfin, une base solide de données bien structurées 
sur le développement durable permet à l’entreprise de gérer 
les ressources nécessaires pour atteindre ses résultats, dans 
l’ensemble de l’entreprise et dans chaque branche.  

Dans un univers de plus en plus turbulent, les entreprises doivent 
avant tout assurer leur développement, et ce par le biais de différents 
moyens et ressources dont elle dispose, et dont elle doit absolument 
acquérir pour garantir sa pérennité.  

Parmi ces moyens on trouve l’innovation comme un levier 
important pour l’élaboration de la stratégie. L’entreprise doit susciter la 
créativité de ses employés, et offrir à ceux-là un climat favorable pour 
l’épanouissement de leur potentiel de créativité.  

Le management de l’innovation est l’une des caractéristiques du 
XXI siècle, les entreprises les plus performantes sur l’échelle de la planète 
sont considérées comme étant les plus innovantes. Cette performance 
n’est que le résultat d’une innovation pertinente et réussie. Toutefois, il 
n’est pas tout-à-fait dénué de problèmes et contraintes qui ne cessent de 
lui barrer la route, et cela ne doit en aucun cas empêcher l’entreprise de 
l’adopter comme un élément clé dans sa stratégie de développement.  

Enfin, l’entreprise dispose d’une panoplie de choix concernant les 
voies de développement sur lesquelles elle peut axer sa direction de 
développement. L’impact du management de l’innovation sur chaque voie 
sera traité plus profondément dans le chapitre suivant. 
 
I.3 La notion de durabilité pour les services d’eau et d’assainissement 

Nous proposons d’adapter les dimensions du DD aux enjeux du 
système local étudié, de détailler leur « niveau de développement » et leur 
durabilité. 
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I.3.1 Dimensions des services publics d’eau et d’assainissement dans 
le contexte du développement durable :  

Selon la classification de Souriau J, les dimensions à attribuer aux 
services d’eau et d’assainissement sont d’ordre technique, économique, 
social et environnemental :  

 
- Dimension « Technique » : Soit l’ensemble des moyens de production 
matériels des services d’eau et d’assainissement, techniques (pompes, 
tuyaux, etc.), humains (ressources humaines, etc.) et organisationnels 
(structure interne, management, etc.). Cette dimension inclut des intrants 
nécessaires à la production (information, énergie, etc.) ; 
- Dimension « Economie » : Ce sont l’ensemble des moyens économiques 
et technico-économiques de production des services d’eau et d’assainissement 
assurant une productivité et une efficacité économique optimale. Les 
différents aspects à gérer vont des aspects financiers, économiques, 
commerciaux, monétaires, contractuels, etc. aux ressources principales 
(eau) et aux missions du système (exploitation, distribution d’eau potable, 
traitement des eaux usées). 
- Dimension « Ressource » : Provenant soit de prélèvements (eaux de 
surface, eaux souterraines, etc.) soit d’importations (depuis un autre 
endroit et par divers moyens : autre réseau d’eau, canaux, etc.), l’eau 
brute est le principal intrant du système étudié. 
- Dimension « Social » : Cette dimension inclut l’ensemble les règles 
sociales, la culture, le cadre légal, la gouvernance, l’arrangement 
institutionnel, etc. L’environnement social du système des services 
urbains d’eau correspond donc aux normes et aux institutions.  

Toutefois, le système étudié évolue dans un cadre plus large qui 
conditionne sa durabilité : (Système Naturel et Système humain des 
services d’eau et d’assainissement : 
- Dimension « Milieu Naturel » : Le Milieu Naturel forme la réalité 
matérielle dans laquelle existe et interagit le système des services urbains 
d’eau. Il regroupe l’environnement physique, chimique et l’ensemble des 
systèmes biologiques non-humains (faune, flore).  
- Dimension « Humain » : Les services publics d’eau et d’assainissement 
ont pour principale mission première la mise à disposition de l’eau pour le 
bien-être des citoyens donc le principal extrant du système étudié est la 
satisfaction des besoins individuels des usagers en eau potable et en 
assainissement.  
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Le graphique ci-dessous représente ces six dimensions qui 
définissent le système des services d‘eau et son environnement, ainsi que 
leurs interactions. 

Figure n°2 : Dimensions DD du système des services  d’eau et 
assainissement 

 

Source : SOURIAU Julien, op.cit p17 
De manière générique, les services publics d’eau et d’assainissement 

correspondent à un « niveau de développement » spécifique. Ce dernier 
peut être défini comme le niveau de satisfaction des besoins en eau et 
assainissement des usagers assuré par les capacités du système des services 
d’eau, dans son environnement. Comme détaillé dans le tableau ci-
dessous :  
Tableau n°1 : Niveau de développement des services publics d’eau et 

d’assainissement 

Dimensions Niveau de développement correspondant 

Milieu Naturel Préservation de l’environnement : préservation et 
développement de l’environnement local et global. 

Ressources 

Préservation de la ressource : renouvellement et 
disponibilité de la ressource en eau (pour satisfaire les 
besoins des services, de l’environnement et d’autres 
systèmes qui utilisent également cette ressource). 

Techniques 

Performances des moyens de production : 
pertinence, efficience et efficacité de la production des 
moyens techniques et organisationnels de production 
des services d’eau et d’assainissement. 
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Economie 

Performances économiques et financières : 
pertinence, efficience et efficacité de la gestion 
économique des services urbains d’eau. En particulier, 
les coûts d’exploitation (opération et maintenance) et 
de capital (investissement) sont financés. 

Social 
Acceptation sociale : les normes et les institutions 
assurent le bon fonctionnement des services urbains 
d’eau (gouvernance, réglementation, etc.) 

Humain 

Satisfaction des besoins des usagers : les besoins en 
eau potable et en assainissement (qualité, quantité, 
service, etc.) sont satisfaits, et les usagers apportent 
leur soutien au système (confiance, préférence, etc.). 

Source : SOURIAU Julien, op.cit p18 

Notons que le développement durable des services d’eau correspond 
aussi à la durabilité de ce niveau de développement. 
 
I.4 L’évaluation de la durabilité :  

On peut distinguer plusieurs méthodes de caractérisation de la 
durabilité des services d’eau12, focalisées sur une dimension préférentielle, 
environnementale, économique ou sociale et des approches plus 
intégratives. Nous en proposons une rapide synthèse pour en distinguer 
les limites.   
I.4.1. Méthodes d’évaluation de la durabilité : 

Comme les aspects de la durabilité sont nombreux, les méthodes 
d’évaluation de cette dernière peuvent, selon Canneva & Guerrin, être 
classées ainsi :  
1.4.1.1. Méthodes privilégiant un aspect de la durabilité :  

L’évaluation de la durabilité a été souvent objet de recherches et de 
travaux qui ont développé son application aux services d’eau potable et 
d’assainissement, mais ces travaux ne prenaient qu’un aspect ou une 
dimension en considération, à savoir :  

A. La méthode ACV : De nombreuses méthodes se concentrent en 
fait sur la dimension environnementale. C’est notamment le cas de 
l’analyse du cycle de vie (ACV)13. Cette méthode présente l’avantage de 
recenser les impacts sanitaires et environnementaux de l’ensemble des 
facteurs contribuant au service, de leur production à leur 
élimination.  
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Les périmètres d’analyse sont ainsi précisés et les durées prises en 
compte dans l’évaluation étendues. Cependant ces méthodes 
d’ACV n’intègrent ni les facteurs de coûts, ni des enjeux sociaux. 

B. Méthode d’estimation financière : D’autres approches adoptent 
une définition de la durabilité centrée sur la capacité du système à 
renouveler son infrastructure. Les outils développés cherchent 
alors à optimiser le remplacement du réseau d’un point de vue 
financier14 ou se penchent essentiellement sur des approches 
uniquement économiques.  

C. L’approche d’évaluation de la durabilité sociale d’un système 
n’étudie pas les autres dimensions de la durabilité mais interpelle 
sur son importance et sa valeur :  

De ce fait, ces méthodes restreignent l’ambition initiale d’une 
évaluation multidimensionnelle de la durabilité. Il importe donc 
d’envisager des méthodes plus globales. 
 
1.4.1.2 Description d’une méthode globale d’évaluation de la 
durabilité : Méthode 3E15  

Nous entendons par globale, une méthode privilégiant à la fois tous 
les aspects de la durabilité dont la méthode des 3E, qui repose sur une 
évaluation de la durabilité selon les 3 volets – économique, environnemental 
et éthique (Social) – puis une synthèse permettant de faire le lien entre les 
trois.  
 

Dans une première illustration, il faut détailler les étapes de la 
démarche 3E; suivant les trois dimensions durables (économique, 
environnementale et sociale) telles qu’elles sont présentées ci-dessous :  
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Figure n°16 : Etapes de la démarche des 3E 
(I: investissement; F : fonctionnement) 

 

 
Source : (Lejarset Canneva, 2012) op cit p4 

 
1.4.1.2.1. L’aspect économique 

Cet aspect, appelé aussi volet économique, consiste en une analyse 
du renouvellement provisionné ou réalisé, en fonction de l’état du réseau. 
Celui-ci est évalué d’après l’indice linéaire de perte disponible et les 
caractéristiques de densité. En fonction de l’état du réseau, un niveau de 
renouvellement minimal est pris en considération. En outre, d’autres 
éléments sont à considérer aussi ; les capacités financières du service au 
travers de la durée d’extinction de la dette et, lorsqu’elle est disponible, la 
capacité d’autofinancement. Toutes ces capacités permettent de 
déterminer si le service est en mesure de financer le renouvellement 
nécessaire ou le montant nécessaire à un renouvellement durable. 
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Figure n°17 : Principes d’évaluation du volet économique de la 
durabilité du service 

 

 
Source : CANEVA G, « Outils d’analyse sommaire de la durabilité 

des services d’eau 2012 p 5 

1.4.1.2.2. L’aspect environnemental : 
Appelé aussi volet sanitaire, il consiste à déterminer si le respect des 

normes sanitaires et environnementales est assuré par le service en question, et 
ce d’un point de vue qualitatif et quantitatif. D’une part, on compte la 
conformité de l’eau distribuée et la mise en place d’une protection de la 
ressource en eau. D’autre part, on évalue l’adéquation du rendement de 
réseau à la disponibilité de la ressource. Le service durable du point de 
vue environnemental et sanitaire distribuera une eau conforme, provenant 
d’une ressource protégée et ne gaspillera pas une ressource en tension 
quantitative. 
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Figure n°18 : Principes d’évaluation du volet environnemental et 
sanitaire de la durabilité 

 
Source : CANEVA G, 2012 op cit p 7 

 
1.4.1.2.3. L’aspect social 

Le volet social est très important dans cette évaluation du fait qu’il 
comprenne la qualité du service rendu à l’usager et l’acceptabilité de la 
facture. 

Une première évaluation consiste à mesurer la qualité du service au 
travers des taux de réclamations et d’impayés. Dans un second temps, le 
poids de la facture d’eau est estimé dans le budget des ménages pauvres et 
est mis en regard du taux d’impayés pour déterminer si le tarif apparaît 
acceptable. En considérant l’acceptabilité du tarif et la qualité du service, 
on détermine si le tarif est effectivement accepté.  

Cependant, une comparaison du soutien social accordé aux ménages 
démunis avec l’acceptabilité du tarif est réalisée pour déterminer si ce 
soutien est cohérent. 

Enfin, on considère ensemble l’acceptation du tarif et la cohérence 
du soutien social pour déterminer la durabilité sociale du service d’eau 
potable. 
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Figure n°19 : Principes d’évaluation du volet Ethique (social) de la 
durabilité 

 

 
Source : CANEVA G (2012), op.cit p9 

 
1.4.1.2.4. Synthèse 

A partir des trois volets étudiés, une évaluation de la durabilité 
globale peut être déduite pour l’acceptation du tarif théorique. 
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Figure n°20 : Principes de la synthèse globale d’évaluation de la 
durabilité 

 

 
Source : CANEVA G (2012), op.cit p.11 

  
Sur le plan environnemental et économique, il s'agit de reconstituer 

les coûts d'investissement et d'exploitation d'un service public, d’eau et 
d’assainissement, durable. 
- Les coûts d'investissement sont estimés sur la base de la valeur à neuf 
des équipements, pour être à la hauteur du capital qu'il s'agit de 
reconstituer.  
- Les coûts d'exploitation (entretien, consommation d’énergie) sont 
estimés pour le patrimoine existant.  
- Le coût des activités de gestion de la clientèle et de facturation, est 
déterminé par le nombre d’abonnés du service et le nombre de relevés de 
compteurs et de factures assurés chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Les obstacles pratiques rencontrés :  
Si l’on doit présenter les faiblesses de la méthode 3E, La principale 

d‘entre elles  réside dans sa dernière étape ; Selon Caneva G, « c’est 
l’anticipation de la disposition des abonnés à payer un tarif plus élevé 
que le tarif en vigueur, pour un meilleur service offert ». 

Dans le bu de répondre à cette problématique et faire face à cette 
faiblesse, des critères ont été proposés en la matière au niveau 
international, et promus par l'OCDE notamment. Sur la base d’une étude 
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réalisée par (Fitch & Price)16.en 2002 en Angleterre, la facture ne pourrait 
excéder 3% des revenus des ménages sauf à rendre difficile son paiement 
par les abonnés. Ces critères sont résumés comme suit : 
1° La négligence de la dimension environnementale : Souvent, cette 
dimension n’est pas prise en compte dans sa totalité. A titre d’illustration, 
dans le cadre de l’évaluation de la durabilité d’un service d’eau potable, 
on se contente de comparer les résultats des analyses et la mise en place 
de la protection de la ressource aux exigences de la réglementation.  
2° La dimension environnemental est prise dans un contexte restreint : La 
durabilité est un concept plus large et on pourrait analyser, plus en détail, 
l’impact environnemental et en particulier les menaces qui pèsent sur la 
ressource, telles que c’était initié dans les principes de la durabilité. 

Pour faire face à ces insuffisances en matière d’évaluation de la 
durabilité, il faut définir d’autres pistes d’évaluation telles que la mesure 
de performance dans le temps par des indicateurs de performance, donc 
ces indicateurs peuvent-ils constituer un véritable outil de mesure pour 
évaluer la durabilité de la gestion du service public d’eau et 
d’assainissement ? 

Nous appréhendons dans la prochaine section, la notion de 
performance du service public d’eau et d’assainissement ainsi que les 
méthodes appropriées pour la mesure de cette performance, nous 
envisageons éclater les différentes pistes, voies et mécanismes permettant 
d’achever le niveau de performance souhaité pour un service 
véritablement durable. 

II. La performance des services publics d’eau potable et d’assainissement   
Aujourd’hui, la notion de performance a connu au sein des 

entreprises un regain d’usage et la pérennité de ces dernières ne dépend 
plus uniquement de l’aspect financier de leurs activités, mais également 
de la manière dont elles s’organisent et se conduisent 
 
II.1 La performance dans l’entreprise : Revue de littérature  

Depuis les dernières années, précisément, les années 80, la 
performance d’entreprise constitue une notion centrale en sciences de 
gestion. De nombreux chercheurs se sont attachés à la définir (Bouquin 
1986 ; Bescos et al.1993 ; Bourguignon 1995, Lebas1995, Bessire 1999 
…) et plus récemment cette notion est mobilisée dans la littérature 
managériale par (Capron et Quairel)17, pour évaluer la mise en œuvre par 
l’entreprise des stratégies annoncées de développement durable  
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II.1.1 L’originalité de la performance : 
Dans la longue française, l’origine du mot performance remonte au 

milieu du 19ème siècle.  
A cette époque, la performance désignait à la fois les résultats 

obtenus par un cheval de course et le succès remporté dans une course. 
Puis, était plus évaluée dans le domaine sportif ; en désignant les résultats 
et l’exploit sportif d’un athlète. Au fil des années, son sens évolua. Durant 
le 20ème siècle. Il indiquait de manière chiffrée les possibilités d’une 
machine et désignait par extension un rendement exceptionnel. 
Aujourd’hui, la performance dans sa définition française est le résultat 
d’une action, voir le succès ou l’exploit. Contrairement à son sens 
français, la performance en anglais « contient à la fois l’action, son 
résultat et éventuellement son exceptionnel succès »18. 

Cependant, la performance a toujours été une notion ambiguë, 
surtout pour les gestionnaires et les managers car elle rarement définie 
explicitement. Elle n’est utilisée en contrôle de gestion que par 
transposition de son sens en anglais. Elle désigne alors l’action, son 
résultat et son succès19.  

Pour expliquer la performance, nous retiendrons la définition de 
Bourguignon car elle regroupe les trois sens recensés ci-dessus et lui 
reconnaît explicitement son caractère polysémique. Ainsi la performance 
peut se définir « comme la réalisation des objectifs organisationnels, 
quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation 
peut se comprendre au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens 
large du processus qui mène au résultat (action)….» 

Selon (Bouquin)20 : « La performance n’existe que si on peut la 
mesurer et cette mesure ne peut en aucun cas se limiter à la connaissance 
d’un résultat. Alors, on évalue les résultats atteints en les comparants aux 
résultats souhaités ou à des résultats étalons »  
Dans ce contexte, l’évaluation de la performance peut être assimilée au 
«benchmarking »21. 

La définition de (Bourguignon)22 s’applique autant à l’organisation 
qu’à l’individu : « Est performant celui ou celle qui atteint ses objectifs ».  

Etant définie, il convient, à présent, de s’intéresser à la mesure de la 
performance d’une entreprise, d’une activité, d’un produit, d’une 
personne. Les logiques financières offrent des solutions mais qui sont 
depuis longtemps problématiques. Bouquin représente la problématique 
générale de la performance de la manière suivante 
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Figure n°21 : Schéma de la performance 
 

 
Ressource              Processus                 Résultats 

 
 
 
 

 
Economie              Efficience                 Efficacité 

 
Source : Elaboré par nous même 

 
 
 
 
 
 

Selon cet auteur, l’économie consiste à se procurer les ressources au 
moindre coût ; l’efficience est le fait de maximiser la quantité obtenue de 
produits ou de services à partir d’une quantité donnée de ressources : la 
rentabilité (rapport d’un bénéfice à des capitaux investis) et la productivité 
(rapport d’un volume obtenu à un volume consommé) sont deux exemples 
d’efficience. Enfin, l’efficacité est le fait de réaliser les objectifs et finalités 
poursuivis. 

La mesure de la performance est liée conjointement à la mesure des 
trois éléments qui la composent (économie, efficacité et efficience). 
Delors, il existe un certain nombre de difficultés associées à ces mesures. 
Du fait de la présence de deux obstacles : l’identification des buts ou des 
objectifs et l’obtention d’un consensus relatif à la multiplicité de ces buts. 
Identifier les buts d’une organisation n’est pas aussi simple qu’il y paraît.  

Dans certains cas, on constate une pluralité d’objectifs, parfois 
contradictoires, ambigus et non explicites. Par ailleurs, d’autres objectifs 
non explicites sont prioritaires par rapports aux objectifs affichés :  

Cependant, l’efficience qui se mesure par le ratio résultats-moyens. 
Elle peut poser problème si la relation résultats-moyens est mal connue ou 
mal maîtrisée. C’est notamment le cas dans les activités de service où les 
activités discrétionnaires (activités dans lesquelles le lien entre moyens et 
résultats est peu ou mal connu) qui sont fréquentes. Les méthodes 
d’évaluation de l’efficience qui s’efforcent d’établir un lien entre moyens 
et résultats (productivité : pourcentage de chiffre d’affaires dédié à la 
recherche) ne conviennent qu’à des activités faiblement discrétionnaires.  

La remise en cause de la logique financière de la performance invite 
les entreprises à compléter les critères de gestion exclusivement financiers 
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et économiques par des mesures décrivant d’autres aspects de leur 
fonctionnement. C’est dans ce contexte, que le débat sur la performance 
s’enrichi, notamment, avec l’apparition des notions telles que la responsabilité 
sociétale, les parties prenantes... 
 
II.1.2 La performance dans son approche globale : 

Aujourd’hui, la notion de performance s’est élargie pour prendre en 
compte la « responsabilité sociale » ou responsabilité sociétale de 
l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. Avec l’apparition du 
développement durable, le concept de la performance globale a émergé en 
Europe, après avoir été de même aux États-Unis. 

En se référant aux travaux précurseurs établis dans ce domaine qui 
remontent, à 1997, du groupe de travail du Commissariat Général du Plan 
(Capron et Quairel), dans lesquels Marcel Lepetit23 définit la 
performance globale « comme une visée (ou un but) multidimensionnelle, 
économique, sociale et sociétale, financière et environnementale, qui 
concerne aussi bien les entreprises que les sociétés humaines, autant les 
salariés que les citoyens ». La définition de cette performance 
s’approfondie d’avantage pour faire appel à des indicateurs multicritères 
et multi-acteurs, pour ne pas être mesurée à part unique. 

Dans la littérature managériale actuelle, la performance globale est 
mobilisée pour évaluer la mise en œuvre par les entreprises du concept de 
développement durable24. Cette performance globale des entreprises 
(PGE) se définit comme « l’agrégation des performances économiques, 
sociales et environnement » ou se forme « par la réunion de la 
performance financière, de la performance sociale et de la performance 
sociétale »25. 

  



La performance globale, voie pour la durabilité des services  
d’eau et d’assainissement 

Dr. Nabila OUAHDI / Dr. Fella BEKHOUCHE 

- 57 - 
Les Annales de l'université d'Alger 1,  N°31-Tome II 

Figure n°22 : Schéma des Eléments de la Performance Globale dans 
l’Entreprise 

 
Source : MOEZ Essid, « Les mécanismes de contrôle de la 

performance globale ; le cas des indicateurs non financiers de la 
RSE » édit HAT archives ouvertes, avril 2010 p85 

 
Clairement définie, la PGE renvoie à « une conception holistique 

cherchant à désigner une intégration des performances dans une approche 
synthétique… cette intégration peut sous-entendre une cohérence entre les 
trois dimensions avec des modèles de causes à effets reliant différents 
facteurs issus de dimensions différentes ». 

A présent que la performance globale est définie, la difficulté est de 
pouvoir la mesurer. Les dispositifs d’évaluation utilisés par les entreprises, 
à l’heure actuelle, ne permettent pas d’intégrer, de manière équilibrée, aux 
dimensions économiques et financières traditionnelles, des dimensions 
environnementales, sociales et de couvrir un périmètre d’impacts plus 
large. Les outils existants évaluent les performances de manière séparée 
ou mesurent au mieux le croisement de deux performances. 
 
II.1.3 Comment mesurer la PGE 

A présent, les entreprises se contentent de mesurer la performance à 
partir d’outils déjà existants La performance globale est multidimensionnelle 
résulte de l’interaction entre les trois dimensions du développement durable. 
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En raison de cette complexité, aucune entreprise n’est parvenue à mesurer, 
ni le degré d’intégration des trois dimensions, ni son retour sur investissement. 
Nous examinerons dans un premier temps les outils actuels d’évaluation 
de la performance globale, puis nous verrons de quelle manière approcher 
la mesure globale de la performance. 

Il existe une pluralité d’outils de mesure des progrès d’une 
entreprise vers le développement durable (tableau n°14). Mais, ils ne 
traitent pas tous des trois problématiques du développement durable. Ces 
outils font déjà l’objet de récentes recherches (Travaux de Baret)26 .  
 

Tableau n°14 : Descriptif des outils de mesure de la PGE 
 

Dimension du DD Outils Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnementale 

 
 
 

Comptabilité 
environnementale 

Un système d’information efficient 
sur le degré de raréfaction des 
éléments naturels engendré par 

l’activité des entreprises, utilisable 
pour réduire cette raréfaction et 

pour informer les tiers… L’objectif 
est double : d’une part, évaluer les 
coûts engagés par une entreprise 
pour protéger l’environnement, 
d’autre part, estimer les coûts de 

dégradation de l’environnement par 
celle-ci. 

 
 
 
 

Norme ISO 14000 

La famille ISO 14000 traite 
principalement du management 

environnemental. « La norme ISO 
14001 spécifie les exigences 

relatives à un système de 
management environnemental 
permettant à un organisme de 

développer et de mettre en œuvre 
une politique qui prend en compte 

les exigences légales, les 
informations relatives aux aspects 
environnementaux significatifs.» 

(ISO 14001, 2004)27. 
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Norme EMAS 

Le système communautaire de 
management environnemental et 

d'audit (EMAS) vise à promouvoir 
une amélioration continue des 
résultats environnementaux de 

toutes les organisations 
européennes, ainsi que l'information 
du public et des parties intéressées. 
(Règlement (CE) n° 761/2001 du 

Parlement européen et du 
Conseil)28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale 

 
 
 

Comptabilité sociale 

Selon (Capron, 2000)29. « Il s’agit 
d’un système d’information qui vise 
à exprimer la contribution, négative 

ou positive de l’entreprise à son 
environnement, inversement, de 
saisir les effets de la société sur 

l’entreprise. Elle doit permettre à la 
direction de l’entreprise à la fois de 

gérer ses responsabilités dans les 
domaines sociaux et sociétaux et 

d’en rendre compte aux tiers 
concernés. » 

 
 
 
 
 
 

Norme SA 8000 

La norme sociale SA 800030 fournit 
une base de certification fondée sur 
le respect des droits fondamentaux 

des travailleurs. 
 

Développée en 1997 par 
l’organisation nord-américaine 

Social Accountability International 
(SAI) – appelée précédemment 
Council of Economic Priorities 

(CEP) – elle se base sur les 
conventions de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) 
ainsi que sur d’autres codes 

internationaux portant sur divers 
domaines : travail des mineurs, 

santé, sécurité, liberté d’association, 
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droit à la négociation collective, non 
discrimination, conditions de travail 

et de rémunération, systèmes de 
gestion en matière sociale. 

 
 
 

Norme AA 1000 

La norme de performance sociale 
AA 100031 est spécialisée dans la 
responsabilité sociale et éthique. 

 
Elle offre un cadre de référence (ou 

benchmark) sur la base duquel 
l’entreprise ou l’organisation peut 

définir ses propres valeurs et 
objectifs en matière de performance 

sociale et éthique, et amorcer un 
dialogue avec ses parties prenantes. 

 
 
 

Bilan Social 

Le bilan social récapitule en un 
document unique les principales 

données chiffrées permettant 
d’apprécier la situation de 

l’entreprise dans le domaine social, 
d’enregistrer les réalisations 
effectuées et de mesurer les 

changements intervenus au cours de 
l’année écoulée et des deux années 

précédentes. 

 
Globale 

Guide SD  21000 

« Guide pour la prise en compte des 
enjeux du développement durable 
dans le stratégie et le management 

de l’entreprise. » (AFNOR, 2003)32. 

Norme ISO 26000 

La norme ISO 2600033 est la 
désignation de la future norme 
internationale qui donnera des 

lignes directrices pour la 
responsabilité sociétale. Cette 

norme est destinée aux organismes 
de tous types, dans le secteur public 
et le secteur privé, Elle contient des 

lignes directrices et n’est pas 
destinée à la certification comme le 
sont les normes ISO 9001 et ISO 

14001. 
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Evolutions du 
Balanced Scorecard 

(BSC) 

·  Evolution du BSC selon Kaplan et 
Norton (2001)34 en élargissant les 

champs du BSC classique à la RSE. 
·  SBSC : Il s’agit d’un BSC 
spécifique à la responsabilité 

sociétale, mettant en œuvre les 
objectifs sociaux et 

environnementaux (Hockerts, 
2001)35. 

·  TBSC : C’est un modèle reposant 
sur une série de six relations 

causales entre les parties prenantes 
et ce selon (Supizet 2002)36. 

Triple Bottom Line 
reporting 

La TBL, notion développée par 
John Elkington en 199737, défend 

l’idée selon laquelle la performance 
globale d’une entreprise doit être 
mesurée en fonction de sa triple 

contribution à la prospérité 
économique, à la qualité de 

l'environnement et au capital social. 

GRI 
Global Reporting 

Initiative 

La GRI38 définit des lignes 
directrices pour la mise en œuvre 

des rapports développement durable 
et propose des indicateurs de 
performance répartis en trois 

sections : économique, 
environnementale et sociale. 

 

Source : Elaboré à l’aide de la classification spécifiée par l’ISO 
extraite du site officiel : www.iso.org 

II.2 La performance dans les services publics d’eau potable et 
d’assainissement  

Si nous définissons la performance comme un résultat mesurable 
atteint par une organisation, nous devons poser la question de la mesure 
également, au préalable, de ce qu’on mesure. Les services publics d’eau et 
d’assainissement recouvrent des attentes plurielles et des intérêts 
économiques divergents. Alain Desrosières39 a su rapprocher l’exemple 
de conventionnement dans l’élaboration des indicateurs de performance et 

http://www.iso.org
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leur calcul, autour du concept de service d’eau bien géré, où la logique de 
développement durable a réellement été centrale.   

Aussi, si le cadre du développement durable est affiché a posteriori 
comme structurant, la prise en compte réelle des trois dimensions, 
économique, sociale et environnementale, est tributaire du processus 
d’élaboration des indicateurs. En s’appuyant sur le positionnement 
original d’un des acteurs directs de la production de ces indicateurs40, une 
analyse non seulement du contexte et de la pression sociale expliquant 
l’émergence d’indicateurs peut être réalisée, mais aussi l’influence et la 
finalité de différents types d’acteurs dans le processus. 

Les réseaux d’eau et d’assainissement collectif constituent des 
monopoles naturels associés à des externalités sur l’environnement et la 
santé. Généralement, les services d’eau potable et d’assainissement sont 
définis comme des services publics locaux à caractère industriel et 
commercial (EPIC). Ils doivent respecter des principes essentiels de 
cohésion sociale (continuité et égalité de traitement), tout en s’adaptant à 
l’évolution des technologies et des attentes des usagers (mutabilité).  

 

II.2.1 L’évolution d’une approche centrée sur les résultats : 
Pendant plusieurs années, le prix était le seul déterminant de la 

performance d’un service d’eau. Cependant, la comparaison sur le critère 
du seul prix induit des effets pervers. Le prix, fixé à l’échelle communale 
ou intercommunale, reflète les coûts liés aux conditions locales 
d’exploitation du service. Comparer les prix évalue injustement des 
services subissant les plus fortes contraintes.  

Contrairement à une approche centrée sur les prix et face aux 
limites du contrôle des moyens, une approche fondée sur les résultats 
semble alors être prometteuse pour restaurer la confiance entre usagers, 
élus et opérateurs. Il s’agit d’établir un contrat d’objectifs assignant des 
performances à atteindre. Cette approche par les résultats passe par la 
définition des performances à atteindre et par leur mesure. Cela nécessite 
des indicateurs de performance établis en commun et reflétant la pluralité 
des fonctions de l’opérateur (satisfaction de la clientèle, entretien du 
réseau, exploitation efficace des équipements, etc.). 
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II.2.2 Le passage à une approche focalisée sur les indicateurs :  
Tout d’abord, on s’attache à décrire les différents aspects de la 

performance incitant à l’introduction des indicateurs dont les aspects 
environnementaux, économiques et sociaux car dans la définition de la 
performance, l’attente des citoyens envers les services publics oblige ces 
derniers à être toujours plus performants. Ainsi pour fournir cette qualité 
de service, il faut tout d’abord être capable de mesurer la performance du 
service, sans forcément passer par des indicateurs financiers. 

Comme déjà présenté, la production d'un bien marchand n'est que la 
composante industrielle d'une activité de service public qui, plus 
largement, vise à promouvoir l'intérêt général. 

Dans la pratique, le service public d’eau et d’assainissement, doit 
être capable de fournir de l'eau de qualité à tout usager, dans les mêmes 
conditions (récolter et traiter les effluents pour un service d'assainissement), 
sans reporter à plus tard les charges. Ainsi, la gestion et l'organisation des 
services d'eau et d'assainissement sont liées à des préoccupations 
d'aménagement du territoire (équipements accessibles, facteurs de 
développement), de cohésion sociale (service universel, prix modérés), de 
protection de l'environnement et de santé publique. Le service doit en 
outre remplir les conditions d'une gestion durable. 

Vu que les objectifs sont tellement pour permettre cette 
énumération, il est difficile d'en évaluer concrètement la réalisation. Il est, 
donc, préférable de traduire ces notions globales et imprécises en 
processus opérationnels décrivant les modes de fonctionnement et de 
gestion des services publics en question afin d’en maîtriser l’introduction 
des indicateurs. 
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Figure n°23 : Mode de fonctionnement des Services d’Eau et 
d’Assainissement 

 

 
Source : MATTERSDORF Guillaume, « Gestion patrimoniale et 
durabilité des services publics d’eau potable et d’assainissement » 

Thèse. Agrotech Paris 2010. p15 
 

L’exercice du service public d’eau et d’assainissement consiste en 
la garantie dela production et de la distribution en eau potable des usagers 
et en l’assurance de la collecte et le traitement des eaux usées. 

Ce mode de fonctionnement correspond à un processus de gestion 
opérationnelle dont les missions économiques, sociales et environnementales 
doivent être assurées continuellement et durablement avec un niveau de 
performance optimal. 

Si le mode de gestion des services publics d’eau potable et 
d’assainissement rendu aux usagers est décrit tel que c’est présenté dans 
la figure suivante : 
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Figure n°24 : Le Mode de Gestion Opératoire des Services Publics 
d’Eau et d’Assainissement 

 
Source : MATTERSDORF Guillaume. op.cit p 21 

Le jugement porté sur la performance de ce mode de gestion doit, 
tout d’abord, initier d’introduire sa mesure, son évaluation et son amélioration 
dans le temps, en traduisant ce mode en de véritables missions et actions 
pour assurer la maîtrise du processus opérationnel et faciliter la prise de 
décision stratégique. Ces missions se rattacheront elles-mêmes à des 
tâches identifiables, auxquelles des mesures concrètes, bases des 
indicateurs, pourront être associées. 
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Figure N°25 : Déclinaison les objectifs généraux en missions du 
service d'eau et d'assainissement 

 

 
 

Source : Lætitia Guérin-Schneider« Introduire la mesure de 
performance dans la régulation des services d’eau potable et 

d’assainissement en France ; instrumentation et organisation », 
l’ENGREF. Paris 2001. p196. 

 
 

Selon la source de recherche figurée ci-dessus, cette figure appelle 
plusieurs commentaires :  
- un objectif peut être lié à plusieurs missions. Par exemple, la durabilité 
du service est liée à la fois au maintien du patrimoine dans de bonnes 
conditions et à l'existence d'une capacité de financement, 
- des objectifs différents peuvent être associés à une même mission du 
service. Ainsi, le bon fonctionnement des équipements est une condition 
de la continuité du service et donc de la cohésion sociale. Dans le même 
temps, c'est une condition de production du bien vendu41. 



La performance globale, voie pour la durabilité des services  
d’eau et d’assainissement 

Dr. Nabila OUAHDI / Dr. Fella BEKHOUCHE 

- 67 - 
Les Annales de l'université d'Alger 1,  N°31-Tome II 

La déclinaison des missions fondamentales des services d'eau laisse 
apparaître l'existence de critères de synthèse qui permettent d'exprimer à 
travers un nombre limité de dimensions les principales fonctions à 
assurer. 

Pour cela, Il existe plusieurs indicateurs de performance permettant 
aux gestionnaires de situer leur service par rapport à un certain niveau de  
normes, une règlementation ou un objectif de performance préalablement 
défini, et de prendre les décisions nécessaires face aux éléments qui 
influencent cette performance.  

Selon une étude réalisée en 2006 par (Nicholson-Crotty et 
d’autres)42, ils supposent que si la solution adoptée n’est pas efficace, les 
causes principales de la perturbation doivent être revues ainsi que les 
moyens d’y remédier.  

La liste d’indicateurs à prendre en charge est également utilisée 
dans un objectif de comparaison avec d’autres entreprises du même 
domaine afin de se situer par rapport à elles et d’apprendre de leurs 
expériences (bencharking) sur les méthodes optimisant la performance 
pour les différentes situations rencontrées. Cependant, lorsque les 
organisations publiques essayent de développer et de s’appuyer sur des 
indicateurs de performance, elles font face à de multiples obstacles qui 
peuvent aller à l’encontre des objectifs. 
 
II.3 La mesure de la performance par la mise en place des indicateurs 

 « Selon l’International Water Association, un indicateur de 
performance est une mesure quantitative d’un aspect spécifique de la 
performance de l’exploitant ou de son niveau de service. Ce type 
d’indicateur permet le plus souvent de suivre et d’évaluer l’efficience et 
l’efficacité d’un service d’eau et d’assainissement »43.  

Comme il existe une panoplie d’indicateurs de performance à 
mesurer, leur description se fait de plusieurs manières : la description 
habituelle selon les services propres à la distribution de l’eau potable et de 
l’assainissement, la description selon les domaines concernés, et aussi la 
description selon le développement des axes d’amélioration de la qualité.  
 
II.3.1 Descriptions communes des indicateurs 
II.3.1.1 Description selon les services propres à l’eau et l’assainissement  

La mise en œuvre de cette méthodologie proposée en 2001 par 
(Guerin-Schneider)44, cherche à constituer « un panel commun 
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d'indicateurs balayant l'ensemble des missions des services d'eau et 
l'assainissement. Ces indicateurs, en nombre limité et souvent assez 
simples à calculer, sont hiérarchisés de manière à guider le choix des 
décideurs, sans toutefois leur retirer la possibilité d'adapter la liste au 
contexte particulier de son service ». 

Les présents indicateurs résument, spécifiquement, les plus 
importantes missions d’un service public d’eau potable et 
d’assainissement suivant les pratiques habituellement exercées par les 
exploitants de ces services. La figure suivante résume cet ensemble 
d’indicateurs : 

Figure n°26 : Principaux indicateurs de performance d'un service 
d'eau et d'assainissement 

 

 
Source : BIPE, AMF et Les entreprises de l’eau. L’économie des 
services publics de l’eau et de l’assainissement. [en ligne]. Paris : 

Etude AMF, BIPE et FP2E, 2008. Disponible sur : 
http://www.fp2e.org/les-publications-de-la-fp2e_fr_05.html  

(consulté le 10/10/ 2014) 
 
 

http://www.fp2e.org/les-publications-de-la-fp2e_fr_05.html
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Cette évaluation de la performance des services d’eau et d’assainissement 
répond aux attentes conjointes de plusieurs parties prenantes (L’opérateur 
public ou privé, l’Etat. L’usager…) 

Cependant, la réglementation mise en place dans certains pays tel 
que (France) offre aux services d’eau et d’assainissement un référentiel 
pour leur imposer un engagement dans une démarche de progrès. En effet, 
si individuellement ces indicateurs donnent des informations précises sur 
des questions spécifiques, ils peuvent, permettre d’apprécier l’efficacité 
de gestion des services d’eau et d’assainissement selon les trois 
composantes exposées précédemment 

 

II.3.1.2 Description selon les domaines concernés (approche anglo-
saxonne)  

Considérons les outils qui ont été avancés précédemment pour la 
mesure de la performance globale de l’entreprise, plusieurs cadres 
conceptuels sont présentés,45 pour évaluer la performance d’un groupe de 
travail ou d’une organisation publique tels le modèle d’excellence, 
l’évaluation de performance conceptuelle, le tableau de bord équilibré, le 
tableau de bord du service public et le prisme de performance. Ils 
présentent également huit caractéristiques nécessaires à une mesure de la 
performance efficace. 

Dans l’étude réalisée, en 2006, par Alegre, six catégories 
d’indicateurs de performance sont définis, parmi lesquels les domaines 
concernés sont nombreux et spécifiques tels : les ressources en eau, le 
personnel, le physique, l’exploitation, la qualité du service et les 
indicateurs économiques et financiers. Parmi ces catégories, 5 possèdent 
des sous catégories et sont présentées dans la figure suivante :  
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Figure n°27: Catégories d’indices de performance pour le service 
d’eau potable 

 

 

Source : HUMBERT Benoit,  « Réingénierie des processus des 
services publics d’assainissement des eaux en situation d’urgence, 

Thèse. Ecole Polytechnique de Montréal.2010.  p42 

Conjointement, d’autres études ont approfondi cette notion de 
services spécifiques. Dans ce même sens, Humbert B. se réfère à l’étude 
de Matos46 qui a proposé de nombreux indicateurs pour les eaux usées, 
classés en six 6 catégories qui sont les mêmes que précédemment pour 
l’eau potable, avec les indicateurs environnementaux. Le “National Water 
and Wastewater Benchmarking Initiative” a présenté également de 
nombreux indicateurs de performance dans le domaine des eaux, des eaux 
usées et des eaux pluviales. 

II.3.1.3 La description selon les axes d’amélioration de la qualité :  
Depuis les recherches réalisées par Alegres et ensuite Matos 

appropriées aux domaines d’eau et d’assainissement, L’« American Water 
Works Association »47 permet à ses membres de participer à une analyse 
comparative ayant comme but l’amélioration de la qualité. Ce programme 
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nommé « Qualserve », permet aux services publics d’AEP d’évaluer et de 
comparer leur performance et leurs écarts, à partir de 22 indicateurs de 
performance recommandés et majeurs, dans un but d’amélioration 
continue. Ils sont classés en cinq catégories et sont présentés à la Figure 
suivante 

Figure n°28 : Les indicateurs de performance liés à l’amélioration 
continue de la qualité 

 

 

Source : HUMBERT Benoit. op.cit p43 
 
 
 

II.3.2. La description Conçue 
L’analyse du fonctionnement des services par le prisme de la 

durabilité impose donc de ne pas restreindre l’interprétation des résultats 
de chaque indicateur à une lecture individuelle mais d’étendre leur 
analyse à un cadre de réflexion intégré, dans le but d’initier une véritable 
démarche de progrès.  

Si nous reprenons la liste des indicateurs de performance selon 
l’ordre des services rendus à l’usager, nous retrouverons ces trois grandes 
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catégories et qui sont (Les indicateurs communs liées à l’eau potable et 
l’assainissement, les indicateurs spécifiques à l’eau potable et les 
indicateurs spécifiques à l’assainissement). Nous présenterons ainsi cette 
première description en fonction de ces trois grandes catégories comme 
montré dans le tableau suivant : 

Tableau n°15 : Les indicateurs de performance en fonction des 
catégories du service public 

Les catégories 
 

Les indicateurs Leurs 
références 

 
Les indicateurs 

communs de l’eau 
potable et 

assainissement 

Taux moyen de renouvellement 
des réseaux 

EPA1, 

Taux d’impayés sur les factures 
d’eau de l’année précédente 

EPA2 

Taux des réclamations clients EPA3 
Abonnés domestiques et 

assimilés 
EPA4 

Montant des abondants de 
créances 

EPA5 

 
 
 
 
 
 

Les indicateurs  
d’eau potable 

Indice d’avancement de la 
protection de la ressource en 

eau 

EP1 

Indice linéaire des volumes 
consommés non comptés 

EP2 

Indice linéaire des pertes en 
réseau 

EP3 

Rendement du réseau de 
distribution 

EP4 

Taux de conformité sur les 
paramètres microbiologiques 

EP5 

Taux de conformité sur les 
paramètres physico chimique 

EP6 

Taux d’occurrence des 
interruptions du service non 

programmées 

EP7 

Indice de connaissance de 
gestion patrimoniale du réseau 

d’eau potable 

EP8 
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Taux du respect du délai 
maximal d’ouverture des 
branchements pour les 

nouveaux abonnés 

EP9 

 
 

Les indicateurs 
d’assainissement 

Conformité de la collecte des 
effluents, des équipements 

d’épuration, de la performance 
des ouvrages d’épuration 

SA1 

Conformité des performances 
des équipements d’épuration 

SA2 

Taux de débordements des 
effluents dans les locaux des 

usagers 

SA3 

Nombre de points du réseau de 
collecte nécessitant des 

opérations fréquents de curage 

SA4 

Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux 
usées 

SA5 

Taux de boues issues des 
ouvrages d’épuration évacué 
selon des filières conformes à 

la règlementation 

SA6 

Indice de connaissance des 
rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux 

usées 
 

SA7 

Source : Elaboré à l’aide des principaux indicateurs du modèle 
opératoire proposé par (Guérrin Schneider) en 2001. 

Pour ce qui est des références, nous jugeons l’utilité de les identifier 
comme suit : 

- La première catégorie : indicateurs Eau Potable et Assainissement 
(EPA) 

- La deuxième catégorie, indicateurs spécifiques Eaux Potable (EP) 
- La troisième catégorie, Indicateurs spécifiques Service d’Assainissement 

(SA)  
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Ainsi présentés, ces indicateurs subiront un deuxième classement en 
fonction des dimensions de la durabilité, puisque le but est de rendre ces 
services performants et durables dans le temps. 
 

Tableau n°16 : Le classement des indicateurs de performance  
selon les dimensions de la durabilité 

Les dimensions Les indicateurs 
(références) 

Sous dimensions 

 
 
 

Environnement 

EP5 Santé publique 
EP6 Santé publique 
SA1 Environnement 
SA2 Environnement 
SA4 Environnement 
SA6 Environnement 
SA7 Environnement 
EP1 Environnement 

 
 

Economique 

EP3 Patrimoine/équipement 
EP4 Patrimoine/équipement 
EP8 Patrimoine/équipement 
SA5 Patrimoine/équipement 

EPA1 Finances 

EPA5 Finances 

 
 
 

Ethique (Social) 

EP2 Prix 
EP7 Qualité de service 
EP9 Qualité de service 
SA3 Qualité de service 

EPA2 Prix 
EPA3 Qualité de service 
EPA4 Qualité de service 

Source : Elaboré par nous-mêmes par une adaptation du modèle 
opératoire 

 
Avec un tel classement, nous assurons que les indicateurs 

répondront aux exigences de la durabilité, mais il reste à identifier leur 
calcul. 
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III. Introduire la mesure de la performance par la définition et le 
calcul des indicateurs :   

Nous optons pour une méthodologie d’intégration de la mesure 
facilitant l’utilisation future des indicateurs proposés et leurs comparaisons 
dans le secteur en questions quelques soient les acteurs (exploitants) de 
ces services (publics ou privés) 

III.1 La définition de la méthodologie proposée :  

Avant de passer à la définition et au calcul des indicateurs 
sélectionnés pour mesurer la performance des services publics d’eau potable 
et assainissement et vérifier leur réponse aux exigences de la durabilité, 
nous reprenons les deux schémas directeurs décrivant respectivement la 
distribution d’eau potable et le traitement des eaux usées. 

Figure n°29 : Schéma directeur du service public de distribution 
d’eau potable 

 

Source : "Les Collectivités locales en chiffres", Ministère de 
l'Intérieur, Paris, 1998, p.30. 
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Figure n°30 : Schéma directeur du service public d’assainissement 

 

Source : "Les Collectivités locales en chiffres", Ministère de 
l'Intérieur, Paris, 1998, p.30. 

La distinction entre ces deux services importe pour la définition des 
indicateurs préalablement présentés en fonction des dimensions de la 
durabilité. Il importe aussi de définir les fonctions de ces services, afin de 
comprendre le choix d’une telle panoplie d’indicateurs ; Les fonctions en 
question résument en axes stratégiques48 à quoi sert un service public 
d’eau et d’assainissement dont :    

 
F1- Satisfaire les besoins d’eau potable des usagers :  
Il s’agit de toutes les fonctions assurant la satisfaction des besoins des 
clients en matière d’eau potable qui sont :   

F1.1 Acheminer l’eau potable chez chaque habitant (couverture) 
F1.2 Assurer la continuité de la fourniture 
F1.3 Assurer la qualité sanitaire de l’eau 
F.4 Protéger la ressource : nappes phréatiques, zones de captage, 

rivières … 
 
F2- Préserver durablement le cadre de vie des usagers et le milieu 
naturel (/eaux usées) 
Il s’agit de toutes les fonctions permettant la préservation durable de la 
ressource naturelle et du cadre de vie des usagers :  
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F2.1 Evacuer les eaux usées 
F2.2 Canaliser les eaux usées en limitant les pertes en ligne 
F2.3 Traiter les eaux usées 
F2.4 Gérer les boues et sous-produits d’épuration 

 
F3- Assurer la pérennité du patrimoine de fourniture et d’évacuation :  
Il s’agit de toutes les fonctions assurant la préservation du patrimoine 
technique et opérationnel :  

F3.1 Maintenir l’état du patrimoine : (surveillance, prévention, 
remplacement) 

F3.2 Adapter le patrimoine à l’évolution de la demande et de la 
technologie 

F3.3 Limiter les nuisances des travaux 
F3.4 Protéger les installations contre les dégradations, le 

vandalisme, les attentats... 
 
F4- Recouvrer le paiement du service dans le respect de l'égalité de 
traitement 

Il s’agit des fonctions assurant le recouvrement des paiements liés 
aux services et ce pour assurer le renouvellement des infrastructures  
 
F5-Satisfaire les attentes de service et de cohésion sociale des usagers-
citoyens 

Il s’agit de toutes les fonctions permettant la satisfaction des 
attentes sociales des usagers :  

F5.1 Rendre le service accessible au moindre coût pour l’usager 
F5.2 Satisfaire les usagers (information, conseil, réclamations…) 
F5.3 Assurer la solidarité avec les plus démunis pour le paiement 
de l’eau 
F5.4 Consulter les usagers sur le service et son amélioration 
 

Il faut savoir que le choix de ces indicateurs n’est pas le fruit du 
hasard. Dans toute la diversité des descriptions qui peuvent exister, nous 
nous sommes fixés des raisons et critères de choix objectifs motivés par 
les points suivants :   

- Premièrement, le choix des indicateurs doit refléter les 
différentes attentes et sensibilités. Une fois mis au point, un 
système de mesure produit des effets sur la vision envisagée.  
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- Deuxièmement, les indicateurs ne peuvent avoir de sens que 
s'ils sont peu nombreux, compréhensibles et si leur temps 
d'élaboration n'est pas trop lourd. Ce principe d'efficacité nous 
a incités à proposer un ensemble limité d'indicateurs : 9 pour 
l'eau potable et 7 pour l'assainissement, avec 5 indicateurs en 
commun (eau et assainissement) formant un tronc commun 
qui recouvre aussi bien la qualité du service, l'état du 
patrimoine, la gestion de la ressource que la satisfaction des 
usagers et des questions financières.  

- Troisièmement, pour sélectionner le petit nombre des 
indicateurs auxquels nous sommes parvenus, nous nous 
sommes appuyés sur un schéma fonctionnel des services 
d’eau et d’assainissement (Figures n°29 et n°30) et les 
grandes fonctions qui leur sont liées. 

 
Remarques:  

- Ces indicateurs ne peuvent être affecté à un problème unique, 
à une seule fonction, ou à la préoccupation d'un seul acteur, 
car il est difficile de faire de chacun d'entre eux une donnée 
unique et totalement objective.  

- Dans leur interprétation ces indicateurs ont un aspect 
multidimensionnel. Plutôt que de parler d'un indicateur, il 
serait plus adéquat de parler de système d'indicateurs.  

- A un moment donné, certains ne donneront pas d'information 
pertinente (car on est dans la moyenne), tandis que d'autres 
serviront à identifier un "point sensible". Ces indicateurs 
peuvent être lus comme des moyens de produire des données 
et de poser des bonnes questions. 

- L’intérêt envisagé de ce nombre d’indicateurs est d’introduire, 
dans un premier temps, la mesure de la performance d’un 
service public d’eau et d’assainissement donnée, et dans un 
second temps, comparer plusieurs services dans un 
benchmark national et international. 

3.2. Le calcul des indicateurs : 
Les indicateurs de performance sont des paramètres, le plus souvent 

chiffrés, permettant d'apprécier la qualité des prestations fournies et de 
maintenir un bon niveau du patrimoine. 
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Regroupés par critères de synthèse, ils sont destinés à aider à la 
réalisation du suivi annuel des services. 

Si nous devons présenter la méthode de calcul de ses indicateurs, 
nous les présentons par service public (eau potable, assainissement et 
communs).  

Tableau n°17 : Les indicateurs de performance mesurant les aspects 
de la durabilité 

 Indicateurs 
(Références) Définition Méthode de Calcul 

Indicateurs pour la préservation de l’environnement 

EP5 Taux de conformité sur les 
paramètres microbiologiques 

Nombre d'analyses bactériologiques 
conformes / nombre d'analyses 
bactériologiques réalisées (%) 

EP6 Taux de conformité sur les 
paramètres physico chimique 

Nombre d'analyses physico-
chimiques conformes / nombre 
d'analyses physico-chimiques 

réalisées (%) 

SA1 

Conformité de la collecte des 
effluents, des équipements 

d’épuration, de la 
performance des ouvrages 

d’épuration 

Il regroupe plusieurs indicateurs : 
- la collecte des effluents qui relève 

du réseau d'assainissement 
- la performance des ouvrages 

d’épuration qui relève du 
rendement épuratoire des steps. 

- les équipements d’épuration qui 
relèvent à la fois du rendement et 

de leur conception 

SA2 
Conformité des 

performances des 
équipements d’épuration 

Nombre des équipements de 
performance jugés conformes 

SA4 

Nombre de points du réseau 
de collecte nécessitant des 
opérations fréquentes de 

curage 

Il s'agit des points noirs du réseau, 
déjà identifiés. 

S'agissant d'opérations fréquentes de 
curage, c'est une action de 
maintenance périodique. 

Si on veut observer une évolution 
dans le temps , il faudrait prendre la 
fréquence moyenne de curage par 

point noir 
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SA6 

Taux de boues issues des 
ouvrages d’épuration évacué 
selon des filières conformes 

à la règlementation 

Production réelle de boues / 
production théorique de boues (%) 

SA7 

Indice de connaissance des 
rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des 

eaux usées 

En réseau unitaire : 
Volume déversé / nombre de points 
de déversement (déversoirs d'orage 
et de dérivations) soumis à mesure 

 
A défaut de mesure des volumes, 
l’indicateur devient : Nombre de 

déversements / nombre de points de 
déversement (déversoirs d'orage et 

de dérivations) soumis à mesure 
En réseau séparatif : 

Volume déversé 
A défaut de mesure des volumes, 
l’indicateur devient : Nombre de 

déversements dans le milieu 
récepteur par an 

EP1 
Indice d’avancement de la 

protection de la ressource en 
eau 

Indice d'avancement d'une démarche 
"périmètre de protection" (%) 

Indicateurs pour assurer l’efficacité économique 
 

EP3 Indice linéaire des pertes en 
réseau 

Indice linéaire de pertes primaires : 
(Volume mis en distribution - 
volume comptabilisé) / 365 / 
longueur de réseau (m3/km/j) 

Indice linéaire de pertes nettes : 
(Volume mis en distribution - 

volume comptabilisé - volumes 
consommés autorisés non 

comptabilisés) / 365 / longueur de 
réseau (m3/km/j) 

EP4 Rendement primaire du 
réseau de distribution 

Volume facturé divisé par le volume 
mis en distribution multiplié par 100 

EP8 
Indice de connaissance de 
gestion patrimoniale du 

réseau d’eau potable 

Cet indicateur renseigne sur le 
linéaire de réseau cartographié avec 

une échelle appropriée (1/2500). 
Pour l'IWA la définition c'est " 

linéaire de réseau cartographié avec 
une échelle 1/2500 divisé par le 
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linéaire de réseau x 100" 
Pour l'ONEMA , il s'agit d'un Indice 
(de 0 à 100) attribué selon la qualité 
des informations disponibles sur le 
réseau. De 0 à 60 les informations 

visées sont relatives à la 
connaissance du réseau (inventaire), 
de 70 à 100 elles sont relatives à la 

gestion du réseau 
 

SA5 

Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux 
usées 

Idem que l’AEP 

EPA1 
Taux (physique) de 

renouvellement-réhabilitation du 
réseau 

Longueur de réseau renouvelée ou 
réhabilitée dans l'année / longueur 

totale de réseau de l'année (%) 

EPA5 Montant des abondants de 
créances 

A comparer avec le montant des 
créances 

Indicateurs d’éthique pour assurer l’équité sociale 
 

EP2 Indice linéaire des volumes 
consommés non comptés 

(Volume mis en distribution - 
volume comptabilisé) / 365 
/ longueur de réseau (hors 

branchement) (m3/Km/jour) 
Avec Volume mis en distribution = 
Volume produit + volume importé - 

volume exporté (%) 

EP7 
Taux d’occurrence des 

interruptions du service non 
programmées 

Définition 1 - Elaborée (%) 
Somme sur les interruptions non 

programmées (durée en h × 
population touchée ) 

/ (365×24×population desservie) ( % 
ou nb/1000ab) 

Définition 2 - De base (nb/1000ab.) 
(Nombre total d'interruptions / 

nombre d'abonnés) 
× 1000 

EP9 

Taux du respect du délai 
maximal d’ouverture des 

branchements pour les 
nouveaux abonnés 

Il est préférable d'avoir une mesure 
du délai moyen, sinon pour avoir un 

taux il faudrait définir un délai 
Def : Temps d’attente maximum que 
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met  l’opérateur du service pour la 
fourniture de l’eau aux nouveaux 

abonnés 

SA3 
Taux de débordements des 

effluents dans les locaux des 
usagers 

[Nombre de débordements ou 
d'inondations (mesurés directement 

ou suivis par les plaintes) 
survenus dans les locaux des usagers 

/ nombre d'abonnés] × 1000 
(nb/1000 ab). 

EPA2 Taux d’impayés (6 mois après 
facturation) 

Montant des impayés 6 mois après 
facturation / total des montants 

facturés correspondants 
(éventuellement corrigés des erreurs 

de facturation, remises pour fuite 
après compteur) (%) 

EPA3 Taux des réclamations clients 

(Nombre de réclamations arrivées 
par voie écrite (lettre, fax, mail)/ 

nombre d'abonnés) x 1000 
(nb/1000ab). 

EPA4 Abonnés domestiques et assimilés 

Il serait intéressant de scinder cette 
variable en deux pour faire ressortir 
les abonnés facturés sur la base d'un 
relevé de compteur et les abonnés 

facturés au forfait 
Source : Elaboré par nous-mêmes à l’aide d’une adaptation du 

modèle opératoire et des données de l’ENGREF 
 
 
 
 
 
 

Conclusion  
Pour assurer son intégrité spatiotemporelle dans la sphère de la 

durabilité, tout système doit répondre à une condition primordiale qui est 
la performance, et s’évaluer sur une échelle d’efficacité, d’efficience et de 
productivité en continue. 

Les indicateurs qui sont considérés comme un outil permettent la 
mesure et l’évaluation de la performance doivent s’approprier les 
caractéristiques du service étudié, car ces paramètres qui sont souvent 
chiffrés permettent d'apprécier la qualité des prestations fournies et de 
maintenir un bon niveau du patrimoine. 

Aujourd’hui tous les services, plus particulièrement ceux liés à la 
gestion et la distribution de l’eau potable ainsi que son assainissement 
demandent de répondre aux mesures de l’approche de la performance 
globale associant à la fois des éléments environnementaux, économiques 
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et sociaux afin de faire face à la contrainte de la responsabilité sociétale, 
et de ce fait accéder au statut d’entreprise citoyenne.  

Cette prise de conscience à la nécessité de s’intégrer dans 
l’approche de la performance globale doit permettre aux entreprises de 
s’améliorer en continu pour assurer la qualité d’un service public aussi 
important. 
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