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Problématique et thèmes de réflexion 

 
En 1992, Philippe Breton publiait un ouvrage de chercheur engagé au titre 

fortement évocateur : ,ȭÕÔÏÐÉÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ "ÒÅÔÏÎ ÓȭÙ ÉÎÔÅÒÒÏÇÅÁÉÔ ÓÕÒ 
une « utopie nourriÅ ÄȭÕÎ ÌÉÅÎ ÓÏÃÉÁÌ ÔÏÕÔ ÅÎÔÉÅÒ ÃÏÍÍÕÎÉÑÕÁÎÔ [ȣ]Ȣ ,ȭÁÐÏÌÏÇÉÅ 
ÄȭÕÎÅ ÕÎÉÖÅÒÓÁÌÉÔï ÐÌÁÎïÔÁÉÒÅ ÓÁÎÓ ÃÏÎÔÅÎÕȟ ÌÅÓ ÅÎÔÈÏÕÓÉÁÓÍÅÓ ÎÁāÆÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ 
"mondes virtuels" et le "village global" [ayant] paradoxalement rendu attrayant le 
repli identitaire  ȻȢ )Ì ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅÁit alors : « la question pertinente est donc plutôt 
de se demander pourquoi nos sociétés accordent, depuis le milieu du siècle, autant 
ÄȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ Û ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ » (p. 7). 

 
Depuis le constat critique de Breton, Internet et les outils de numérisation ont 

ÆÁÉÔ ÉÒÒÕÐÔÉÏÎ ÍÁÓÓÉÖÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ 
ÄÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄȭÁÂÏÒÄȟ ÐÕÉÓ ÄÕ ÇÒÁÎÄ ÐÕÂÌÉÃ ÁÖÅÃ ÌÅ 
passage au « web 2.0 ȻȢ )Ì ÓÅ ÄÉÆÆÕÓÅ ÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÄÉÓÃÏÕÒÓ ÕÔÏÐÉÓÔÅ ÄÁÎÓ ÌȭÉÍÁÇÉÎÁÉÒÅ 
collectif populaire, dans les représentations professionnelles et dans le champ du 
ÐÏÌÉÔÉÑÕÅȟ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ÁÉÓïÍÅÎÔ ÑÕÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÖÅÒÓ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÐÌÕÓ ÁÃÃÅÓÓÉÂÌÅÓ ÅÔ 
plus puissants semblait concrétiser cet avenir radieux communicationnel et 
informationnel annoncé par les auteurs de science-fiction  tout autant que par les 
prospectivistes. 

 
0ÏÕÒ ÌÅ ÇÒÁÎÄ ÐÕÂÌÉÃȟ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÓÅÍÂÌÅ ðÔÒÅ ÃÅÌÌÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÖÅÒÓÁÔÉÏÎ 

ÉÎÉÎÔÅÒÒÏÍÐÕÅȟ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÓÉÍÐÌÅȟ ÇÒÁÔÕÉÔ ÏÕ ÐÒÅÓÑÕÅȟ Û ÔÏÕÔÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ Û 
ÌȭÉÍÁÇÅ ÅÔ Û ÌÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȢ %ÌÌÅ ÓÅ ÎÏÍÍÅ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ &ÁÃÅÂÏÏËȟ 4×ÉÔÔÅÒȟ &ÌÉÃËÅÒȟ 
ÕÎÉÖÅÒÓÉÔïÓ ÅÎ ÌÉÇÎÅÓȟ ÒïÁÌÉÔï ÁÕÇÍÅÎÔïÅȣ #ÈÅÚ ÌÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓȟ ÌȭÕÔÏÐÉÅ 
managériale se nourrit de knowledge management, de record management, de 
ÍÁÎÁÇÅÍÅÎÔ ÅÎ ÒïÓÅÁÕȟ ÄÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÄÅ Consumer Relationship 
Management, de community management, de géolocalisation, de dématérialisation 
ÄÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓȣ %Î ÓÏÍÍÅȟ ÕÎ Ⱥ capitalisme sans friction » (Bill Gates, 1995). Les 
hommes politiques et les citoyens, quant à eux, rêvent de la démocratie numérique 
ɉ"ÅÒÔÈÏÕÄȟ ςπππ Ƞ #ÁÒÄÏÎȟ ςπρπɊ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ ÇïÎïÒÁÌÉÓï Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÕÂÌÉÑÕÅ 
(big dataɊȢ $ÁÎÓ ÌÅ ÄÉÓÃÏÕÒÓ ÁÍÂÉÁÎÔȟ ÌȭÉÎÔÅÒÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÅÔ ÌȭÉÎÔÅÒÁÃÔÉÖÉÔï 
humaine tiennent lieu de performance et promettent le bonheur.  

 
Que signifient ces ÕÔÏÐÉÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ȩ 2ÉÅÎ ÄȭÁÕÔÒÅ ÑÕÅ ÌȭÅØÐÒÅÓÓÉÏÎ 

ÒÅÎÏÕÖÅÌïÅȟ ÁÃÔÕÁÌÉÓïÅȟ ÄÕ ÂÅÓÏÉÎ ÎÁÔÕÒÅÌȟ ÏÎÔÏÌÏÇÉÑÕÅȟ ÉÒÒïÐÒÅÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÒðÖÅÒ ÄȭÕÎ 
avenir meilleur ou une « technolâtrie, véritable culte initié par des prophètes pour 
ÆÁÉÒÅ ÅÎÔÒÅÒ ÌȭÈÕÍÁÎÉÔï ÄÁÎÓ ÕÎ ÝÇÅ Ðacifique et prospère pour tous » (Berthoud, 
2000) ȩ 1ÕÅ ÎÏÕÓ ÅÎÓÅÉÇÎÅÎÔ ÌÅÓ ÕÔÏÐÉÅÓ ÄÕ ÍÏÎÄÅ ÃÏÎÖÅÒÓÁÔÉÏÎÎÅÌ ȩ 3ȭÁÇÉÔ-il 
ÄȭÕÎÅ ÕÔÏÐÉÅ ÇÌÏÂÁÌÅ ÏÕ ÄȭÕÎÅ ÕÔÏÐÉÅ Ⱥ « limitée » (Proulx, Massit-Folléa, Conein, 
2005) ? Sommes-nous en train de constituer de véritables collectifs intelligents ou 
ÎȭÅÓÔ-ÃÅ ÑÕȭÕÎÅ ÉÌÌÕÓÉÏÎ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅȟ ÕÎÅ ÕÔÏÐÉÅ Ⱥ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÁÂÌÅ ÅÔ ÄÕ ÍÕÌÔÉÐÌÅ » 
(Lévy, 1994 ; Piromallo-'ÁÍÂÁÒÄÅÌÌÁȟ ςππυɊȟ ÌÁ ÐÏÓÓÅÓÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 
demeurant un enjeu stratégique ?  

 



 

,ÅÓ ÕÔÏÐÉÅÓ ÄȭÉÎÔÅÒÎÅÔ ÐÅÕÖÅÎÔ-elÌÅ ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÄȭÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÌÁ ÒïÓÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ 
paradoxe rappelé par Eric Dacheux (2008) : « nous communiquons pour mieux nous 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÅÔȟ ÃÅ ÆÁÉÓÁÎÔȟ ÇïÎïÒÏÎÓ ÄÅ ÌȭÉÎÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ » ? Un paradoxe et une 
inquiétude martelés par un Dominique Wolton dont les tiÔÒÅÓ ÄȭÏÕÖÒÁÇÅÓ ÓÅÍÂÌÅÎÔ 
constituer une trame argumentative : Internet. Et après ?(2000ɊȢȢȢ )ÎÆÏÒÍÅÒ ÎȭÅÓÔ 
pas communiquer (2009).  

 
Faut-il, avec Jean-Michel Besnier (2013) être profondément pessimiste et  

considérer que « ,ȭÕÔÏÐÉÅ ÄÅ ÌȭÈÏÍÏ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÎÓ ÅÓÔ ÃÅÌÌÅ ÄȭÕÎ ðÔÒÅ 
désubstantialisé, soumis au nomadisme et au « bougisme » que nous apparentons 
ÐÁÔÈïÔÉÑÕÅÍÅÎÔ Û ÄÅ ÌÁ ÌÉÂÅÒÔïȟ ÃÅÌÌÅ ÄȭïÔÅÒÎÅÌÓ ÔÏÕÒÉÓÔÅÓ ÑÕÉ ÎÅ ÓïÊÏÕÒÎÅÎÔ ÊÁÍÁÉÓ 
nulle part. [ȣ] Il y a de la naïveté dans ces spéculations, mais elles en disent long sur 
ÌȭÏÂÓÔÉÎÁÔÉÏÎ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ïÐÒÏÕÖÏÎÓ Û ÖÏÕÌÏÉÒ ÎÏÕÓ ÄïÂÁÒÒÁÓÓÅÒ ÄÅ ÃÅ ÑÕÉ ÆÁÉÔ ÄÅ ÎÏÕÓ 
ÄÅÓ ÈÏÍÍÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÆÅÍÍÅÓȢ ! ÌȭîÒÅ ÄÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅȟ ÌȭÈÕÍÁÎÉÔï ÒïÖîÌÅ ÃÏÍÂÉÅÎ ÅÌÌÅ 
voudrait en finir avec elle-même. »  

 
Devons-nous avec Pierre Ansart (2002) rejÅÔÅÒ ÌÅ ÔÅÒÍÅ ÍðÍÅ ÄȭÕÔÏÐÉÅ ȩ Ⱥ Les 

ÐÒÏÍÅÓÓÅÓ ÃÏÎÔÅÍÐÏÒÁÉÎÅÓ ÄȭÕÎÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒÁÌÉÓïÅ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÐÌÁÎïÔÁÉÒÅȟ 
ÌÅÓ ÉÍÁÇÅÓ ÄȭÕÎÅ ÃÏÍÍÕÎÁÕÔï ÉÎÄïÆÉÎÉÅ ÄÅ ÄÉÁÌÏÇÕÅÓ ÐÁÃÉÆÉïÓ ÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔ ÊÕÓÔÉÆÉÅÒ 
ÌȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕ ÔÅÒÍÅ ÄȭÕÔÏÐÉÅ ÐÏÕÒ ÄïÓÉÇÎÅÒ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅ ÃÅÓ Òeprésentations, 
ÆÏÒÔÅÍÅÎÔ ÃÈÁÒÇïÅÓ ÄȭÉÍÁÇÉÎÁÉÒÅ ÅÔ ÄȭÁÆÆÅÃÔÉÖÉÔïȟ ÑÕÉ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎÅÎÔ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÌÅÓ 
pratiques de communication. [ȣ -ÁÉÓ] quel sens revêt ce terme incertain en ce qui 
ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌÅÓ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎÓ ȩ  ,ȭÅÍÐÌÏÉ ÄÕ ÃÏÎÃÅÐÔ ÄȭÕÔÏÐÉÅ ÓÅÒÁÉÔ-il abusif ? » 
Devons-ÎÏÕÓ ÐÌÕÔĖÔ ÁÄÍÅÔÔÒÅ ÁÖÅÃ /ÌÉÖÅÓÉ ɉρωωφɊ ÌȭÕÔÉÌÉÔï ÈÅÕÒÉÓÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ 
qui « permet de dépasser les oppositions usuelles entre fiction et réalité, imaginaire 
et réel, connaissance et action [ȣ] les récits utopiques ne divor[çant] du réel que pour 
ÍÉÅÕØ ÌÅ ÒÅÓÓÁÉÓÉÒȟ ÅÎ ÄïÇÁÇÅÒ ÌȭÅÓÓÅÎÃÅ » ?  

 
Telles sont les questions auxquelles la communauté scientifique des sciences 

ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÉÎÖÉÔïÅ Û 
ÒïÆÌïÃÈÉÒ ÐÏÕÒ ÌȭïÄÉÔÉÏÎ ςπρτ ÄÕ #/33)Ȣ Les communications peuvent prendre le 
cheminement de réflexions épistémologiques, conceptuelles, théoriques, 
pratiques sur les sujets listés ci-ÄÅÓÓÏÕÓȟ ÏÕ ÓȭÁÐÐÁÒÅÎÔÁÎÔ Û ÃÅÓ ÓÕÊÅÔÓ ȡ  

 
A. 5ÔÏÐÉÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ : big data, MOOC, e-learning, co-construction de 
ÌȭÉÎformation, journalisme citoyen, crowdsourcing, open dataȣ 

B. Utopies de la communication : réseaux sociaux, foules numériques 
ÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÔÅÓȟ ÄïÍÏÃÒÁÔÉÅ ÎÕÍïÒÉÑÕÅȣ 

C. Utopies de la documentation : numérisation, accès universel, 
documentation durable, document enrÉÃÈÉȣ  

D. 5ÔÏÐÉÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ȡ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ 
ÅÎ ÒïÓÅÁÕȟ ÐÁÒÔÁÇÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ open-innovationȟȣ 
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Résumé : Eduquer au numérique est une exigence pour les enseignants 

ÄȭÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȢ )Ì ÌÅÕÒ ÆÁÕÔ ÒïÐÏÎÄÒÅ Û ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÉÍÐïÒÁÔÉÆÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ : 

ÓÁÖÏÉÒ ÇïÒÅÒȟ ÅÔ ÃÒïÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃÏÍÍÕÎÉÑÕÅÒȟ ÐÁÒÔÉÃÉÐÅÒ Û ÄÅÓ ÒïÓÅÁÕØ ÅÔ 

échanger. Pour ce faire, de nouvelles compétences sont nécessaires à nos élèves 

pour devenir des « citoyens globaux », aptes à appréhender la diversité culturelle 

qui les entoure. La spécificité du projet iTEC, sur lequel nous basons notre étude, 

ÅÓÔ ÃÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÏÌÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÁÎÎïÅÓ Û ÖÅÎÉÒȢ 5ÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÑÕÉ 

tient compte des principes ÄȭÕÎÅ ïÄÕÃÁÔÉÏÎ Û ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ Û ÌȭÉÎÔÅÒ-

culturalité.  

 

Mots clés : Interculturalité - collaboration - Compétences sociales et civiques - 

Innovation pédagogique - compétences du 21ème siècle - pratiques 

ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ɀ savoir civilisationnel. 

 

Int roduction  

 

Le recours aux outils numériques est posé comme allant de soi dans les dispositifs 

ïÄÕÃÁÔÉÆÓ ÃÏÎÔÅÍÐÏÒÁÉÎÓȢ %Î &ÒÁÎÃÅȟ ÉÌ ÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅ Ⱥ Faire 

ÅÎÔÒÅÒ ÌȭïÃÏÌÅ ÄÁÎÓ ÌȭîÒÅ ÄÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ Ȼ ÅÔ ÃȭÅÓÔ ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÄÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅȟ ÎÏÎ 

seuÌÅÍÅÎÔ ÓÃÏÌÁÉÒÅ ÍÁÉÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÅÔ ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÑÕÅ ÃÅÔ ÏÂÊÅÃÔÉÆ ÓȭïÎÏÎÃÅ : « un 

impératif pédagogique et un projet de société Ȼ ɉ-ÉÎÉÓÔîÒÅ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ 

ςπρσɊȢ #Å ÐÏÉÎÔ ÄȭÈÏÒÉÚÏÎ ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÄÁÎÓ ÕÎ ÍÏÕÖÅÍÅÎÔ ÇïÎïÒÁÌ ÃÅÎÔÒï ÓÕÒ 

« ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÆÏrmation tout au long de la vie » ainsi que sur une série de 

« compétences clés Ȼ ÉÄÅÎÔÉÆÉïÅÓ ÃÏÍÍÅ ÔÅÌÌÅÓ ÐÏÕÒ ÌȭÅØÅÒÃÉÃÅ ÄÅ ÌÁ ÃÉÔÏÙÅÎÎÅÔï ÄÕ 

21ème ÓÉîÃÌÅȢ #ÅÓ ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÁÆÆÉÒÍïÓ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÓÃÏÌÁÉÒÅ ÖÉÓ-à-vis du numérique 

ÒÅÌîÖÅÎÔ ÄȭÕÎÅ ÒÅÆÏÎÔÅ ÐïÄÁgogique profonde et sont à rapprocher des pratiques 
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sociales liées à la généralisation des pratiques numériques. Ces pratiques mettent 

en effet en lumière le recours aux dispositifs connectés dans tous les secteurs de 

la vie quotidienne (TNS Sofres INRIA 20142 ; IPSOS 20143). Elles interrogent par 

là même les potentialités de communication interindividuelle et interculturelle de 

ÃÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄÅ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅ ÄÅÓ ÓÁÖÏÉÒÓ ÑÕȭÉÌÓ 

impliquent. Ce sont ces deux aspects, collaboration et interculturalité, dont il sera 

question dans la présente communication.  

 

!ÉÎÓÉȟ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÏĬ ÌÅÓ ÔÅÒÍÉÎÁÕØ ÍÏÂÉÌÅÓ ÄÅ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÓÅ ÇïÎïÒÁÌÉÓÅÎÔ ÅÔ 

ÓȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÅÎÔȟ ÏĬ ÌÅÓ ÕÓÁÇÅÓ ÑÕÏÔÉÄÉÅÎÓ ÓȭÁÆÆÉÃÈÅÎÔ Û ÃÏÕÐ ÄÅ ÃÈÉÆÆÒÅÓ 

ÖÅÒÔÉÇÉÎÅÕØ ÅÔ ÄȭÁÒÇÕments infographiques, les problématiques éducatives 

ÐÏÉÎÔÅÎÔ ÌÁ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÊÅÕÎÅÓ Û ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅ ÃÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÍÁÉÓ 

également, voire en premier lieu, le renouvellement des pratiques enseignantes. 

#ȭÅÓÔ Û ÃÅ ÔÉÔÒÅ ÑÕÅ ÓÏÎÔ ÖÁÌÏÒÉÓïÓ ÃÏÍÍÅ Ⱥ innovants » les projets pédagogiques 

ÉÍÐÌÉÑÕÁÎÔ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȟ 

ÐÒÏÍÅÓÓÅ ÄȭÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÆÁëÏÎ ÄȭÁÐÐÒÅÎÄÒÅ ÅÔ ÒÅÊÏÉÇÎÁÎÔ ÌÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÅÓ ÄȭÕÎÅ 

ÐïÄÁÇÏÇÉÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÃÏÎÆÒÏÎÔÁÎÔ ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕ Û ÃÅ ÑÕȭÉÌ ÎÅ ÃÏÎÎÁÿt pas : les 

nouveaux savoirs et les autres. Le projet de recherche-action iTEC (innovative 

technologies for an engaging classroomɊ ÅÓÔ ÃÏÏÒÄÏÎÎï ÐÁÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÍÅ %ÕÒÏÐÅÁÎ 

schoolnet et financé dans le cadre du 7ème Programme Cadre de la Commission 

européenne pour la recherche et le développement technologique. Il rassemble 18 

pays et vise, sur une durée de 4 années (2010-2014), à tester des scénarios 

pédagogiques inspirés des méthodes de la pensée créatrice (design thinking) et 

ÉÍÐÌÉÑÕÁÎÔ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅÓ 4)#%Ȣ ,ÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ Û ÌȭÁÕÔÒÅ ÅÔ ÄÅ 

collaboration sont entre autres centrales dans les scénarios iTEC. Nous proposons 

ÉÃÉ ÄȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅÒ ÃÅÔÔÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅȟ ÅÔ ÄÏÎÃ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅȟ ÁÓÓÏÃÉïÅ ÁÕØ 

ÏÕÔÉÌÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ .ÏÕÓ centrons notre problématique sur 

les enseignants des premier et second degrés impliqués dans ce projet de 

recherche-ÁÃÔÉÏÎȟ ÅÔ ÉÎÔÅÒÒÏÇÅÏÎÓ ÌÅÕÒÓ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÏÎÓ Û ÌȭïÇÁÒÄ ÄÅ ÃÅÓ 

ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÓ ÄÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄȭÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉÔï ÉÎÓÃÒÉÔÅÓ ÁÕ ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÄÅÓ activités 

pédagogiques proposées par iTEC. Notre perspective est celle des sciences de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȟ ÃÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆÓ 

communicationnels. Elle rejoint les problématiques de didactique de 

ÌȭÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉÔï ÓÏÕÌÅÖïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȢ  

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.tns -sofres.com///sites/default/files/2014.03.10 -numerique.pdf 
3 www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2014 -03-14-print -tablettes-autres-ecrans-nouveaux-
usages-moins-20-ans 

 

http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2014.03.10-numerique.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2014-03-14-print-tablettes-autres-ecrans-nouveaux-usages-moins-20-ansquéré
http://www.ipsos.fr/ipsos-mediact/actualites/2014-03-14-print-tablettes-autres-ecrans-nouveaux-usages-moins-20-ansquéré
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Définitions  

 

,Á Ⱥ ÃÏÍÐÅǲÔÅÎÃÅ ÎÕÍÅǲÒÉÑÕÅ Ȼ ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÄÁÎÓ ÕÎ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÇÌÏÂÁÌ ÄÅ ÈÕÉÔ 

ÃÏÍÐÅǲÔÅÎÃÅÓ ÃÌÅǲÓ ÐÏÕÒ ÌȭÅǲÄÕÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÔÏÕÔ ÁÕ ÌÏÎÇ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅ ÌÉÂÅÌÌÅǲÅÓ 

ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÅ ÒÅǲÆÅǲÒÅÎÃÅ ÅÕÒÏÐÅǲÅÎ ÄÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ Ⱥ %ǳÄÕÃÁÔÉÏÎ ÅÔ 

ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ςπρπ Ȼ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÃÉÔÏÙÅÎÓ ɉ5%ȟ ςππωɊȢ #ÅÔÔÅ Ⱥ ÃÏÍÐÅǲÔÅÎÃÅ ÎÕÍÅǲÒÉÑÕÅ Ȼ 

ÅÓÔ ÄïÃÌÉÎïÅ ÌÏÃÁÌÅÍÅÎÔ ÐÁÒ ÃÈÁÃÕÎ ÄÅÓ ÍÅÍÂÒÅÓ ÄÅ Ìȭ5ÎÉÏÎ ÅÔ ÄÏÎÎÅ ÆÏÒÍÅ Û 

ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ ÅØÉÇÅÎÃÅÓ ÓÃÏÌÁÉÒÅÓȟ ÃÉÔÏÎÓ ÌȭÅØÅÍÐÌÅ ÆÒÁÎëÁÉÓ ÄÕ 3ÏÃÌÅ commun de 

connaissances et des compétences. « La compétence numérique implique l'usage 

sûr et critique des technologies de la société de l'information (TSI) au travail, dans 

les loisirs et dans la communication. La condition préalable est la maîtrise des TIC: 

l'utilisation de l'ordinateur pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et 

échanger des informations, et pour communiquer et participer via l'internet à des 

réseaux de collaboration » (UE 2006) : les compétences de communication, de 

travail en réseau et de collaboration sont partie prenante de cette «compétence 

numérique». Elles se trouvent en partie traduites dans les référentiels de 

ÃÅÒÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÄÅÇÒïÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÃÏÌÁÉÒÅ ÅÔ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÉÒÅ : B2I 

(Brevet informatique et ÉÎÔÅÒÎÅÔɊ ÅÔ #ς) ɉ#ÅÒÔÉÆÉÃÁÔ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÄÅ 

ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐÅǲÒÉÅÕÒɊȢ #Å ÄÅÒÎÉÅÒ ÅÓÔ ÌÕÉ-même décliné dans certaines 

ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÓ ÄÏÎÔ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ɉ#ς)ςÅȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÄÏÍÁÉÎÅ "ρ Ⱥ Travailler en 

ÒïÓÅÁÕ ÁÖÅÃ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁil collaboratif »). 

 

$ÁÎÓ ÌÅ ÃÈÁÍÐ ÄÅÓ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÃÏÍÍÅ ÄÁÎÓ 

ÃÅÌÕÉ ÄÅÓ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ ÌÁ Ⱥ collaboration » repose sur la réciprocité et 

ÌÅÓ ÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎÓ ÄȭÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÔÒÁÖÁÉÌÌÁÎÔ ÄÅ ÃÏÎÃÅÒÔ Û ÌÁ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕn objectif 

ÃÏÍÍÕÎȢ $ȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎÎÅÌȟ ÃÈÁÑÕÅ ïÌïÍÅÎÔ ÏÕ ÓÏÕÓ-groupe peut 

ÓÅ ÖÏÉÒ ÁÔÔÒÉÂÕÅÒ ÕÎÅ ÔÝÃÈÅ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅȟ ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÓȭÁÐÐÕÙÁÎÔ ÉÃÉ ÓÕÒ ÌÁ 

ÃÏÏÐïÒÁÔÉÏÎȢ 4ÈïÏÒÉÑÕÅÍÅÎÔ ÁÎÃÒïÅ ÃÈÅÚ ÌÅÓ ÐÅÎÓÅÕÒÓ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔïȟ ÌÁ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÓÕÒ 

le ÔÒÁÖÁÉÌ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÆ ÏÕ ÃÏÏÐïÒÁÔÉÆ ÓȭÁÄÊÏÉÎÔ ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÑÕÅÓÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔÓ ÌÉïÓ Û 

ÌȭÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ ɉ(ÅÎÒÉ ,ÕÎÄÇÒÅÎ-Cayrol 2001).  

 

La compétence interculturelle fait partie des compétences sociales et civiques, 

ÃÏÍÐÒÉÓÅ ÃÏÍÍÅ ÌȭÁÐtitude à un « échange entre les cultures dont devrait profiter 

les deux (ou plusieurs) côtés » (Cuq 2003). En cela, cette compétence est une 

ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ %Î ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ ÌȭÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉÔï ÅÓÔ 

ancrée dans un paradigme interactionniste. Au-ÄÅÌÛ ÄȭÕÎ ÓÉÍÐÌÅ ïÃÈÁÎÇÅ ÅÎÔÒÅ 

ÉÎÄÉÖÉÄÕÓ ÄÅ ÃÕÌÔÕÒÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓȟ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅȟ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔȟ ÔÅÎÄ Û 

ïÔÁÂÌÉÒ ÕÎ ÔÅÒÒÁÉÎ ÃÏÍÍÕÎ ÄȭïÃÈÁÎÇÅ Ƞ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔȟ Û ÃÒïÅÒ ÕÎ ÐÏÔÅÎÔÉÅÌ 

ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÃÅÓ ÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎÓ ÅÎ dépassant son propre 

système culturel pour les accorder aux autres systèmes ambiants. En cela, 

ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÖÉÓÅ ÁÕÓÓÉ Û ÕÎÅ ÓÏÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ Û ÌÁ ÄÉÖÅÒÓÉÔïȢ  
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État ÄÅ ÌȭÁÒÔ  

 

La dimension sociale et collaborative de la construction et de la formalisation des 

ÓÁÖÏÉÒÓ ÓȭÅÓÔ ÔÒÏÕÖïÅ ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ ÒÅÎÏÕÖÅÌïÅ ÐÁÒ ÌÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÁÃÃïÌïÒï ÄÅÓ 

ÏÕÔÉÌÓ ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓ ÄÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ 3Å ÄïÆÉÎÉÓÓÁÎÔ ÐÁÒ 

ÌȭÁÂÏÎÄÁÎÃÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÌȭÉÎÔÅÒÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄÅÓ ÍÁÃÈÉÎÅÓ ÅÔ ÌÅ 

fonctionnement horizontaÌ ÅÎ ÒïÓÅÁÕȟ Ìȭ)ÎÔÅÒÎÅÔ ÅÔ ÌÅ 7ÅÂ ÄÏÉÖÅÎÔ ÅÕØ-mêmes 

ÂÅÁÕÃÏÕÐ Û ÃÅÔÔÅ ÁÐÐÒÏÃÈÅ ÅÔ Û ÓÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ɉ#ÁÒÄÏÎ ςππυɊȢ 

Autoproclamé « web social », le « web 2.04 » est venu renforcer les promesses de 

ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ïÌÁÒÇÉÅ ÅÔ Äȭ « intelligence collective Ȼ ÉÎÈïÒÅÎÔÅÓ Û ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÄÅ 

chantiers pré-numériques tels que le « Mondaneum » de Paul Otlet ou de notions 

telles celle du « village global » de Marshall MacLuhan. Dans le prolongement des 

réflexions sur les « technologies intellectuelles », les ÐÅÎÓÅÕÒÓ ÄȭÉÎÔÅÒÎÅÔ ÏÎÔ ÁÉÎÓÉ 

ÌÁÒÇÅÍÅÎÔ ÓÏÕÐÅÓï ÌÅÓ ÐÏÔÅÎÔÉÁÌÉÔïÓ ÄȭïÃÈÁÎÇÅ ÅÔ ÄÅ ÍÕÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎȟ ÌÅ ÒÅÎÏÕÖÅÁÕ 

ÄȭÕÎ ÐÏÓÓÉÂÌÅ Ⱥ vivre ensemble », liés au développement des technologies 

connectées. De façon schématique, deux visions opposées se sont distinguées : la 

communion fusionnelle permise par les modalités du cyberespace (Lévy 1997) et 

ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÇÁÒÄÅ ÐÏÉÎÔÁÎÔ ÌÅÓ ïÃÁÒÔÓ ÄȭÁÃÃîÓ ÅÔ ÄÅ ÂïÎïÆÉÃÅÓ ɉ7ÏÌÔÏÎ ςππσɊȢ Le 

tournant des années 2000 a vu monter en puissance les publications concernant 

la massification des usages internautes du point de vue des collectifs et des 

communautés (Rheingold 2003). Ce phénomène et ses implications concrètes ont 

été décrits de façon très précise : nous pensons aux modalités juridico-

ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅÓ ÄÅ ÃÒïÁÔÉÏÎȾÃÉÒÃÕÌÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉnformation exposées dans le modèle 

« commons-based peer production » de Benkler (2002), aux folksonomies (Crepel 

2008) ou aux pratiques amateures analysées par Jenkins (2006). A ces réflexions 

théoriques et modélisantes font écho de nombreuses recherches empiriques, 

ÉÎÓÃÒÉÔÅÓ ÄÁÎÓ ÄÅÓ ÃÈÁÍÐÓ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÉÒÅÓ ÔÒîÓ ÖÁÒÉïÓ ɉÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ 

de la communication, ÓÏÃÉÏÌÏÇÉÅȟ ÐÈÉÌÏÓÏÐÈÉÅȟ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ 

la gestion, sciences cognitives, informatique, ...) qui visent à questionner les 

coïncidences entre les promesses des dispositifs et la réalité des usages ou des 

ÂïÎïÆÉÃÅÓȟ ÅÎ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÐÏÕÒ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȢ )Ì ÅÓÔ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅ ÄïÃÒÉÒÅ ÅÔ ÄÅ 

ÆÏÒÍÁÌÉÓÅÒ ÔÒîÓ ÐÒïÃÉÓïÍÅÎÔ ÌÁ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ ÅÔ ÄȭÉÍÁÇÉÎÅÒ 

des dispositifs de formation adéquats.  

 

Selon Lusting et Koester (1999), quatre approches ont été utilisées pour 

comprendre les compétences interculturelles ȡ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌÌÅȟ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ 

ÐÅÒÃÅÐÔÉÖÅȟ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔÁÌÅ ÅÔ ÌȭÁÐÐÒÏÃÈÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÓÐïÃÉÆique. Les 

recherches actuelles sont au croisement de ces diverses approches. En effet, la 

ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÎȭÁ ÄȭÁÕÔÒÅ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÑÕÅ ÄÅ ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÌÅÓ 

mécanismes culturels spécifiques, pensés dans le cadre global des phénomènes de 

culture. Selon Barette et al. (1993), elle se développe en une dynamique partant 

                                                           
4 http://oreilly.com/web2/archive/what -is-web-20.html 

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
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de la connaissance de soi (connaissance de sa propre culture, conscience de ses 

habitudes, valeurs et comportements ainsi que de ce qui les motive, prise en 

compte de ses préjugés, de ses stéréotypes et de son ethnocentrisme (cultural 

patternɊȢ %ÎÓÕÉÔÅȟ ÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄÅ ÓÅ ÔÏÕÒÎÅÒ ÖÅÒÓ ÌÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄȭÁÕÔÒÕÉ ÄÁÎÓ ÕÎ 

objectif de communication. Dans une perspective interactionniste, la 

ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÉÎÔÅÒÃulturelle est donc 

ÌȭïÃÈÁÎÇÅ ÅÎÔÒÅ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÐÏÒÔÅÕÓÅÓ ÄÅ ÃÕÌÔÕÒÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ (Hall 1976). La 

compétence interculturelle est à intégrer dans le contexte des défis des 

changements socioculturels actuels car le numérique permet de plus en plus 

ÄȭÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎÓȟ ÄȭïÃÈÁÎÇÅȟ ÄÅ ÒïÃÉÐÒÏÃÉÔï ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄÅ ÒÅÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÅÓ 

valeurs, de mode de vie et de représentations symboliques auxquels les individus 

ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÌÁ ÓÏÃÉïÔï ÓÅ ÒïÆîÒÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÃÏÎÃÅÐÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÍÏÎÄÅ de plus en plus 

globalisé. Ces nouÖÅÁÕØ ÄïÆÉÓ ÆÏÎÔ ÁÐÐÅÌÓ Û ÌȭÉÎÔÅÒÁÃÔÉÖÉÔï ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ðÔÒÅÓȟ Û ÕÎ 

échange de connaissances, à la conscience de la divergence de point de vue 

(Ouellet 1991) et donc à une collaboration de plus en plus approfondie (vision 

socioconstructiviste du développement ÄÅÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅÓɊȢ #ȭÅÓÔ ÅÎ ÅÆÆÅÔ ÄÁÎÓ ÌÅ 

ÃÁÄÒÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÃÏÍÍÕÎÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÅÕÒÓ ÎïÇÏÃÉÅÎÔ ÄÅÓ 

représentations partagées. En se basant sur ÌȭïÔÕÄÅ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ),%4 ȡ ȺLeadership 

International en Technologie Educative» de Nikki Davis et Mi Ok Cho, «Intercultural 

competence for future leaders of educational technology and its evaluation », nous 

ÐÏÕÖÏÎÓ ÄïÆÉÎÉÒ ÌȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅȟ ÌÁ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔïȟ ÌÁ ÍÏÔÉÖÁÔÉÏÎȟ ÌȭÁÄÁÐÔÁÂÉÌÉÔïȟ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ 

perspective comme étant des compétences interculturelles.  

 

La question des compétences collaboratives et interculturelles mobilise une 

multiplicité de champs. Si elle interroge la réelle valeur ajoutée des dispositifs 

techniques dédiés, elle implique également que soient identifiées les situations et 

postures pédagogiques qui permettent de les voir émerger et de les travailler. 

#ÅÔÔÅ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÔÏÕÃÈÅ ÄÅ ÐÒîÓ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ ÄÅ ÌÁ ÓÏÃÉïÔï ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÓÃÏÌÁÉÒÅȟ 

mettant dos à dos élitisation et dissémination des savoirs numériques, défi que 

résume le concept francÏÐÈÏÎÅ ÄȭȺ apprenance » (Carré 2005) à rapprocher du 

terme anglo-ÓÁØÏÎ ÐÌÕÓ ÌÁÒÇÅ ÄȭȺ empowerment » (Bacqué Biewener 2013).  

 

Problématique  

 

.ÏÔÒÅ ÐÒÏÐÏÓ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÉÃÉ ÄÅ ÔÒÁÉÔÅÒ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅÓ ÅÔ 

interculturelles possiblement développées par les élèves dans le cadre de 

situations pédagogiques instrumentées. Notre approche tend à cerner les 

représentations des enseignants impliqués dans un dispositif pédagogique 

délimité (iTEC), et précisément centré sur un objectif de création/production 

collaborative. Nous cherchons ainsi à mettre en lumière les représentations de ces 

enseignants quant aux implications de la situation sur leur pratique, leur posture 

ÅÔȟ ÄȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ ÈÏÌÉÓÔÉÑÕÅ ÏÕ ïÃÏÌÏÇÉÑÕÅȟ ÓÕÒ ÌÅ ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÆ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÑÕÅ 

constituent ensemble les interactions entre individus, les espaces et les temps 
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ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȟ ÌÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÃÏÎÖÏÑÕïÓȢ #ÅÃÉȟ ÓÁÃÈÁÎÔ ÑÕÅ ÌÁ ÍÉÓÅ Û ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅ 

ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄïÄÉïÅÓ Û ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÎÅ ÓÕÆÆÉÔ ÐÁÓ ÅÎ ÔÁÎÔ ÑÕÅ ÔÅÌÌÅ Û ÌȭÉÎÓÔÁÕÒÅÒȟ 

de même que la mise à disposition de ressources ne suffit pas en tant que telle à la 

construction de connaissances. Les scénarios iTEC (learning stories) sont ouverts 

ÅÔ ÁÄÁÐÔÁÂÌÅÓ Û ÃÈÁÑÕÅ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÏÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȢ )ÌÓ ÓÏÎÔ ÍÉÓ ÅÎ ĞÕÖÒÅ 

au travers un nombre fixé ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ (learning activities5), se présentant sous la 

forme de « modules Ȼȟ ÅÔ ÄȭÏÕÔÉÌÓȟ ïÌÁÂÏÒïÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÍÅÎÔ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ 

(TeamUp, Reflex) ou grand public (0ÁÄÌÅÔȟ "ÕÂÌÌȢÕÓȟ $ÉÉÇÏȣɊȢ ,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ É4%# 

ÉÍÐÏÓÅÎÔ ÄÅÓ ÃÈÁÍÐÓ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ Û ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ 

ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉÔï ÅÎÔÒÅ ÁÕÔÒÅÓȟ ÅÔ ÉÌ ÅÓÔ ÁÌÏÒÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅÒ ÓÕÒ ÌÅÓ 

aménagements nécessaires pour y parvenir, en termes de pratiques comme 

ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÏÕ ÄȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÓÐÁÔÉÁÌȢ  

 

Méthodologie  

 

.ÏÕÓ ÐÒÏÐÏÓÏÎÓ ÉÃÉ ÌȭÁÐÐÏÒÔ ÄȭÕÎÅ ÅÎÑÕðÔÅ Û ÃÁÒÁÃÔîÒÅ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÍÅÎÔ ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÆ 

ÍÅÎïÅ ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÔ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÅÕÒÓ ÉÍÐÌÉÑÕïÓ ÄÁÎÓ ÕÎ 

projet européen (85 enseignants, dont 29 du premier degré et 56 du second degré, 

répartis sur 13 académies). $ȭÕÎ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ ÍïÔÈÏÄÏÌÏÇÉÑÕÅȟ ÎÏÔÒÅ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÓÅ 

décline en deux axes : une étude de cas en situation de classe, impliquant une 

ÏÂÓÅÒÖÁÔÉÏÎ ÄÉÓÔÁÎÃÉïÅ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎÅ ÇÒÉÌÌÅ ÃÒÉÔïÒiée et quatre entretiens semi 

ÄÉÒÅÃÔÉÆÓ ÁÖÅÃ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭïÌîÖÅÓȟ ÕÎ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄÅÓ 4)#%ȟ ÌÅ ÃÈÅÆ 

ÄȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔȢ ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ïÔÕÄÅ ÄÅ ÃÁÓ ÅÓÔ ÄÅ ÃÅÒÎÅÒ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÕ 

scénario pédagogique testé, à la fois du point de vue des obÊÅÃÔÉÆÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ 

ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÒïÅÌÌÅ ÃÏÍÍÅ ÄÕ ÐÏÉÎÔ ÄÅ ÖÕÅ ÄÅ ÓÏÎ ÄÅÇÒï 

ÄȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ɉïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÅÔ ÄÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ 

ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔɊȢ 3ÕÒ ÌÅÓ ÑÕÁÔÒÅ ÁÎÎïÅÓ ÄȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎȟ ρρ ïÔÕÄÅÓ ÄÅ ÃÁÓ Ïnt ainsi 

été menées. Ces résultats pourront être mis en perspective avec les données 

globales collectées au niveau européen (McNicol Lewin 2013). 

 

Dans un deuxième temps, des données ont été récoltées par questionnaire en ligne 

auprès de 16 des coordonnateÕÒÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔȢ ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÃÅ 

ÑÕÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅ ÅÓÔ ÄȭïÔÕÄÉÅÒ ÌÁ ÃÏÎÔÒÉÂÕÔÉÏÎ Äȭ É4%# Û ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎ 

ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÏÕÖÁÎÔ ÁÉÄÅÒ ÌÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ Û ÁÃÑÕïÒÉÒ ÄÅÓ 

ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓȢ ,ȭÅÎÑÕðÔÅ ÅÓÔ ÂÁÓïÅ ÓÕÒ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÕ projet ILET 

précédemment nommé. Ce questionnaire aborde la façon dont les échanges ont 

été effectués entre les coordinateurs et les enseignants, la propre motivation de 

ces coordinateurs pour participer au projet, ainsi que celle des enseignants (en 

parti culier par rapport à leur «curiosité », leur «désir de découvrir de nouvelles 

ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ Ȼȟ Ⱥ ÄȭÁÖÏÉÒ ÄÅÓ ÃÏÎÔÁÃÔÓ Û ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒȻȟ ÌÅÕÒ Ⱥ ÄïÓÉÒ 

ÄȭÉÎÎÏÖÅÒ Ȼȟ ÅÔ Ⱥ ÌȭïÃÈÁÎÇÅȟ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ »). 

                                                           
5 http://itec.aalto.fi/learning -stories-and-activities/   

http://teamup.aalto.fi/
http://reflex.aalto.fi/
http://itec.aalto.fi/learning-stories-and-activities/
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Résultats  :  

 

- La collaboration/coopération entre l es élèves  

 

,ÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÐÁÙÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÎÔ ÁÕ ÐÒÏÊÅÔ 

iTEC accordent une place importante à la collaboration en ce sens que le type 

ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÐÒÏÐÏÓïÅÓ Û ÌȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅÎÔȟ ÓÅÌÏÎ ÌÅÓ 

enseignants interrogés, des opportunités supplémentaires pour instaurer la 

collaboration et les travaux de groupes : « 4ÈÅ ÉÍÐÁÃÔ ÏÆ É4%# ÏÎ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ 

ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÓËÉÌÌÓ ÁÇÁÉÎ ÅÃÈÏÅÓ ÆÉÎÄÉÎÇÓ ÆÒÏÍ ÐÒÅÖÉÏÕÓ ÃÙÃÌÅÓ ɉȣɊȟ ύτϻ ÔÈÏÕÇÈÔ 

there were more opportunities for collaborative work » (McNicol Lewin 2013, p.57). 

En outre, du point de vue des enseignants européens interrogés toujours, cette 

mise au travail des élèves impliquant une collaboration plus systématique a 

ÐÅÒÍÉÓ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅÓ ÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ȡ Ⱥ The most common reason given to 

ÁÃÃÏÕÎÔ ÆÏÒ ÔÈÅÓÅ ÉÍÐÒÏÖÅÍÅÎÔÓ ÉÎ ÁÌÌ ÌÅÁÒÎÉÎÇ ÏÕÔÃÏÍÅÓ ɉȣɊ ×ÁÓ ÉÎÃÒÅÁÓÅÄ 

ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ɉȣɊȡ 4ÈÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅ ×ÏÒË ÈÅÌÐÓ ÔÈÅÍ ÔÏ ÐÒÏÇÒÅÓÓ ÆÒÏÍ ÔÈÅÉÒ ÓÔÁÒÔÉÎÇ 

points to a positive outcome, which enhances their independence, and their 

dependence on the group at the same time; they develop a better understanding of 

themselves in any work when working in teams. Now they understand the benefits of 

having different criteria and points of view, and are able to arrive at a shared 

understanding (Spain, teacher) » (McNicol Lewin 2013, p.60). A contrario, les 

ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÅÕÒÏÐïÅÎÓ ÓÅÌÏÎ ÌÅÓÑÕÅÌÓ ÌÅÓ ÂïÎïÆÉÃÅÓ ÄÅ ÌȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅÓ 

apprentissages ont été moindres mentionnent un déficit de compétences entre 

autres relatives, précisément, à la collaboration : « Among those who did not think 

ÔÈÅÉÒ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÁÔÔÁÉÎÍÅÎÔ ÈÁÄ ÒÉÓÅÎȟ Á ×ÉÄÅ ÒÁÎÇÅ ÏÆ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÒÅÁÓÏÎÓ ×ÅÒÅ ÇÉÖÅÎȟ 

ÂÕÔ ÔÈÅÓÅ ÏÆÔÅÎ ÒÅÌÁÔÅÄ ÔÏ ÓÔÕÄÅÎÔÓȭ ÌÁÃË ÏÆ ÓËÉÌÌÓ ÉÎ ÃÒÉÔÉÃÁÌ ÁÒÅÁÓ ÓÕÃÈ ÁÓ ÃÒÅÁÔÉÖÉÔÙȟ 

digital literacy, collaboration or independent learning » (McNicol Lewin 2013, 

p.61). Cette forte dimension collaborative des activités pédagogiques proposées 

se retrouve dans les témoignages des enseignants français interrogés : « Cela a 

apporté une dynamique de classe plus rapide que ÄȭÈÁÂÉÔÕÄÅȢ #ȭÅÓÔ-à-dire que les 

élèves ont coopéré beaucoup plus rapidement que les années précédentes. En deux 

mois, ils étaient capables de travailler en groupe, quand on met plutôt quatre mois 

ÄȭÈÁÂÉÔÕÄÅȢ #ÅÌÁ ÁÒÒÉÖÅ ÐÌÕÔĖÔ ÅÎ ÊÁÎÖÉÅÒ ÑÕÅ ÃÅÌÁ ÁÒÒÉÖÅ ÅÔ ÌÛ ÃȭÅÓÔ ÁÒÒÉÖï ÅÎ 

ÎÏÖÅÍÂÒÅȢ ɉȣɊ /Î ÇÁÇÎÅ ÅÎ ÄÉÓÐÏÎÉÂÉÌÉÔï ÐÏÕÒ ÃÈÁÑÕÅ ÇÒÏÕÐÅ ÐÁÒÃÅ ÑÕȭÉÌ Ù Á ÄÅÓ 

ÇÒÏÕÐÅÓ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÁÕÔÏÎÏÍÅÓ ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÍÏÉÎÓȢ ; ÃÈÁÑÕÅ ÆÏÉÓȟ ÏÎ ÓÅ ÐÌÁÉÎÔ ÑÕȭÏÎ Á 

ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÄȭïÌîÖÅÓȟ ÍÁÉÓ ÌÛ ÏÎ ÐÅÕÔ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÄÅ ÈÕÉÔ ÏÕ dix élèves. 

#ȭÅÓÔ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ Ƞ ÃÅ ÑÕÉ Á ÔÒÁÎÓÆÏÒÍï ÍÁ ÐïÄÁÇÏÇÉÅȟ ÃȭÅÓÔ 

vraiment ça » (enseignant du premier degré, cycle 2). )ÎÔïÇÒÅÒ ÌȭÁÓÐÅÃÔ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÆ 

dans les activités quotidiennes de la classe implique cependant, selon ces 

enseignants, la mise en place de plusieurs éléments facilitateurs, et en premier 

ÌÉÅÕȟ ÌÁ ÍÏÔÉÖÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÐÏÕÒ ÃÅ ÔÙÐÅ ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÅÔȟ 

ÓÕÒÔÏÕÔȟ ÌÁ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÑÕȭÉÌ ÁÃÃÏÒÄÅ ÁÕØ ïÌîÖÅÓ : « )Ì Ù Á ÍÏÉÎÓ ÄÅ ÂÒÕÉÔȟ ÃȭÅÓÔ ÐÌÕÓ 

dynamique et cela permet de séparer la classe en différents ateliers totalement 
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autonomes. Après, il y a des moments de synthèse collective, mais il ne faut pas 

ÈïÓÉÔÅÒ Û ÆÁÉÒÅ ëÁȟ ÓÕÒÔÏÕÔ ÑÕÅ ÌÅÓ ïÌîÖÅÓ ÓÁÖÁÉÅÎÔ ÌÅ ÆÁÉÒÅ ÉÌ Ù Á ÄÅÕØ ÁÎÓȢ )ÌÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ 

oublié, je pense, ÓÁÕÆ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ÎȭÁÖÏÎÓ ÐÌÕÓ ÃÅÔÔÅ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÐÁÒÃÅ ÑÕÅ ÃȭÅÓÔ ÐÌÕÓ 

confortable de les aligner. Au début, les premières séances étaient bruyantes. On 

ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅÁÉÔ ÓȭÉÌÓ ÁÌÌÁÉÅÎÔ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒ ÐÅÎÄÁÎÔ ÔÒÏÉÓ ÑÕÁÒÔÓ ÄȭÈÅÕÒÅ ÏÕ ÐÁÓȢ 

Et maintenant ça marche. Il faut y passer, il faut accepter de perdre un peu ce temps, 

ÉÌÓ ÅÎ ÓÏÎÔ ÃÁÐÁÂÌÅÓ ɉȣɊ » (enseignant du premier degré, cycle 2) ; « Il faut avoir des 

ÉÄïÅÓȟ ÒÅÂÏÎÄÉÒ ÓÕÒ ÌÅÓ ÉÄïÅÓ ÄÅÓ ïÌîÖÅÓ ɉȣɊ )Ì ÆÁÕÔ ÆÁÉÒÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÁÕØ ïÌîÖÅÓ ÅÔ ÐÕÉÓ 

ÃȭÅÓÔ ÐÁÓ ÇÒÁÖÅ ÓÉ ÏÎ Ù ÁÒÒÉÖÅ ÐÁÓȣ ɉȣɊ ÍÁÉÓ ÃȭÅÓÔ ÑÕÁÎÄ ÍðÍÅ ÕÎÅ ÄïÍÁÒÃÈÅ ɉȣɊ 

#ȭÅÓÔ ÕÎÅ ÐÏÓÉÔÉÏÎ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÆÁÃÉÌÅ » (enseignant secondaire, collège). 

 

0ÅÒÍÅÔÔÒÅ ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎȟ ÃȭÅÓÔ ÅÎ ÐÒÅÍÉÅÒ ÌÉÅÕ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÅÔ ÓÅ ÐÏÓÅ ÁÌÏÒÓ ÌÁ 

ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÇÒÏÕÐÅÓ ÑÕȭÉÌ ÆÁÕÔ ÃÏnstituer  : les activités iTEC impliquent que les 

ÇÒÏÕÐÅÓ ÓÏÉÅÎÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕïÓ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÐÏÕÒ ÕÎ ÓÕÊÅÔȟ ÐÌÕÔĖÔ ÑÕÅ ÐÁÒ 

ÁÆÆÉÎÉÔïÓȟ ÅÔ ÑÕÅ ÄÅÓ ÒĖÌÅÓ ÓÏÉÅÎÔ ÒïÐÁÒÔÉÓ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÕ ÇÒÏÕÐÅȢ ,ÏÉÎ ÄȭðÔÒÅ ÁÎÎÅØÅ ÏÕ 

accessoire, cette préparation en amont est tout à fait nécessaire à une possible 

ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÅÔ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅÓȢ %ÌÌÅ ÅÓÔ ÕÎÅ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎ 

ÐÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÉÄÅÎÔÉÆÉïÅ Û ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÎÉÖÅÁÕØ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȟ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÉÒÅ 

notamment, comme permettant de : « (...) faire éclater des microgroupes 

ÁÆÆÉÎÉÔÁÉÒÅÓ ÅÔ ÌÅÕÒÓ ÌÅÁÄÅÒÓ ÉÎÓÔÉÔÕïÓȟ ÐÏÕÒ ÄÏÎÎÅÒ ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÁÕØ ïÔÕÄÉÁÎÔÓȟ ÄÅ ÆÁÉÒÅ 

ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌȟ ÄÅ ÎïÇÏÃÉÅÒ ÌÅÕÒ ÐÌÁÃÅ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄȭÕÎ 

ÇÒÏÕÐÅȟ ÄȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÅÒ ÅÔ ÄÅ ÃÏÍÐÁÒÅÒ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÆÏÒÍÅÓ ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉon du travail 

ÄȭïÑÕÉÐÅ » (De Lavergne Heïd 2013).  

 

La collaboration ne se limite pas aux travaux de groupe ponctuels proprement 

dits : elle irrigue au contraire toutes les tâches induites par le projet pédagogique. 

En particulier, elle modifie en profondeÕÒ ÌÅÓ ÔÝÃÈÅÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ 

en amont comme tout au long du projet ȡ ÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÃÈÅÒÃÈÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û 

plusieurs mais également de valider/trier cette information à plusieurs. A ce titre, 

ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÓȭÏÒÇÁÎÉÓÅ ÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÂÕÔ ÃÒéatif partagé ȡ ïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ 

ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅ ÃÏÍÍÕÎÅ ɉÄïÍÏÎÓÔÒÁÔÉÏÎÓ ÓÃÉÅÎÔÉÆÉÑÕÅÓȟ ïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÃÁÈÉÅÒ 

ÄÅÓ ÃÈÁÒÇÅÓ ÏÕ ÄȭÕÎ ÐÒÏÔÏÔÙÐÅȟ ȣɊ ÅÔȾÏÕ ÒïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÆÉÎÁÌÅ 

ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅ ɉÃÁÒÔÅ ÉÎÔÅÒÁÃÔÉÖÅ ÄÕ ÐÁÔÒÉÍÏÉÎÅ ÌÏÃÁÌȟ ÔÕÔÏÒÉÅÌÓ ÖÉÄïÏȣɊȢ Cela pose un 

certain nombre de défis pédagogiques, tant pour la collecte des données, la 

mémorisation, la classification et le partage des données et/ou informations, 

ÌȭÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÓÏÕÒÃÅÓ ÅÔ ÌÅÕÒ ÖÁÌÉÄÁÔÉÏÎ ɉÓÏÕÒÃÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÉÒÅÓȟ ÃÏÌÌÅÃÔÅ ÄÅ 

données in situȟ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ ÉÎÔÅÒÖÉÅ×Ó ÄÅ ÔïÍÏÉÎÓ ÏÕ ÄȭÅØÐÅÒÔÓ ÄÕ ÄÏÍÁÉÎÅɊȟ 

ÑÕÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÒïÐÁÒÔÉÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅ ÔÅÍÐÓ ÅÔ ÄÁÎÓ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÄÅ ÃÅÓ ÔÝÃÈÅÓ ɉÇïÒÅÒ ÌÅ ÈÏÒÓ 

ÃÌÁÓÓÅ ÅÔ ÌÅ ÈÏÒÓ ÔÅÍÐÓ ÓÃÏÌÁÉÒÅ ÌÏÒÓÑÕÅ ÌÁ ÃÏÌÌÅÃÔÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÏÕ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ 

ÓȭÅÆÆÅÃÔÕÅ le week-ÅÎÄȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅȟ Û ÌÁ ÍÁÉÓÏÎ ÏÕ ÌÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÓÏÒÔÉÅ ÅÎ ÆÁÍÉÌÌÅɊ : « 

5Î ÉÍÐÒïÖÕ ÑÕÉ ïÔÁÉÔ ÑÕÁÎÄ ÍðÍÅ ÕÎ ÐÅÕ ÐÒïÖÉÓÉÂÌÅȟ ÃȭÅÓÔ ÔÏÕÔ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌ ÄÅ ÃÏÌÌÅÃÔÅ 

ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄÅ ÍÉÓÅ ÅÎ ÌÉÇÎÅȢ ,ȭÁÙÁÎÔ ÄïÊÛ ÆÁÉÔȟ ÊÅ ÓÁÖÁÉÓ ÑÕÅ ÃÅÌÁ ÁÌÌÁÉÔ ðÔÒÅ ÌÏÎÇȟ 

mais ÌÛ ÃÅÌÁ Á ïÔï ÅÎÃÏÒÅ ÐÌÕÓ ÌÏÎÇ ɉȣɊ ÃÅÌÁ ÆÁÉÔ ÐÁÒÔÉÅ ÄÅ ÌÁ ÃÈÏÓÅ ÑÕȭÉÌ ÆÁÕÔ ÆÁÉÒÅȢ ɉȣɊ 
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$ÏÎÃ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÄÕ ÔÅÍÐÓ ÐÅÒÄÕ ÅÎ ÆÉÎ ÄÅ ÃÏÍÐÔÅȢ *ȭÁÉ ÅÕ ÌȭÉÍÐÒÅÓÓÉÏÎ ÑÕÅ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ 

ÎȭÁÖÁÎëÁÉÔ ÐÁÓȟ ÏÎ ÎȭÁÖÁÉÔ ÒÉÅÎ ÓÕÒ ÌÁ ÃÁÒÔÅȟ ÍðÍÅ ÌÅÓ ïÌîÖÅÓ ÌȭÏÎÔ ÒÅÓÓÅÎÔÉȢ KÁ ÓÔagnait, 

ÏÎ ÎȭÁÖÁÎëÁÉÔ ÐÌÕÓȢ $ȭÕÎ ÓÅÕÌ ÃÏÕÐȟ ÔÏÕÔ ÌÅ ÔÒÁÖÁÉÌ Á ÐÁÙï ÅÔ ÃÅÌÁ ÓȭÅÓÔ ÄïÃÌÅÎÃÈï » 

(enseignant primaire, cycle 2).  

 

Ce type de réflexion renvoie à une tendance théorique de fond qui vise à repenser 

ÌÅÓ ÍÏÄîÌÅÓ ÅÔ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÄÅ ÍÁÿÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆormation incluant les interactions 

entre dispositifs numériques, non-numériques, entre dispositifs numériques et 

non numériques ; ainsi que les interactions entre individus et groupes, en 

présence ou à distance, de façon synchrone ou asynchrone (Thomas et al 2007 ; 

Mackey et al 2011 Ƞ -Ã.ÉÃÏÌ ςπρτɊȢ ,ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ïÔÁÐÅÓ ÄÅ ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÄÅ 

ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÔ ÄÅ ÔÒÁÉÔÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÏÎÔ ïÔï ÔÒÁÄÉÔÉÏÎÎÅÌÌÅÍÅÎÔ 

ÍÏÄïÌÉÓïÅÓȟ ÅÔ ÄïÃÌÉÎïÅÓ ÓÏÕÓ ÌÁ ÆÏÒÍÅ ÄÅ ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÄȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔȟ ÈÏÒÓ 

modalités cognitives et instÒÕÍÅÎÔÁÌÅÓ ÃÏÌÌÅÃÔÉÖÅÓȢ )Ì ÎÅ ÓȭÁÇÉÔ ÐÁÓ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ 

ÄȭÉÎÊÅÃÔÅÒ ÕÎÅ ÄÏÓÅ ÄȭÉÎÔÅÒÁÃÔÉÏÎ ÓÕÐÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅ ÍÁÉÓ ÂÉÅÎ ÄÅ ÒÅÐÅÎÓÅÒ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ 

ÅÔ ïÔÁÐÅÓ Û ÌȭÁÕÎÅ ÄÅ ÃÅ ÑÕÉ ÍÁÒÑÕÅ ÅÔ ÒÅÄïÆÉÎÉÔ ÌÁ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅ 

ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ : la collaboration, la navigation sociale et la 

création/production/caractérisation des informations par les chercheurs 

ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÕØ-mêmes et donc, nous concernant, par les élèves et leurs 

professeurs (Spiranac Zorica 2010).  

 

- Collaboration/coopération entre enseignants et élèves, ent re 

enseignants  

 

La collaboration est le plus souvent pensée entre les élèves mais elle implique 

ÆÏÒÔÅÍÅÎÔ ÕÎ ÄïÃÅÎÔÒÁÇÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÅÔ ÐÁÒ-là même une collaboration entre 

enseignant et élèves : « Par principe on ne peut pas se tromper parce que là on est 

en train de découvrir » (enseignant secondaire, collège) ; « On a toujours des experts 

ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÌÁÓÓÅȢ ɉȣɊ 3ÕÒÔÏÕÔ ÑÕÁÎÄ ÌÅ ÐÒÏÆ ÅÓÔ ÄïÐÁÓÓï ÊÕÓÔÅÍÅÎÔ ɉȣɊȢ $ȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ 

ÍÁÉÎÔÅÎÁÎÔ ÊÅ ÄÉÒÁÉÓ ɉȣɊ /Î ÍÕÔÕÁÌÉÓÅ ÁÐÒîÓȟ ÏÎ ïÃÈÁÎÇÅȣ » (enseignant 

secondaire, ÃÏÌÌîÇÅɊȢ $Å ÍðÍÅȟ ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÁÉÎÓÉ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÄÁÎÓ ÌÁ ÃÌÁÓÓÅ 

ÓÅÍÂÌÅ ÉÍÐÒïÇÎÅÒ ÐÒÏÆÏÎÄïÍÅÎÔ ÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÅÔ ÍÏÄÉÆÉÅÒ ÓÁ 

ÆÁëÏÎ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌÌÅÒȟ ÄÅ ÐÒïÐÁÒÅÒ ÓÁ ÃÌÁÓÓÅ ÅÔ ÄȭÉÎÔÅÒÁÇÉÒ ÁÖÅÃ ÓÅÓ ÃÏÌÌîÇÕÅÓȢ ,ÅÓ 

enseignants interrogés au niveau européen, à propos des activités iTEC et du 

recours aux outils technologiques à disposition, mentionnent ainsi la 

collaboration entre les élèves mais aussi entre les enseignants impliqués (McNicol 

Lewin 2013, p.39 et 54). Les enseignants français ont également fait part de cette 

collaboration réelle ou envisagée, en tout cas souhaitée : « ɉȣɊ ÊÅ ÃÒÏÉÓ ÑÕȭÏÎ Á ÄÅÓ 

meilleurs résultats que de se retrouver seul » (enseignant primaire, cycle 2). Cette 

collaboration se situe au niveau de la formation possible entre pairs et insiste, au 

ÍðÍÅ ÔÉÔÒÅ ÑÕÅ ÌÅÓ ÏÂÊÅÃÔÉÆÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÐÏÓïÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ïÌîÖÅÓȟ ÓÕÒ ÌÁ 

démarche suivie plutôt que sur la production finale réalisée : « Le côté 

expliquer ÁÕØ ÃÏÌÌîÇÕÅÓ ÍÅ ÐÁÒÁÉÔ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔȢ 3ÕÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ 4)CE, on 
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voit pleins de trucs, on ne présente que les belles choses qui nous paraissent 

irréalisables, et on oublie de dire aux collègues de faire des choses « bas de gamme » 

ÅÔ ÃÏÍÍÅÎÔ ÌÅ ÆÁÉÒÅȢ ɉȣɊ ÐÏÕÒ ÎÏÕÓȟ ÌÁ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÅÓÔ ÃÏÍÍÅÎÔ ÊÅ ÆÁÉÓ ÄÁÎÓ ÍÁ ÃÌÁÓÓÅ ? 

ɉȣɊ 6ÏÉÌÛȟ ÌÅ ÔÒÕÃ ÂÉÅÎ ÅÍÂÁÌÌï ÑÕÉ ÓÅÒÔ ÄȭÅØÅÍÐÌÅȟ ÍÁÉÓ ÉÌ ÎȭÙ Á ÐÁÓ ÑÕÅ ëÁȢ ,Á ÐÒÅÕÖÅȟ 

Ã΄ÅÓÔ ÑÕȭÉÌ Ù Á ÁÕ ÍÏÉÎÓ ÄÅÕØȟ ÖÏÉÒÅ ÔÒÏÉÓ ÃÏÌÌîÇÕÅÓ ÑÕÉ ÖÏÎÔ ÌÅ ÒÅÐÒÅÎÄÒÅ ÄÁÎÓ ÌȭïÃÏÌÅȟ 

ÐÁÒÃÅ ÑÕȭÏÎ Á ÐÅÎÓï Û ÃÅÔÔÅ ÐÁÒÔÉÅ ÄÕ ÃÏÍÍÅÎÔ ÆÁÉÒÅȢ ɉȣɊ *Å ÍÅ ÓÏÕÖÉÅÎÓ ÄȭÕÎe 

ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÑÕȭÏÎ Á ÆÁÉÔÅ ɉȣɊ %Î ÆÁÉÔȟ ÄÁÎÓ ÌÁ ÍÁÔÉÎïÅȟ ÏÎ Á ÖÕ ÄÉØ ÔÒÕÃÓ ÂÉÅÎȟ ÍÁÉÓ ÅÎ 

ÐÁÒÔÁÎÔ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÎÅ ÓÁÖÁÉÔ ÃÏÍÍÅÎÔ ÆÁÉÒÅȢ #ȭÅÓÔ ÄÏÎÃ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄÅ ÍÏÎÔÒÅÒ 

ÃÏÎÃÒîÔÅÍÅÎÔȟ ÄÅ ÄÏÎÎÅÒ ÕÎ ÐÅÔÉÔ ÂÁÇÁÇÅ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ ÐÏÕÒ ÑÕÅÌÑÕȭÕÎ ÑÕÉ ÒÅÇÁÒÄÅ ÌÅ 

site puisse se ÄÉÒÅ ÑÕȭÉÌ ÐÅÕÔ ÌÅ ÆÁÉÒÅ » (enseignant primaire, cycle 2). 

 

- La scénarisation  : « valeur -ajoutée  » de la contrainte  

 

,ÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÐÒÏÐÏÓïÅÓ ÐÁÒ É4%# ÌÅ ÓÏÎÔ ÓÏÕÓ ÆÏÒÍÅ ÄÅ ÍÏÄÕÌÅÓ ÑÕȭÉÌ 

ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÅÒ ÄÁÎÓ ÌÁ ÃÌÁÓÓÅ ÌÅÓ ÕÎÓ Û ÌÁ ÓÕite des autres ou bien de 

ÆÁëÏÎ ÉÔïÒÁÔÉÖÅȢ #ÅÔÔÅ ÃÏÎÔÒÁÉÎÔÅ ÆÏÒÔÅ ÑÕÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÅÎÇÁÇï ÄÁÎÓ 

ÌȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÁÃÃÅÐÔÅ ÄÅ ÓÕÉÖÒÅ ÓȭÁÖîÒÅ ÆÉÎÁÌÅÍÅÎÔȟ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÐÒÏÐÏÓ ÄÅÓ 

ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÉÎÔÅÒÒÏÇïÅÓȟ ÕÎ ïÌïÍÅÎÔ ÄïÃÌÅÎÃÈÅÕÒ ÐÏÕÒ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÅÔ ÌÁ ÍÏÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎ 

des pratiques : «  ,ÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ É4%# ÓÏÎÔ ÃÅÌÌÅÓ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÍîÎÅ 

ÄïÊÛ ÄÁÎÓ ÎÏÓ ÃÌÁÓÓÅÓȢ !ÐÒîÓ ÌÅ ÆÁÉÔ ÄÅ ÓȭÏÂÌÉÇÅÒ Û ÌÅÓ ÕÔÉÌÉÓÅÒȟ ÃÅÌÁ ÏÂÌÉÇÅ Û ÁÌÌÅÒ ÐÌÕÓ 

loin dans sa pratique de classe. Il y a des activités comme « collaborer », certains 

ÃÏÌÌîÇÕÅÓ ÐÁÒÆÏÉÓ ÎÅ ÆÏÎÔ ÐÁÓ ÃÅ ÔÙÐÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒ ÃÌÁÓÓÅ ÄÏÎÃ ÓȭÏÂÌÉÇÅÒ Û ÌÅÓ 

ÕÔÉÌÉÓÅÒȟ ÃȭÅÓÔȟ ÊÅ ÃÒÏÉÓȟ ÁÌÌÅÒ ÐÌÕÓ ÌÏÉÎ ÄÁÎÓ ÎÏÔÒÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÄÅ ÃÌÁÓÓÅȢ KÁ ÄÏÎÎÅ ÄÅÓ 

contraintes supplémentaires bien évidemment mais par rapport au projet, cela 

appÏÒÔÅ ÕÎÅ ÍÏÔÉÖÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ïÌîÖÅÓȟ ÄÅ ÌȭÁÉÄÅ ÅÎÔÒÅ ÅÕØȟ ÄÅ ÌÁ ÃÒÉÔÉÑÕÅ ÁÕÓÓÉ ÐÁÒ 

ÒÁÐÐÏÒÔ Û ÃÅ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÆÏÎÔ ɉȣɊȢ ,Å ÔÒÁÖÁÉÌ ÅÎ ÇÒÏÕÐÅ ïÔÁÉÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔȟ ÉÌ Á ïÔï ÆÁÉÔ 

ÇÒÝÃÅ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ɉȣɊ /Î ÎȭÁÕÒÁÉÔ ÐÁÓ ÅÕ ÁÕÔÁÎÔ ÄÅ ÐÒÏÇrès 

ÄÁÎÓ ÌÁ ÆÏÒÍÕÌÁÔÉÏÎȟ ÄÁÎÓ ÌȭÅØÐÌÉÃÉÔÁÔÉÏÎȢ *Å ÖÏÉÓ ÕÎÅ ÖÒÁÉÅ ÄÉÆÆïÒÅÎÃÅ ÐÁÒ ÌÅ ÆÁÉÔ ÄÅ 

ÄÅÖÏÉÒ ÆÁÉÒÅ ÌÁ ÖÉÄïÏȟ ÄÅ ÍÏÎÔÒÅÒȟ ÄȭÅØÐÌÉÑÕÅÒȟ ÃÅ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ÄÅÍÁÎÄÅ ÌÅ ÐÒÏÊÅÔ É4%# » 

(enseignant primaire, cycle 3) ; « !Õ ÄïÐÁÒÔ ÏÎ ÓȭïÔÁÉÔ ÆÉØïȟ ÐÁÒ ÒÁÐÐÏÒÔ ÁÕ ÎÏÍbre 

ÄÅ ÓïÁÎÃÅÓ ÁÌÌÏÕïȟ ÕÎ ÐÌÁÎ ÄȭÁÃÔÉÏÎȢ -ÏÉ ÊÅ ÌÅÕÒ ÁÉ ÐÒïÓÅÎÔï ÕÎ ÐÅÔÉÔ ÐÅÕ ÃÏÍÍÅ ëÁȟ 

ÐÏÕÒ ÅÓÓÁÙÅÒ ÄÅ ÖÏÉÒ ÏĬ ÏÎ ÁÌÌÁÉÔȟ ÐÁÒ ÑÕÅÌÓ ïÔÁÐÅÓ ÆÁÌÌÁÉÔ ÐÁÓÓÅÒ ȣ ɉȣɊ $ÏÎÃ ÏÎ ÌȭÁ ÆÁÉÔ 

ÅÎ ÄÉÒÅÃÔȢ ɉȣɊ ɍ#ɎÅÓÔ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÉÎÔïÒÅÓÓÁÎÔȢ 0ÁÒÃÅ ÑÕÅȟ ÖÏÉÌÛȟ ëÁ ÄÏÎÎÅ ÐÁÓ ÄÅ contenu, 

ÍÁÉÓ ëÁ ÄÏÎÎÅ ÕÎÅ ÉÄïÅ ÓÕÒ ÃÏÍÍÅÎÔ ÁÇÅÎÃÅÒ ÃÅ ÑÕȭÏÎ Á ÂÅÓÏÉÎ ÄÅ ÆÁÉÒÅ ÐÁÓÓÅÒȟ ÑÕÏÉȢ 

Voilà Ȼ ɉÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÓÅÃÏÎÄÁÉÒÅȟ ÃÏÌÌÅǮÇÅɊȢ #ÅÔ ÁÓÐÅÃÔ ÎÏÕÓ ÓÅÍÂÌÅ ÆÁÉÒÅ ÅǲÃÈÏ ÁÕ 

ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÄÅ Ⱥ ÍÉÓÅ ÅÎ ÒÅǲÓÏÎÁÎÃÅ Ȼ ÄÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔÅǲÓ ÑÕÉ ÓÅ ÃÏÎÔÅØÔÕÁÌÉÓÅÎÔ ÅÎÔÒÅ ÅÌÌÅÓ 

et font sens mutuellement, partie prenante des principes mis en lumière par 

Catherine De Lavergne citée plus avant (2007).  

 

- #ÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ ÅÓÐÁÃÅȾÔÅÍÐÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ 

 

)ÎÓÃÒÉÒÅ ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÁÕ ÓÅÉÎ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÅÔ Ù ÃÏÎÓÁÃÒÅÒ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅ 

technologies modifient les relations entre les personnes et les postures 
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enseignant/apprenant. Cela implique également une anticipation forte et un 

ÄïÃÏÕÐÁÇÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÔÅÍÐÓ Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÔÒîÓ ÓÃïÎÁÒÉÓï ÅÔ ÆÌÅØÉÂÌÅȟ ÁÉÎÓÉ ÑÕȭÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ 

sur le (ou les) espaces dans lesquels se déroulent les apprentissages. La salle de 

classe, ainsi envisagée comme dispositif socio technique (Quéré 1997 cité par De 

Lavergne Heïd 2013), est régulièrement évoquée dans les témoignages recueillis 

comme un élément essentiel pour la bonne marche des activités de collaboration, 

ÑÕȭÉÌ ÆÁÕÄÒÁÉÔ ÒÅÐÅÎÓÅÒȟ ÑÕÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔ ÅÎ ÁÉÔ ÌÅÓ ÍÏÙÅÎÓ ÍÁÔïÒÉÅÌÓ ÏÕ ÎÏÎ : 

« ,ȭÁÇÅÎÃÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅȟ ÃȭÅÓÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔȟ ÊÅ ÐÅÎÓÅȟ ÁÕÓÓÉȟ ÐÏÕÒ ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ 3ȭÉÌÓ 

ÓÏÎÔ ÅÎ ÒÁÎÇÓ ÄȭÏÉÇÎÏÎÓȟ ÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅȟ ÖÏÉÌÛȟ ëÁ ÍÁÒÃÈÅÒÁ ÐÁÓ ÂÉÅÎȣ » (enseignant 

secondaire, collège). ; « ɉȣɊ ÄÅ ÓÅ ÄÉÒÅ ÑÕȭÏÎ ÐÅÕÔ ÔÏÕÒÎÅÒ ÌÅÓ ïÌîÖÅÓ ÖÅÒÓ ÌÅÓ ÍÕÒÓ ÅÔ 

ÎÏÕÓ ÔÏÕÒÎÅÒȟ ÏÎ ÅÓÔ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÁÕØ ÄÅÕØ ÅØÔÒðÍÅÓȢ 0ÏÕÒ ÍÏÉȟ ÃÅÌÁ ÍȭÁ ÁÐÐÏÒÔï 

beaucoup de choses » (enseignant primaire, cycle 2). Ce type de commentaire se 

retrouve au niveau européen : « That is also one major difference. In those lessons 

we tend to collaborate more often. We would like to do this a lot more, but in most 

lessons, there is no room for that » (McNicol Lewin 2013, p.43). Les réflexions quant 

Û ÌȭÁÒÃÈÉÔÅÃÔÕÒÅ ÓÃÏÌÁÉÒÅȟ ÄÅÐÕÉÓ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒÁÌÅ ÄÅÓ ÂÝÔÉÍÅÎÔÓ ÊÕÓÑÕȭÛ ÌÁ 

ÄÉÓÐÏÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍÅÕÂÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÓÁÌÌÅ ÄÅ ÃÌÁÓÓÅȟ ÎȭÅÓÔ ÐÏÕÒÔÁÎÔ ÐÁÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅȢ %ÌÌÅ 

ÒÅÖÉÅÎÔ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔ ÅÎ ÆÏÒÃÅ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÄÕ Ⱥ numérique éducatif » (De Gregori 2011 ; 

.ÁÉÒ &ÉÅÌÄÉÎÇ ςππυɊȢ !ÉÎÓÉȟ ÎÏÕÓ ÌȭÁÖÏÎÓ ÖÕȟ ÌÅÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÄÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÏÂÌÉÇÅÎÔ 

Û ÕÎÅ ÍÏÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÅÍÐÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ : elles impliquent également, pour 

ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔȟ ÕÎÅ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÓÕÒ ÌȭÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÓÐÁÔÉÁÌÅ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓage, de 

façon à permettre cette répartition des activités et des tâches parmi les élèves et 

les groupes, de façon également à prendre en compte les apprentissages distanciés 

(en dehors de la classe et du temps scolaire) permis par les dispositifs connectés 

ɉ%.4ȟ ÏÕÔÉÌÓ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÆÓ ÅÎ ÌÉÇÎÅȣɊȢ  

 

- Les compétences interculturelles dans le projet iTEC  

 

Dès le début du projet iTEC, les enseignants étaient très curieux de découvrir de 

ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄȭÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉÒ ÌÁ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÃÅÌÌÅÓ-

ci. Cette motivation initiale a été nourrie progressivement par le besoin 

ÄȭïÃÈÁÎÇÅÒ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÃÏÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒÓ ÄÕ ÐÒÏÊÅÔ ÅÔ ÌÅ ÄïÓÉÒ ÄÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÅÒ ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 

ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓȢ !Õ ÔÅÒÍÅ ÄÅ ÌȭÅÎÑÕðÔÅȟ ÎÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÐÕ ÃÏÎÓÔÁÔÅÒ ÑÕÅ ÐÏÕÒ ÁÄÁÐÔÅÒ ÄÅÓ 

scénarios pédagogiÑÕÅÓ ÎÏÖÁÔÅÕÒÓ ÄÁÎÓ ÌÅÕÒÓ ÃÌÁÓÓÅÓ ÅÔ ÐÏÕÒ ÔÏÌïÒÅÒ ÌȭÁÍÂÉÇÕāÔï 

de situations peu « familières Ȼȟ ÌÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÏÎÔ ÄĮ ÓȭÁÐÐÒÏÐÒÉÅÒ ÄÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ 

ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓȟ ÅÎ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉÅÒ ÌȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÅÔ ÌÁ ÆÌÅØÉÂÉÌÉÔïȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÌÅÕÒ ÏÕÖÅÒÔÕÒÅ 

ÄȭÅÓÐÒÉÔ Á ÐÅÒÍÉÓ ÄȭðÔÒÅ ÐÌus réceptif aux nouveaux scénarios proposés par iTEC 

et par cela, ils ont pu chercher à étendre la compréhension de champs 

pédagogiques novateurs. « ,ȭÁÃÃÅÐÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ », 

« ÌȭÁÄÁÐÔÁÂÉÌÉÔï ÁÕØ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ », la création de nouveaux contacts avec 

des enseignants qui ont une approche pédagogique différente, le rôle actif de ces 

enseignants (recherches de mise en situation, conceptualisation dans les classes 

de projets pédagogiques nouveaux) dans un environnement inhabituel sont aussi 
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ÄÅÓ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅÓ ÄȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅȢ #ÅÌÁ Á ÐÅÒÍÉÓ Û ÃÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓȟ ÁÌÏÒÓ ÄÁÎÓ ÕÎÅ 

ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÄȭÁÐÐÒÅÎÁÎÔÓȟ ÄȭïÌÁÒÇÉÒ ÌÅÕÒÓ ÉÎÔïÒðÔÓ ÅÔ ÄÅ ÓȭÉÍÐÌÉÑÕÅÒ ÅÎ ÉÎÔÒÏÄÕÉÓÁÎÔ 

leurs recherches dans le quotidien de leur classe, auprès de leurs propres élèves.  

 

,ȭïÃÈÁÎÇÅ ÁÖÅÃ ÌÅÕÒÓ ÐÁÉÒÓȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÌÅ ÆÁÉÔ ÄÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÅÒ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ 

ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÍÅÎÔ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓȟ ÆÁÉÔ ÑÕȭÉÌ Á ÆÁÌÌÕ ÓȭÁÄÁÐÔÅÒ ÁÕØ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓ 

diverses, et donc aussi à la découverte de pédagogies spécifiques à chaque culture. 

Cette flexibilité leur a permis « ÄȭÁÖÏÉÒ ÄÅÓ ÃÏÎÔÁÃÔÓ ÁÖÅÃ ÌȭïÔÒÁÎÇÅÒ », « ÄȭÁÐÐÒÅÎÄÒÅ 

de nouvelles approches pédagogiques » et « ÄȭÅØÐÌÏÒÅÒ ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ 

ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ », tout en adoptant de nouveaux scénarios pédagogiques dans les 

schémas didactiques habituels. En étant plus enclins à apprendre et à interagir 

avec des personnes différentes, et en évitant les conclusions rapides ou 

stéréotypées, leurs comportements préexistants ont été progressivement 

transformés au profit de comportements appropriés aux spécificités des nouvelles 

technologies. La connaissance des langues étrangères, permettant un échange 

fluide entre pairs, reste cependant à acquérir pour les enseignants. La prise 

ÄȭÉÎÉÔÉÁÔÉÖÅ ÅÔ ÌȭÏÕÖÅÒÔÕÒÅ Û ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÕÌÔÕÒÅÓ ÒÅÓÔÅÎÔ ÁÕÓÓÉ à développer.  

 

Les premiers résultats soulignent le caractère essentiel des compétences 

ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÁÄÒÅ ÄȭÕÎ ÔÅÌ ÐÒÏÊÅÔ : elles sous-tendent la mise en 

ÐÒÁÔÉÑÕÅ ÐÁÒ ÌÅÓ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïÓ ÐÒÏÐÒÅÍÅÎÔ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÖÅÓ ÅÎÔÒÅ ÌÅÓ ïÃÏÌÅÓ 

et au sein de la classe. La disponibilité à apprendre des enseignants eux-mêmes, la 

ÖÏÌÏÎÔï ÄȭÅØÐïÒÉÍÅÎÔÅÒ ÄÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓȟ ÓÏÎÔ ÌÉïÅÓ ÄÅ ÐÒîÓ 

à la compétence interculturelle. Dans le cadre de ce projet européen, de telles 

compétences professionnelles apparaissent essentielles pour un usage 

pédagogique réellement bénéfique des moyens de communication et de 

collaboration numériques.  

 

Conclusion/discussion   

 

,ÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÌÉïÅÓ Û ÌÁ ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÔ Û ÌȭÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉÔï ÆÏÎÔ ïÃÈÏ Û ÄÅÓ 

éléÍÅÎÔÓ ÐÒïÓÅÎÔïÓ ÃÏÍÍÅ ÄÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÓ ÅÓÓÅÎÔÉÅÌÌÅÓ ÄÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ 

de communication : elles constituent à ce titre un objet de réflexion central, entre 

ÁÕÔÒÅÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÈÁÍÐ ÄÅÓ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎȢ ,ÅÕÒ 

possible mise ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÅÎ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅ ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÃÅÐÅÎÄÁÎÔ ÄÁÎÓ ÕÎÅ 

approche globale qui ne se limite de loin pas aux seuls outils mobilisables, outils 

et compétences procédurales sur lesquels se centrent pourtant 

ÐÒÅÓÑÕȭÅØÃÌÕÓÉÖÅÍÅÎÔ référentiels et politiques publiques. La collaboration 

instrumentée entre les élèves, et entre enseignant(s) et élèves, est ainsi soumise à 

un certain nombre de facteurs structurants : constitution des groupes, 

ÓÃïÎÁÒÉÓÁÔÉÏÎȟ ÒïÆÌÅØÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓȢ !ÉÎÓÉȟ ÌȭÏÂÊÅctif de 

ÃÏÌÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÓÕÓÃÅÐÔÉÂÌÅ ÄȭÉÍÐÒïÇÎÅÒ ÎÏÎ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÌÅ ÒÅÃÏÕÒÓ Û ÕÎ ÃÅÒÔÁÉÎ 

ÔÙÐÅ ÄȭÏÕÔÉÌÓȟ ÍÁÉÓ ÏÂÌÉÇÅ Û ÒÅÐÅÎÓÅÒ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ïÔÁÐÅÓ ÃÏÇÎÉÔÉÖÅÓ ÅÔ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ 
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du travail en classe et à intégrer le hors champ scolaire. A ce titre, une réflexion 

ÓÕÒ ÌÅÓ ÍÏÄÁÌÉÔïÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÓÅÒÁÉÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ Û ÍÅÎÅÒȢ  

 

Communiquer, échanger est une des potentialités du numérique, modifiant par là-

ÍðÍÅ ÎÏÔÒÅ ÒÅÌÁÔÉÏÎ Û ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÅÔ ÁÕ ÔÅÍÐÓȢ #ÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÃÉÔïÓ ÄÏÎÎÅÎÔ ÌȭÏÃÃÁÓÉÏÎ ÁÕØ 

ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÄÅÓ ÔÅÃÈÎologies de communication différentes dans leur 

ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ɉÃÏÕÒÒÉÅÒ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅȟ ÖÉÄïÏ ÃÏÎÆïÒÅÎÃÅȟ 

ÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅÓ ÖÉÒÔÕÅÌÓȟ ÅÔÃȢɊȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄÅ ÃÏÌÌÁÂÏÒÅÒ ÅÔ ÄȭïÃÈÁÎÇÅÒ ÄÁÎÓ ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ 

de développer des pédagogies nouvelles. Le défi sera de développer une 

technologie éducative qui tienne compte des différences culturelles devenant de 

plus en plus significatives. Ces différences culturelles pouvant devenir facteur 

ÄȭÉÎÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÏÕ ÍÏÔÅÕÒ ÄȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅÓȢ ,Å ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ 

des compétences interculturelles ɀ qui peuvent-être perçues comme des aptitudes 

purement humaines ɀ ÆÏÎÔ ÐÁÒÔÉÅÓ ÄÕ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÁÕ ÎÕÍïÒÉÑÕÅȢ %Î 

cela, les compétences interculturelles ne sont pas le résultat de quelque chose, 

mais elles font parÔÉÅÓ ÄȭÕÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭïÖÏÌÕÔÉÏÎȢ 

 

Bibliographie  

 

Bacqué, MH. Et al. ,ȭÅÍÐÏ×ÅÒÍÅÎÔ ÕÎÅ ÐÒÁÔÉÑÕÅ ïÍÁÎÃÉÐÁÔÒÉÃÅ. Paris, La 

Découverte, 2013. 

 

Barrette C. et al. Guide de communication interculturelle, Québec : ERPI, 1993. 

 

"ÅÎËÌÅÒȟ 9Ȣ Ȱ#ÏÁÓÅȭÓ 0ÅÎÇÕÉÎȟ ÏÒȟ ,inux and The Nature of the FÉÒÍȱȢ The Yale Law 

Journal, 112, 2002. 

 

#ÁÒÄÏÎȟ $Ȣ )ÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÌȭÕÓÁÇÅȢ )Î !Ȣ !ÍÂÒÏÓÉȟȠ 6Ȣ 0ÅÕÇÅÏÔ ÅÔ $Ȣ 0ÉÍÉÅÎÔÁ ɉÄÉÒȢɊȟ 

%ÎÊÅÕØ ÄÅ ÍÏÔÓȢ 2ÅÇÁÒÄÓ ÍÕÌÔÉÃÕÌÔÕÒÅÌÓ ÓÕÒ ÌÅÓ ÓÏÃÉïÔïÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ. Caen : C&F 

éditions, 2005. (SÏÃÉïÔïÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎɊ 

 

Carré, P. L'Apprenance : Vers un nouveau rapport au savoir. Paris : Dunod, 2005.  

 

Crepel, M. Les folksonomies comme support émergent de navigation sociale et de 

ÓÔÒÕÃÔÕÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅ 7ÅÂȢ Réseaux, 152, 2008. 

 

Cuq, JP. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. 

Nathan, 2003. 

 

De Gregori, A. Reimagining the classroom: opportunities to link recent advances in 

pedagogy to physical settings. MacGrawhill research foundation, 2011. 

 



14 
 

De Lavergne, C. « Principes d'action pour favoriser les émergences apprenantes 

dans les dispositifs socio-techniques d'apprentissage ». Revue internationale de 

psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 13, 29, 2007. 

p.123-161 

 

De Lavergne, C.; Heïd, MC. « Former à et par la collaboration numérique », 

Tic&société, 6, 2, 2013. 

 

Hall ET. Au-delà de la culture, Paris : Seuil, 1976. 

 

Henri, F.; Lundgren-Cayrol, K. Apprentissage collaboratif à distance : pour 

comprendre et concevoir les environnements d'apprentissage virtuels. Sainte-Foy, 

Québec: Presses de l'Université du Québec, 2001.  

 

Jenkins, H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York 

University Press, 2006. 

 

Lévy, P. Cyberculture : rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre du projet « 

Nouvelles technologies : coopération culturelle et communication ». Paris : Odile 

Jacob ; Éd. du Conseil de l'Europe, 1997. 

 

Lusting M,; Koester J. Intercultural competence. Interpersonal communication 

across cultures, US : Longman, 1999. 

 

MÁÃËÅÙ 0Ȣ 4ȢȠ *ÁÃÏÂÓÏÎ %Ȣ 4Ȣ Ȱ2ÅÆÒÁÍÉÎÇ )ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ,ÉÔÅÒÁÃÙ ÁÓ Á -ÅÔÁÌÉÔÅÒÁÃÙȱȢ 

College & Research Libraries, January 2011. 

 

-Ã.ÉÃÏÌȟ 3Ȣ Ȱ-ÏÄÅÌÌÉÎÇ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÌÉÔÅÒÁÃÙ ÆÏÒ ÃÌÁÓÓÒÏÏÍÓ ÏÆ ÔÈÅ ÆÕÔÕÒÅȱȢ Journal 

of Librarianship and Information Science, I-II, March 2014.  

 

McNicol, S.; Lewin, C. iTEC : Evaluation Report, Internal Deliverable 5.6 Cycle 4. 

30th September 2013. 

 

Nair, P.; Fielding, R. The language of school design: patterns for 21st century 

schools. Designshare, 2005. 

 

Ouellet F.; Page M. (dir) Pluriethnicité, éducation et société : construire un espace 

commun, Québec : AQRC, 1991. 

 

Rheingold H. Smart Mobs: The Next Social Revolution. Basic Books, 2003. 

(Paperback)  

 



15 
 

Spiranec, S.; Zorica, MB. « Information Literacy 2.0: Hype or discourse 

refinement? ». Journal of Documentation, 66(1), 2010. 140-153 

 

Thomas, S. et al. Transliteracy: Crossing divides. First Monday, 12, 12, 3, Déc 2007. 

 

Union européenne. Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du 18 

décembre 2006, sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au 

long de la vie. Europa : synthèses de la législation européenne. Compétences clés 

pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, 2006. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelo ng_lear

ning/c11090_fr.htm. 

 

Wolton, D. ,ȭÁÕÔÒÅ ÍÏÎÄÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ. Paris : Flammarion, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Les bibliothèques et la visibilité des données culturelles sur le web Υ ǊŞŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ŘŞŦƛ 

 

Kaouther AZOUZ 

Université  Charles de Gaulle ɀ Lille 3 (France) 

,ÁÂÏÒÁÔÏÉÒÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ɉ3ÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ Ìȭ)ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ #ÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎɊ : 
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Résumé : La visibilité des données culturelles sur le web est l'une des 

préoccupations majeures des bibliothèques à l'ère du web des données. 

L'émergence de nouveaux usages, le développement des technologies du web 

sémantique, la richesse et la dissémination des données culturelles dans les silos 

du web invisible incitent les bibliothèques à mettre en place des stratégies de 

valorisation de leurs données sur le web. L'absence partielle des OPACS des 

premières SERP (Search Engine Pages), le recours des internautes aux moteurs de 

recherche, la concurrence de la donnée culturelle par d'autres types de données 

accentuent la mise en place de cette initiative. Faciliter l'accès aux ressources 

rares des bibliothèques, qui ne parviennent pas à être indexées par les agents du 

web, et dont l'intérêt est majeur pour l'internaute, demeure l'une des principales 

ÖÉÓïÅÓ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÄïÍÁÒÃÈÅȢ ,ȭÁÔÔÅÉÎÔÅ ÄȭÕÎ ÐÕÂÌÉÃ ÄÏÎÔ ÅÌÌÅÓ ÎÅ ÍÁîtrisent pas les 

usages serait pour les bibliothèques le plus grand défi à réaliser. Le recours aux 

ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÅÔ ÌȭÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎ ÄÅ Schema.org permettront -ils 

ÌȭÁÂÏÕÔÉÓÓÅÍÅÎÔ Û ÃÅÔÔÅ ÆÉÎÁÌÉÔï ? 

 

Mots-clés : Bibliothèques, Web des données, Schema.org, Knowledge Graph, 

Référencement, Visibilité, Données culturelles. 

 

1. Introduction   

 

1.1. OÔÕÄÅ ÄÕ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÄȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ 

 

,ÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÓÏÎÔ ÁÕ ÃĞÕÒ ÄÅÓ ÄïÂÁÔÓ ÁÃÔÕÅÌÓ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ 

l'information, de la documentation et du web. Principaux pivots de la 

connaissance, ces institutions sont en train de connaître des évolutions 

révolutionnant leurs processus de travail et leurs méthodes de traitement et 

d'analyse de l'information. Renommées pour la préservation du patrimoine 

scientifique et culturel, la structuration des données, la normalisation des 

méthodes de traitement et d'analyse de l'information, la gestion et l'organisation 

des connaissances à travers un ensemble d'outils et de dispositifs cognitifs, les 

bibliothèques ont toujours réussi à mettre en place des stratégies 

d'intermédiation info -communicationnelles auprès de leur lectorat. Le contact 

physique avec leur public leur facilite le ciblage et la gestion de ses besoins. De ce 

fait, les bibliothèques « physiques : traditionnelles ou hybrides » ont toujours su 
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répondre aux exigences de leurs publics, mais quelle serait leur attitude vis-à-vis 

ÄÅ ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÄͻÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÐÕÂÌÉÃ ÄÏÎÔ ÅÌÌÅÓ ÉÇÎÏÒÅÎÔ ÌÅÓ ÂÅÓÏÉÎÓ ÅÔ ÌÅÓ ÕÓÁÇÅÓ ? 

Comment se comporteraient-elles face à un usager habitué à trouver l'information 

en un temps réel et sans avoir à passer par le biais des portails ou des sites des 

bibliothèques ? 

Avant d'évoquer le comportement des bibliothèques vis-à-vis des besoins 

émergents de l'internaute, il serait opportun de comprendre leur existence sur le 

web. L'intégration de cet espace instable et mouvant, par ses technologies et 

usages, les contraint à revoir leurs stratégies de valorisation et de mise à 

disposition de leurs OPACS6 et de l'ensemble de leurs ressources sur le web. 

L'accès à l'information et sa disponibilité ne semblent plus être les seuls critères 

pour l'usager. Les institutions culturelles dont les bibliothèques se rendent de plus 

en plus compte de la baisse constante de la consultation de leurs catalogues. 

Enfouies dans les silos du web invisible, les données bibliographiques ne 

remontent que très peu dans la liste des résultats générés par les moteurs de 

recherche.  

 

L'émergence des technologies du web sémantique, du web des données, des 

données ouvertes, des données liées et des données liées et ouvertes (Linked Open 

Data) sont-ils en train de remédier à cette situation. Des vocabulaires permettant 

une granularité très fine de la donnée, des normes compatibles avec les standards 

et les protocoles du web, des outils de référencement « sémantiques » et des 

stratégies de médiation empruntées parfois au marketing du web sont en en train 

ÄÅ ÓÅ ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ ,ͻÏÂÊÅÃÔÉÆ ÅÓÔ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÕÎÅ ÍÅÉÌÌÅÕÒÅ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȟ 

améliorer le référencement, parvenir à « garder » l'internaute sur leur site et le 

rediriger vers des ressources institutionnelles de confiance sans avoir à recourir 

aux moteurs de recherche.  

 

! ÌȭîÒÅ ÄÕ ×ÅÂ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅȟ ÌÅÓ 

bibliothèques sont de plus en plus impliquées dans la question de visibilité et de 

ÖÁÌÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÓÕÒ ÌÅ ×ÅÂȢ ,ȭÅÎÊÅÕ ÅÓÔ ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅȟ ÅÌÌÅÓ ÄÏÉÖÅÎÔ 

atteindre leur lectorat mais aussi ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅȢ $ÅÓ ÓÔÁÔÉÓÔÉÑÕÅÓ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅÓ 

ÖÉÓÉÔÅÓ ÐÏÎÃÔÕÅÌÌÅÓ ÄÅ ÃÅ ÔÙÐÅ ÄȭÕÓÁÇÅÒÓ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÐÁÇÅÓ ×ÅÂ ÄÅs bibliothèques sont 

collectées et mises à jour. Elles visent à déceler les éléments permettant la 

construction du « parcours critique Ȼ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÌÏÒÓ ÄÅ ÓÏÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ 

recherche sur le web. La notion du « parcours » est très importante. Elle ne cesse 

ÄÅ ÓÕÓÃÉÔÅÒ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÃÁÒ ÅÌÌÅ ÒÅÆÌîÔÅ ÌÅ 

ÒÁÉÓÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅ ÃÈÅÍÉÎÅÍÅÎÔ ÑÕȭÅÍÐÒÕÎÔÅ ÃÅ ÄÅÒÎÉÅÒ ÄÁÎÓ ÓÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÄÅÐÕÉÓ ÌȭïÌÁÂÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÓÁ ÒÅÑÕðÔÅÓ ÊÕÓÑÕȭÛ ÌÁ ÒïÃÕÐïÒÁÔÉÏÎ ÄÕ 

document final ou dÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÑÕÉ ÌȭÉÎÔïÒÅÓÓÅȢ  

 

                                                           
6 Online Public Acess Catalog 
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/ÕÔÒÅ ÌȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÆÁÃÔÅÕÒÓ ÄÅ ÎÏÎ-visibilité des données culturelles dans les 

ÐÒÅÍÉîÒÅÓ ÐÁÇÅÓ ÄÅ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÔ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅÓ 

comportements des internautes dans leur processus de recherche de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÕÒ ÌÅ ×ÅÂȟ ÏÎ ÍÅÔÔÒÁ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ ÌÁ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÕ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔȢ 

,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÁÌÇÏÒÉÔÈÍÅÓ ÅÔ ÄÅÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÅÓ ÄÅ ÃÏÌÌÅÃÔÅȟ ÄÅ ÍÏÉÓÓÏÎÎÁÇÅ ÅÔ ÄÅ 

valorisation de la donnée des bibliothèques et celle des institutions culturelles par 

les moteurs de recherche sera évoquée tout au long de cette recherche. Elle 

permettra une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement du 

référencement. De plus en plus évoqué par les institutions culturelles, le 

ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÓÕÓÃÉÔÅ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃherche. Le « marché de la 

donnée culturelle » et celui du « web culturel Ȼ ÓȭÁÎÃÒÅÎÔ ÐÒÏÇÒÅÓÓÉÖÅÍÅÎÔ ÃÈÅÚ ÌÅÓ 

géants du web. Cette nouvelle tendance est décelée chez les grands moteurs de 

recherche : Google, Yahoo, Bing et Yandex à travers « Schema.org ». ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÃÅ 

ÓÃÈïÍÁ ÅÓÔ ÄÅ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÌÅ ÒÅÐïÒÁÇÅ ÅÔ ÌȭÉÎÄÅØÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÅØÐÒÉÍïÅÓ ÅÎ RDF 

(Resource Description Framework), principal vocabulaire de publication du web 

sémantique.  

 

,Å ÄÅÒÎÉÅÒ ÖÏÌÅÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÓÔ ÄïÄÉï Û ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅÓ ÓÔÒÁÔïgies mises en place 

ÐÁÒ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓ ÐÏÕÒ ÒÅÍïÄÉÅÒ Û ÌȭÉÎÖÉÓÉÂÉÌÉÔï 

partielle de leurs données. Le recours aux liens ou aux URI (Uniform Resource 

IdentifierɊ ÓÅÒÁÉÔ ÌȭÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ ÉÄïÁÌÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÐÏÕÒ ÆÁÉÒÅ face au 

processus de crawling actuel des moteurs de recherche pour la donnée culturelle. 

 

1.2. Problématique et hypothèse  

 

,ȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÅÔ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅÓ 

stratégies de liens sont-ÅÌÌÅÓ ÌÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÍÅÓÕÒÅÓ ÄȭÁÍïÌÉÏration de la visibilité 

des données et des contenus culturelles des bibliothèques sur le web ? Les 

bibliothèques parviendraient-elles à relever le défi du référencement et le 

crawling de leurs données par les moteurs de recherche? Réussiraient-elles à 

décoÕÖÒÉÒ ÌÅÓ ÓÅÃÒÅÔÓ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÄÁÎÓ ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÓÏÎ ÐÁÒÃÏÕÒÓ 

« critique » ? Schema.org est-il la solution parfaite pour que les bibliothèques et 

les moteurs de recherche coopèrent ensemble pour la valorisation de la donnée 

culturelle ? 

 

Si les biÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÃÈÏÉÓÉÓÓÅÎÔ ÄȭÉÎÔïÇÒÅÒ ÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÅÔ 

Schema.org, elles parviendront à la visibilité et assureront un meilleur 

référencement auprès des moteurs de recherche et des usagers. 

 

2. Méthode  

 

Pour la réalisation de cette recherche nous avons mis en place une enquête 

préliminaire permettant de déceler les différentes approches des professionnels 
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ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ $ÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÏÎÔ ïÔï ÍÅÎïÓ ÁÖÅÃ ÑÕÁÔÒÅ 

grandes catégories réparties de la manière suivante : 

- Les professionnels des bibliothèques 

- Les chercheurs universitaires (spécialisés dans la question du web 

sémantique) 

- Les informaticiens développeurs et concepteurs de systèmes 

ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎɊ 

- ,ÅÓ ÃÏÎÓÕÌÔÁÎÔÓ ɉÁÙÁÎÔ ÕÎÅ ÅØÐÅÒÔÉÓÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÑÕÅÓÔÉÏÎÓ ÄȭÉÍÐÌïÍÅÎÔation 

des technologies du web sémantique) 

 

Figure 1 : Répartition des profils des enquêtés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Les professionnels des bibliothèques  

 

Huit professionnels des bibliothèques ont été sollicités pour la réalisation de cette 

enquête préliminaire. Les quatre premiers appartiennent à la Bibliothèques 

ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÄÅ &ÒÁÎÃÅȟ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ Û ÌȭïÑÕÉÐÅ Ⱥ data.bnf.fr ». Les deux autres se 

répartissent de la manière suivante : une responsable du réseau régional du 

SUDOC et un conservateur de la « Bibliothèque de Rennes Métropole ». La principale 

ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÔÉÑÕÅ ÄÅ ÃÅÓ ÐÒÏÆÉÌÓ ÃȭÅÓÔ ÑÕȭÉÌÓ ÁÐÐÁÒÔÉÅÎÎÅÎÔ ÔÏÕÓ Û ÌÁ ÍðÍÅ 

ÃÏÍÍÕÎÁÕÔï ÅÔ ÓÅ ÃÏÎÃÅÒÔÅÎÔ ÐÏÕÒ ÁÔÔÅÓÔÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÐÁÒÔÉÅÌÌÅ ÄÅ ÌÅÕÒÓ 

données sur le web. Là où ils divergent cȭÅÓÔ ÓÕÒ ÌÁ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÕÂÌÉÃÓȢ 3É ÌÁ 

ÍÁÊÏÒÉÔï ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÃÉÂÌÅÎÔ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÄÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÇïÎïÒÁÌÅȟ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 

ÅØÐÒÉÍÅÎÔ ÌÅÕÒ ÖÏÌÏÎÔï ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÅÓ ÓÅÒÖÉÃÅÓ Û ÌÅÕÒÓ ÐÒÏÐÒÅÓ ÌÅÃÔÅÕÒÓ 

et publics. Ils considèrent que ces derniers sont plus concernés par la question de 

ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÑÕÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅȢ  
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2.2. Les consultants  

 

Les entretiens avec les consultants nous ont permis une meilleure compréhension 

des mécanismes de fonctionnement des crawlers dans leurs processus de 

ÍÏÉÓÓÏÎÎÁÇÅ ÅÔ ÄȭÉÎÄÅØÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÁÇÅÓ ×ÅÂȢ .ȭÁÙÁÎÔ ÐÕ ÁÖÏÉÒ ÄÅÓ ÅÎÔÒÅÔÉÅÎÓ ÁÖÅÃ 

les experts du SEO (Search Engine Optimization) nous avons recouru aux 

connaissances des consultants en matière de référencement. Leur approche est 

intéressante car elle complète celle des bibliothèques. Confirmant à leur tour 

ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÄÅÓ ÐÒÅÍÉîÒÅÓ ÐÁÇÅÓ ÄÅ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ 

recherche et sa non détection par les crawlers, les consultants nous livrent une 

série de recommandations et de stratégies « prospectives » pouvant remédier à 

ÌȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȢ  

 

,ÅÓ ÌÉÅÎÓ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅÓ ÓÅÍÂÌÅÎÔ ðÔÒÅ ÌȭÕÎÅ ÄÅÓ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÅÓ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅÓ ÐÏÕÒ 

ÌȭÁÔÔÅÉÎÔÅ ÄÅÓ ÐÒÅÍÉîÒÅÓ SERP (Search Engine Pages). Ils sont même présentés par 

certains comme étant un nouveau service de navigatioÎ ÐÏÕÒ ÌȭÕÓÁÇÅÒȢ ,Á ÑÕÅÓÔÉÏÎ 

ÄÅÓ ÌÉÅÎÓ ÓÕÓÃÉÔÅ ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÄȭÉÎÔïÒðÔ ÃÁÒ ÅÌÌÅ ÆÁÓÃÉÎÅ Û ÌÁ ÆÏÉÓ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȟ ÌÅÓ 

consultants, les informaticiens et les chercheurs. 

 

2.3. Informaticiens (développeurs et concepteurs de systèmes 

ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎɊ 

 

Outre les deux premières catégories, nous avons aussi contacté deux 

ÄïÖÅÌÏÐÐÅÕÒÓ ÅÔ ÃÏÎÃÅÐÔÅÕÒÓ ÄÅ ÓÙÓÔîÍÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÆÏÎÄÁÎÔ ÌÅÕÒ ÏÆÆÒÅ ÄÅ 

ÓÅÒÖÉÃÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅȢ #ÅÓ ÄÅÒÎÉÅÒÓ ÏÎÔ ÍÉÓ ÌȭÁÃÃÅÎÔ ÓÕÒ 

Schema.org et son impact sur le référencement des données et des institutions 

culturelles. Ils expliquent les raisons pour lesquelles Google privilégie la donnée 

ÃÏÍÍÅÒÃÉÁÌÅ Û ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅȢ )ÌÓ ïÖÏÑÕÅÎÔ ÁÕÓÓÉ ÌÁ ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÅÓ ÌÉÅÎÓ ÅÔ ÌȭÉÎÔïÒðÔ 

ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÕÔ ÒÅÐÒïÓÅÎÔÅÒ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÁÆÉÎ ÄȭÁÓsurer leur visibilité sur le 

web.  

 

2.4. Chercheurs universitaires spécialisés dans le web sémantique  

 

Le monde de la recherche scientifique est impacté par les problématiques du web 

des données et des technologies du web sémantique. Des études et des travaux 

confirment cette tendance. Tout au long de notre recherche, nous avons pu mettre 

en place des entretiens avec trois figures emblématiques du domaine. Leurs 

réflexions et travaux autour de la question du web sémantique et de la donnée 

culturelle nous ont bien aidés à cerner les enjeux de la valorisation de ce type de 

donnée par les bibliothèques et les moteurs de recherche à travers des angles 

ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÉÖÅÒÇÅÎÔÓȢ  
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3. Analyse 

 

Le déploiement des réponses a permis le dégagement des axes suivants : la 

question de visibilité de la donnée culturelle, Schema.org et le référencement 

sémantique de la donnée culturelle : quels usages, quels apports et quelles limites 

? Le Page Rank ÅÔ ÌȭÁÆÆÉÃÈÁÇÅ ÄÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȟ ÌÅÓ 

stratégies de visibilité élaborées par les bibliothèques (intégration du Schema. Org 

ÃÏÍÍÅ ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÃÁÓ ÐÏÕÒ ÌȭOCLC (Online Computer Library CenterɊ ÅÔ Ìȭ!"%3 ɉ!ÇÅÎÃÅ 

"ÉÂÌÉÏÇÒÁÐÈÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ 3ÕÐïÒÉÅÕÒɊ ÏÕ ÁÄÏÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄÅÓ 

liens sémantiques tout comme le fait actuellement la BnF, les publics ciblés par la 

ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȟ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȟ ÌÅÓ ÌÉÍÉÔÅÓ ÄÕ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅȢ 

 

3.1. -ÏÔÉÆÓ ÄȭÁÍïÌÉÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÅÎ 

bibliothèques  

 

Les bibliothèques sont de plus en plus conÓÃÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÐÁÒÔÉÅÌÌÅ ÄÅ 

leurs données. Elles sont confrontées à la concurrence des moteurs de recherche, 

des encyclopédies en ligne (Wikipédia) et des plateformes de services (Amazon) 

ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÌȭÁÃÃîÓ ÒÁÐÉÄÅ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ Ⱥ ɍȣɎ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÎȭÅÓÔ ÐÌÕÓ ÕÎ ÐÁÓÓÁÇÅ 

obligé pour accéder aux documents » [Bermès et al., 2010]. Ce constat est confirmé 

ÐÁÒ ÌÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȟ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÄÅ ÌÁ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ 

des consultants, des chercheurs et des informaticiens. Quelles sont les raisons 

ÄȭÕÎÅ ÔÅÌÌÅ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÅÔ ÑÕÅÌÌÅÓ ÓÅÒÁÉÅÎÔ ÌÅÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÅÓ ÅÔ ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÍÉÓÅÓ ÅÎ ÐÌÁÃÅ 

pour remédier à cette invisibilité ? Quel type de public cible-t-on par une telle 

démarche ? 

 

3ÅÌÏÎ ÌÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÅÔ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅs enquêtés, la question 

ÄÅÓ ÆÏÒÍÁÔÓ ÄÅ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÅÓÔ ÐÒÉÍÏÒÄÉÁÌÅ Û ÌȭÅØÐÌÉÃÁÔÉÏÎ 

de cette invisibilité. La non homogénéisation des formats (Marc, Intermarc, 

Marc21, Unimarc, Dublin Core, EAD, etc.), leur non formulation et publication dans 

des vocabulaires compatibles avec les standards du web et compréhensibles par 

les crawlers demeurent les principales raisons pour lesquelles les données ne 

peuvent ni être moissonnées ni remontées des silos du web invisible.  

 

/Î ÒÅÌîÖÅ ÁÕÓÓÉ ÌȭïÍergence de la notion de « longue traîne » en bibliothèques. 

#ȭÅÓÔ ÕÎ ÃÏÎÃÅÐÔ ÅÍÐÒÕÎÔï Û Chris Anderson et à son étude exploratoire pour les 

statistiques de ventes des sites web de commerce électronique : « ɍȣɎ ɉÌÁ ÔðÔÅ ÄÅ ÌÁ 

traîne) représente les best-sellers : peu de produits très populaires représentant de 

ÔÒîÓ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ ÖÅÎÔÅÓ ÐÏÕÒ ÃÈÁÑÕÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅȣɉÌÁ Ⱥ queue » de la longue traîne) est 

ÒÅÐÒïÓÅÎÔÁÔÉÖÅ ÄÅ ÐÒÏÄÕÉÔÓ ÐÅÕ ÖÅÎÄÕÓȣÍÁÉÓ ÅÎ ÔÒîÓ ÇÒÁÎÄ ÎÏÍÂÒÅ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅÓ 

différentes »7. Dans le cadre des bibliothèques et du référencement des données 

                                                           
7 Andrieu, O. Réussir son référencement web. Paris: EYROLLES. (2010) 
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culturelles, les professionnels précisent que cette « longue traîne » ne touche que 

ÌÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÒÁÒÅÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ ,ȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÅÓÔ ÄÅ ÐÌÕÓ ÅÎ ÐÌÕÓ ÉÎÔïÒÅÓÓï 

par la consultation et la récupération de donnéeÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÑÕÉ ÎȭÅØÉÓÔÅÎÔ ÎÕÌÌÅ 

part ailleurs. « #Å ÑÕÅ ÖÅÕÌÅÎÔ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȣÃȭÅÓÔ ÑÕÅ ÌÅÕÒÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÓÏÉÅÎÔ 

ÐÒïÓÅÎÔÅÓ ÓÕÒ ÌÅ ×ÅÂ ÍÁÉÓ ÐÁÓ ÎȭÉÍÐÏÒÔÅ ÏĬȟ ÐÌÕÔĖÔ ÌÛ ÏĬ ÃȭÅÓÔ ÐÅÒÔÉÎÅÎÔȣ#Å ÑÕÅ ÖÉÓÅ 

ÌÁ "Î& ÃȭÅÓÔ ÄÅ ÐÕÂÌÉÅÒ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÐÅÕ ÃÏÎÎÕÓ ÑÕÉ Óeront consultées par des 

internautes »8.  

 

Ce nouvel usage génère un autre : la précision et la notion du détail dans la 

ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅȢ ,Å ÃÈÏÉØ ÄȭÕÎÅ ÄÏÎÎïÅ ÏÕ ÄȭÕÎÅ 

information précise dans un bloc de données, est de plus en pluÓ ÐÒÉÓï ÐÁÒ ÌȭÕÓÁÇÅÒ 

du web. Les professionnels constatent que ce dernier ne se limite plus à 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒÁÌÉÓÔÅ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÔ ÔÅÎÔÅ ÄÅÓ ÒÅÑÕðÔÅÓ 

ÃÏÍÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÒÅÂÏÎÄÓ ÖÅÒÓ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓÉÔÅÓ ÐÏÕÒ ÐÁÒÖÅÎÉÒ ÁÕ ÄÏÃÕÍÅÎÔ 

final. Ce comportement est connu sous le nom de « Parcours critique » ou 

« 0ÁÒÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒ »  ÄÏÎÔ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÅÓÔ ÄÅ ÄïÃÅÌÅÒ ÅÔ ÃÏÍÐÒÅÎÄÒÅ ÌÅ 

ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅÒ ÄÁÎÓ ÓÏÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ 

 

3.2. Les publics cibles et la notion   du « parcours critique  »  

 

La notion du « Parcours Critique Ȼ ÒÅÆÌîÔÅ ÌȭÁÃÈÅÍÉÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅ ÒÁÉÓÏÎÎÅÍÅÎÔ 

ÌÏÇÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÄÁÎÓ ÓÏÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ #ȭÅÓÔ ÕÎ 

ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔ ÑÕÉ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÐÁÒ Ⱥ hasard » ou de manière « réfléchie » 

aux pages web et aux ressources des bibliothèques. Selon les professionnels de la 

BnF, des visites ponctuelles des pages web de data.bnf.fr ont été enregistrées. Ce 

ÑÕȭÉÌÓ ÉÇÎÏÒÅÎÔ ÃȭÅÓÔ ÌÁ ÍÁÎÉîÒÅ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ Á ÐÕ ÁÃÃïÄÅÒ Û ÃÅÓ 

pages. « 0ÏÕÒ ÌÅ ÍÏÍÅÎÔ ÉÌ ÅÓÔ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÄȭÅÓÔÉÍÅÒ ÃÅ ÑÕÅ ÔÁÐÅÎÔ ÌÅÓ ÇÅÎÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ 

moteurs de recherche pour arriver à la BnF de manière systématique et quelles sont 

ÌÅÓ ÐÁÇÅÓ ÑÕȭÉÌÓ ÐÒïÆîÒÅÎÔ ÃÏÎÓÕÌÔÅÒ ? »9 . Ce questionnement dénote un constat 

ÄȭÅÎÖÅÒÇÕÒÅ : la non maîtrise des bibliothèques des mots-ÃÌïÓ ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅÒȢ 0ÏÕÒ Ù 

remédier, les bibliothèques mettent en place des stratégies de visibilité 

ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÄÅ ÃÒÏÉÓÅÒ ÌÅÕÒÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÁÕØ ÐÁÒÃÏÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅȢ 

« #Å ÑÕÅ ÄÅÍÁÎÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅÒ ÅÔ ÌÅÓ ÌÅÃÔÅÕÒÓ ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÃȭÅÓÔ ÄÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÄÉÒÅÃÔÅÓȢ 

,ÅÓ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÓ ïÐÁÒÓÅÓ ÌÅÓ ÆÁÉÓÁÎÔ ÒÅÂÏÎÄÉÒ ÄȭÕÎ ÓÉÔÅ Û ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÐÏÕÒ 

trouver le document final ne les intéresse plus. Il faudrait trouver un dispositif 

facilitant ce processus »10. 

 

 

 

                                                           
8 %ÎÔÒÅÔÉÅÎ ÁÖÅÃ Ìȭïquipe « data.bn.fr », 17/02/2014  
9 Ibid 
10 Ibid 
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3.3. Les liens sémantiques  : nouvelle stratégie de visibilité ou nouveau 

ÓÅÒÖÉÃÅ ÄÅ ÎÁÖÉÇÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌȭÕÓÁÇÅÒ ? 

 

Le principal dispositif que voudraient mettre en place les bibliothèques pour 

ÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÅÕÒ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÓÕÒ ÌÅ ×ÅÂ ÅÔ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÔÙÐÅÓ ÄȭÕÓÁÇers sont 

les liens par identifiants pérennes (Uniform Resource IdentifierɊȢ ,ȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÃȭÅÓÔ ÑÕȭÅÌÌÅ ÆÏÕÒÎÉÔ Û ÌȭÕÓÁÇÅÒ ÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÄÅ ÎÁÖÉÇÕÅÒ ÓÕÒ ÌÅ 

web. Ce dernier ne sera plus contraint à passer par un moteur de recherche 

génïÒÁÌÉÓÔÅ ÄÁÎÓ ÓÏÎ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȢ )Ì ÓÅÒÁ ÒÅÃÏÎÄÕÉÔ Û ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓÉÔÅÓ 

institutionnels ou partenaires des bibliothèques à travers les liens de rebonds des 

catalogues en ligne. En mettant en place cette stratégie, les bibliothèques ne 

cherchent en aucun cas la concurrence avec les moteurs de recherche. Elles 

ÖÏÕÄÒÁÉÅÎÔ ÓÉÍÐÌÅÍÅÎÔ ÁÆÆÉÒÍÅÒ ÌÅÕÒ ÅØÉÓÔÅÎÃÅ ÄÁÎÓ ÌȭïÃÏÓÙÓÔîÍÅ ÄÕ ×ÅÂȢ  

 

La question des liens est importante. Elle améliore, selon les professionnels de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîques mais ne parvient pas à leur faire éviter 

ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȢ %Î ÅÆÆÅÔȟ ÓÉ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÁÒÒÉÖÅÎÔ Û ÇÁÒÄÅÒ 

ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÓÕÒ ÌÅÕÒÓ ÐÁÇÅÓ ×ÅÂȟ ÅÌÌÅÓ ÐÁÒÖÉÅÎÄÒÏÎÔ Û ðÔÒÅ ÐÌÕÓ ÃÉÔïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

autres sites en tant que référence de confiance et mieux référencées par les 

moteurs de recherche. A long terme, cette situation améliorera leur 

référencement.  

 

3.4. Les moteurs de recherche et le référencement des données 

culturelles  

 

Les moteurs de recherche sont de plus en plus conscients de la nécessité de 

ÒÅÐïÒÅÒ ÅÔ ÄȭÉÎÄÅØÅÒ ÌÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓȟ ÄȭÏĬ ÌÁ ÍÉÓÅ ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄÅ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ 

types de stratégies. Schema.org et le Knowledge Graph sont les principaux 

fondements de collecte de la donnée structurée sur le web. Schema.org est 

particulièrement utÉÌÉÓï ÃÏÍÍÅ ÉÎÓÔÁÎÃÅ ÄȭÁÎÎÏÔÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÄïÃÌÁÒÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ 

ÐÁÇÅÓ ×ÅÂ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ #ȭÅÓÔ ÕÎ ÓÃÈïÍÁ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÔÒîÓ ÐÏÌïÍÉÑÕÅȢ 

Il a été créé pour remédier à la question de visibilité des données sur le web et leur 

repérage par les agents du web. Il reste, par ailleurs, très pauvre en propriétés et 

ne parvient pas à décrire toute la granularité et la richesse des métadonnées des 

bibliothèques. Sa critique par les professionnels des bibliothèques infirme le 

discours prônant son efficacité à faire remonter les données vers les moteurs de 

recherche et de leurs crawlers. La réalité est toute autre, la question du 

ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÅÓÔ ÐÌÕÓ ÃÏÍÐÌÅØÅ ÑÕȭÅÌÌÅ ÎÅ ÓÅÍÂÌÅ ÌȭðÔÒÅȢ ,Á ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ 

ÎȭÅÓÔ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÑÕȭÕÎ ÃÒÉÔîÒÅ ÐÁÒÍÉ ÔÁÎÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓȢ /Ò ÐÏÕÒ 

parvenir à être visible dans les premières SERP (Search Engine Pages) il est 

primordial de répondre à tous les critères du Page Rank. La logique des moteurs 

de recherche est fondée sur la notion du profit et du marché. Elle est de ce fait 

ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅ ÄÅ ÃÅÌÌÅ ÄÅ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÑÕÉ ÎÅ ÃÈÅÒÃÈÅ ÑÕÅ ÌÁ ÄÉÆÆÕÓÉÏÎ 
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ÇÒÁÔÕÉÔÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÁÕÐÒîÓ ÄȭÕÎ ÇÒÁÎÄ ÎÏÍÂÒÅ ÄȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅÓȢ 4ÏÕÔÅÆÏÉÓȟ 

ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÃÏÍÍÅÎÃÅ Û ÓÅ ÆÁÉÒÅ 

sentir à travers ÕÎÅ ÎÏÔÉÏÎ ÑÕÉ ÓȭÁÎÃÒÅ ÄÅ ÐÌÕÓ ÅÎ ÐÌÕÓ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÕÓÁÇÅÓ ÄÅÓ 

ÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅÓ ÃȭÅÓÔ ÌÅ Ⱥ Panachage » et la présentation de résultats de « suggestion ». 

En quoi consistent ces deux concepts ?  

 

Le panachage est une pratique générée par les moteurs de recherche. Elle permet 

Û ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ Û ÕÎ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÅÔ ÄÅ ÌȭÁÆÆÉÎÅÒ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÄÅÓ ÌÉÅÎÓ ÄÅ ÒÅÂÏÎÄÓȢ 

/Î ÐÁÓÓÅ ÄȭÕÎ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÐÒïÃÉÓ Û ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÅÎÃÏÒÅ ÐÌÕÓ ÐÒïÃÉÓ ÖÉÁ ÕÎ ÍÏÔÅÕÒ ÄÅ 

recherche. La question est comment parvient-on à obtenir cette précision à 

travers des moteurs de recherche généralistes ȩȢ #ȭÅÓÔ ÃÅ ÑÕÅ ÃÈÅÒÃÈÅÎÔ Û 

comprendre les bibliothèques. Outre la précision des résultats, le panachage 

ÐÅÒÍÅÔ Û ÌȭÕÓÁÇÅÒ ÄÅ ÒÅÂÏÎÄÉÒ ÖÅÒÓ ÄÅÓ ÓÉÔÅÓ ÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÑÕÉ ÌÕÉ 

fourniront des ressources et des informations bien documentés et avec des 

référentiels de qualité lui permettant de retrouver une information très pointue 

et qui ne pourra lui être fournie par aucun moteur de recherche.  

 

La seconde notion est celle des « résultats par suggestion ou recherches 

associées ». Cette tendance est proposée par le Knowledge Graph dans son encart 

de droite qui suggère des liens et des résultats annexes susceptibles 

ÄȭÉÎÔïÒÅÓÓÅÒ ÌȭÕÓÁÇÅÒ ɍÖÏÉÒ &ÉÇȢςɎȢ #ȭÅÓÔ ÕÎÅ ÍÁÎÉîÒÅ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÄȭÁÆÆÉÎÅÒ ÓÁ 

recherche et de rebondir sur des sites intéressants.  
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Figure 2  : Exemple de recherche par suggestion ou « associées » du Knowledge 
Graph 

 

#ÅÔ ÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄȭÕÓÁÇÅÓ ÎÏÕÓ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÃÏÎÃÌÕÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÓÔÒÕÃÔÕÒÅ ÄÕ ×ÅÂ ÅÓÔ ÅÎ 

ÔÒÁÉÎ ÄÅ ÃÈÁÎÇÅÒȟ ÅÌÌÅ ÎȭÅÓÔ ÐÌÕÓ ÅÎ ÁÄïÑÕÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅÒȢ #Å 

dernier ne consulte plus de manière spontanée les catalogues des bibliothèques 

mais effectue de plus en plus ses requêtes via les moteurs de recherche.  

 

4. Discussion  

 

La question des données culturelles et leur exploitation paÒ ÌȭÕÓÁÇÅÒ ÓÕÒ ÌÅ ×ÅÂ 

ÉÎÔÅÒÐÅÌÌÅ ÌÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȟ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ 

recherche. Les premiers constatent que les données de leurs catalogues sont 

cachées dans les silos du web invisible et ne parviennent pas à être indexées par 

ÌÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȢ ,ÅÓ ÓÅÃÏÎÄÓȟ ÐÒÅÎÎÅÎÔ ÃÏÎÓÃÉÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔïÒðÔ ÄÅ 

recenser la donnée culturelle dans leurs résultats de recherche. Cette réalité est 

ÅØÐÒÉÍïÅ ÐÁÒ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÃÈÅÒÃÈÅÕÒÓ ÅÎ ÓÃÉÅÎÃÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ 

communication tels que Manuel Zacklad dans son ouvrage « Vu, Lu, Su : les 

ÁÒÃÈÉÔÅÃÔÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÆÁÃÅ Û ÌȭÏÌÉÇÏÐÏÌÅ ÄÕ ×ÅÂ ȻȢ Elle est aussi évoquée par 

ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ Û ÌȭÉÎÓÔÁÒ ÄȭEmmanuelle Bermès et son 

ouvrage « Le web sémantique en bibliothèques ». Ce sont les rares ouvrages qui 

posent explicitement la problématique de visibilité des données culturelles sur le 

×ÅÂȢ #ÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÖÅÒÓ ÕÎ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÐÌÕÓ 

structuré et une recherche plus sémantique, nous avons ÃÏÎÓÕÌÔï ÌȭÉÎÃÏÎÔÏÕÒÎÁÂÌÅ 
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ouvrage de David Amerland : « Google Semantic Search ». Cette nouvelle tendance 

ÅÓÔ ÃÏÎÆÉÒÍïÅ ÐÁÒ ÌÅ ÌÁÎÃÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÒïÆïÒÅÎÔÉÅÌ ÄÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ Ⱥ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ Ȼ 

: Schema.org ÅÔ ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ Knowledge Graph de Googleȟ ÄÏÎÔ ÌȭÏÂÊÅÃÔif est de 

relier les entités du monde entier entre elles.  

 

Par ailleurs et pour bien comprendre les mécanismes de fonctionnement et 

processus de référencement des moteurs de recherche, nous avons consulté 

ÌȭÏÕÖÒÁÇÅ ÄȭOlivier Andrieu « Réussir son référencement web » et de Jean-Pierre 

F.Eskenazi  « Référencement : comment référencer son site web » et 

« Référencement : comment se rendre visible sur internet ». Ces deux experts du SEO 

(Search Engine Optimization) ÏÒÉÅÎÔÅÎÔ ÌÅÕÒ ÁÎÁÌÙÓÅ ÖÅÒÓ ÌȭïÔÕÄÅ ÄÅÓ ÃÒÉÔîÒes et 

ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÒïÕÓÓÉÔÅ ÄȭÕÎ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÎÁÔÕÒÅÌ ÏÕ ÁÕÔÏÍÁÔÉÑÕÅȢ ,Á ÑÕÅÓÔÉÏÎ ÄÕ 

« référencement sémantique Ȼ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓ ÎȭÅÓÔ 

guère évoquée dans leurs ouvrages. Des mémoires de recherche français et 

étrangers ont à leur tour abordé la problématique de visibilité des données 

culturelles11. Des blogs de professionnels dont celui de Richard Wallis : « Liberate 

Data », le « 2ÁÐÐÏÒÔ ÆÉÎÁÌ ÄÕ ÇÒÏÕÐÅ ÄȭÉÎÃÕÂÁÔÉÏÎ : Bibliothèques et web de données » 

au W3C et le site officiel du Schema.org ont fait partie de notre corpus. Le recours 

à cette documentation nous a permis de mieux cerner la question et ses différents 

enjeux. 

 

,ȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅÓ ÒïÐÏÎÓÅÓ Á ÄïÖÏÉÌï ÕÎÅ ÃÏÎÃÅÒÔÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒÁÌÅ ÄÅÓ ÉÎÔÅÒÖÉÅ×ïÓ ÓÕÒ ÌÁ 

ÎïÃÅÓÓÉÔï ÄȭÁÍïÌÉÏÒÅÒ ÌÁ visibilité des bibliothèques. Consultants, experts du web 

ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÅÔ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÓÏÎÔ ÄȭÁÃÃÏÒÄ ÐÏÕÒ ÄÉÒÅ ÑÕÅ ÌÅÓ 

ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÒÁÔÅÎÔ ÌÅÕÒ ÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÉ ÏÎ ÎÅ ÒÅÔÒÏÕÖÅ ÐÁÓ 

ÆÁÃÉÌÅÍÅÎÔ ÌÅÕÒÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÅÔ ÑÕȭÏÎ ÄÏÉÔ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÌÅÕÒÓ ÐÁÒ ÌÅ ÂÉÁÉÓ ÄȭÕÎ ÍÏÔÅÕÒ 

ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȢ %Î ÃÅ ÑÕÉ ÃÏÎÃÅÒÎÅ ÌȭÈÙÐÏÔÈîÓÅ ÄÕ ÄïÐÁÒÔȟ ÎÏÕÓ ÐÏÕÖÏÎÓ ÃÏÎÆÉÒÍÅÒ 

ÑÕÅ ÌȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÐÁÒ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÅÔ ÌÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ 

recherche améliore la visibilité de la donnée culturelle. Certaines ressources 

parviennent à figurer en première page de résultats. Cela concerne surtout les 

ressources peu connues par les moteurs de recherche. Une requête sur « 

Alexandre-Olivier Exquemelin Ȼ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÁÆÆÉÃÈÅÒ ÌÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÄÕ data.bnf.fr en 

première page. Contrairement à une autre sur Théophile Gautier qui reste rivalisée 

par une masse informationnelle de données commerciales mises en avant par le 

Knowledge GraphȢ #ÅÔÔÅ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÎÏÕÓ ÍîÎÅ Û ÄÉÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÔÏÔÁÌÅ 

mais partÉÅÌÌÅ ÃÏÍÍÅ ÎÏÕÓ ÌȭÅØÐÌÉÑÕÅÎÔ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ 

0ÁÒ ÁÉÌÌÅÕÒÓ ÎÏÕÓ ÉÎÆÉÒÍÏÎÓ ÌȭÈÙÐÏÔÈîÓÅ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ ÌÅ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ 

de la donnée culturelle par les moteurs de recherche via Schema.org. Ce que nous 

confirment les professioÎÎÅÌÓ ÃȭÅÓÔ ÑÕÅ ÑÕÁÎÄ ÂÉÅÎ ÍðÍÅ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ 

                                                           
11 Hügi Jasmin, P. N. (2014). Les bibliothèques face au Linked Open Data : de nouvelles applications 
web et de nouvelles compétences professionnelles. Genève: Haute École de Gestion de Genève. 
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intègrent Schema.org ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÐÏÕÒ ÁÕÔÁÎÔ ÑÕȭÅÌÌÅÓ ÁÍïÌÉÏÒÅÒÏÎÔ ÌÅÕÒ 

ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔȢ ,Á ÄÏÎÎïÅ ÎȭÅÓÔ ÑÕȭÕÎ ÃÒÉÔîÒÅ ÐÁÒÍÉ ÔÁÎÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÑÕÉ ÁÉÄÅ Û 

améliorer la visibilité et ne change pas le processus du référencement. Le défi de 

ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÅÓÔ ÒÅÌÅÖï ÐÁÒ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÐÕÉÓÑÕȭÏÎ ÒÅÔÒÏÕÖÅ ÐÌÕÓ ÆÁÃÉÌÅÍÅÎÔ ÌÅÕÒÓ 

données sur le web. Leur absence partielle des premières pages de résultats 

ÎȭÉÎÆÉÒÍÅ ÐÁÓ ÐÏÕÒ ÁÕÔÁÎÔ ÌÅÕÒ ïÖÏÌÕÔÉÏÎȢ 

 

$ÁÎÓ ÎÏÔÒÅ ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ ÄȭÁÎÁlyse et de comparaison des entretiens aux sources 

étudiées, nous relevons des réflexions et des conclusions intéressantes. En ce qui 

concerne la question du référencement des données culturelles et des stratégies 

mises en place pour atteindre cette finalité, Emmanuelle Bermès12 confirme 

ÌȭÅÍÐÒÕÎÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÁÕØ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÕ SEO (Search Engine Optimization). 

%ÌÌÅ ÄïÃÌÁÒÅ ÑÕÅ ÌÁ ÆÉÎÁÌÉÔï ÍðÍÅ ÄÕ ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÃȭÅÓÔ ÄÅ ÆÁÉÒÅ « ɍȣɎ remonter les 

services de la bibliothèque (documents, portail) dans le classement par pertinence 

des moteurs de recherche généralistes »13Ȣ %ÌÌÅ ÍÅÎÔÉÏÎÎÅ ÁÕÓÓÉ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÅÓ 

pouvant améliorer la visibilité des bibliothèques sans recourir au référencement. 

Le recours aux réseaux sociaux du web lui semble être une excellente alternative. 

Les bibliothèques peuvent très bien valoriser leurs données à travers ces outils 

ÄȭïÃÈÁÎÇÅȢ #ÅÔÔÅ ÓÕÇÇÅÓÔÉÏÎ ÎÏÕÓ ÅÓÔ ÃÏÎÆÉÒÍïÅ ÐÁÒ ÌȭïÍÅÒÇÅÎÃÅ ÄȭÕÎ ÇÒÏÕÐÅ ÄÅ 

travail institutionnel visant la valorisation de la donnée culturelle à travers les 

technologies du web sémantique dans les réseaux sociaux. Il semble ainsi que le 

référencement et la stratégie de liens que voudraient mettre en place les 

bibliothèques ne sont en réalité que des pratiques empruntées au SEO. Elles nous 

sont bien expliquées par Olivier Andrieu, et Jean-Pierre F.Eskenazi. La stratégie des 

liens, de plus en plus évoquée par les bibliothèques comme principal fondement 

de visibilité et de substitution aux moteurs de recherche, est qualifiée par Jean-

Pierre F.Eskenazi. comme étant du « marketing Indirect » : 

 

 « Le marketing indirect ȡ ÌȭïÔÁÂÌÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÉÅÎÓ ÈÙÐÅÒÔÅØÔÅÓ ïÔÅÎÄ ÌÁ ÄÉÆÆÕÓÉÏÎ ÄȭÕÎ 

site ; les internautes ont pour habitude de « surfer sur la vague ». Ils se déplacent 

ÒÁÐÉÄÅÍÅÎÔ ÄȭÕÎ ÓÉÔÅ Û ÌȭÁÕÔÒÅ ÖÉÁ ÃÅÓ ÌÉÅÎÓ » [Jean-Pierre F.EskenaziȢρωωυɎȢ $ȭÁÕÔÒÅÓ 

emprunts tels que la notion du Graal (les mots-clés), les fautes de frappe et 

ÄȭÏÒÔÈÏÇÒÁÐÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÓÏÎÔ ÅÎ ÔÒÁÉÎ ÄÅ ÓȭÁÎÃÒÅÒ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÅÓ ÄÅ 

visibilité des bibliothèques qui voudraient découvrir les mots-clés les plus utilisés 

ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÐÏÕÒ ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÌÅÕÒÓ ÐÁÇÅÓ ×ÅÂȢ ,Á ÎÏÔÉÏÎ ÄÕ Ⱥ Push » ou le fait de 

ÓÅ ÍÅÔÔÒÅ ÓÕÒ ÌÅ ÃÈÅÍÉÎ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÎÁÕÔÅ ÐÏÕÒ ÑÕȭÉÌ ÒÅÔÒÏÕÖÅ ÌÅÓ ÒÅÓÓÏÕÒÃÅÓ ÄÅÓ 

bibliothèques, est une notion du SEO. Nous constatons ainsi un changement 

ÄȭÏÕÔÉÌÌÁÇÅ ÅÔ ÄÅ ÍïÔÈÏÄÅÓ ÄÅ ÖÁÌÏÒÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÆÏÎÄïÓ ÓÕÒ 

ÌȭÉÍÐÌïÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÕ ×ÅÂ ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÅÔ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÅÓ 

SEO des moteurs de recherche. 

                                                           
12 Emmanuelle Bermès, G. P. (2013). Le web sémantique en bibliothèques. Paris: Editions du Cercle 
de la Librarie. 
13 Ibid 
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5. Conclusion  

 

La visibilité des données des bibliothèques sont les plus grands enjeux et objectifs 

ÁÃÔÕÅÌÓ ÄÅÓ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ %ÌÌÅ ÅÓÔ 

primordiale pour la valorisation des ressources culturelles et principalement 

celles des bibliothèques. Sa mise en place génère un ensemble de problématiques 

ÁÕØ ÑÕÅÌÌÅÓ ÌÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÎȭïÔÁÉÅÎÔ ÐÁÓ ÖÒÁÉÍÅÎÔ ÐÒïÐÁÒïÅÓȢ #ȭÅÓÔ ÕÎÅ ÑÕÅÓÔÉÏÎ 

qui reste en relation étroite avec les usages des internautes. Ce sont ces usagers 

ÄÕ ×ÅÂ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÅÎ ÔÒÁÉÎ ÄÅ ÃÈÁÎÇÅÒ ÌÁ ÄÏÎÎÅ ÄÅ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ .Å 

parvenant pas à avoir des résultats satisfaisants, les internautes et les lecteurs des 

ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ ÓȭÏÒÉÅÎÔÅÎÔ ÄÅ ÐÌÕÓ ÅÎ ÐÌÕÓ ÖÅÒÓ ÄÅÓ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÓ ïÐÁÒÓÅÓ ÐÏÕÒ 

ÁÔÔÅÉÎÄÒÅ ÌÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÏÕ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÉÎÔïÒðÔȢ ,ÅÓ ÕÓÁÇÅÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅȟ ÅÔ 

les usages ÓÏÃÉÁÕØ ÄÕ ×ÅÂ ÓÏÎÔ Û ÌȭÏÒÉÇÉÎÅ ÄÅÓ ÒïÆÌÅØÉÏÎÓ ÅÔ ÄïÂÁÔÓ ÓÕÒ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï 

des données culturelles. De ce fait, on peut considérer les technologies du web 

ÓïÍÁÎÔÉÑÕÅ ÃÏÍÍÅ ÕÎ ÍÏÙÅÎ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅ Û ÌȭÁÂÏÕÔÉÓÓÅÍÅÎÔ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȢ ,ÅÓ 

données structurées, les liens sémantiques, la pérennisation de la donnée, le choix 

des jeux de données, leurs alignements avec de nouveaux jeux favoriseront la 

ÖÁÌÏÒÉÓÁÔÉÏÎȟ ÌȭÉÎÔÅÒÏÐïÒÁÂÉÌÉÔïȟ ÌÁ ÓïÒÅÎÄÉÐÉÔï ÅÔ ÌÁ ÖÉÓÉÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ 

sur le web.  

 

Par ailleurs, les bibliothèques ne sont pas les seules bénéficiaires de cette 

ÖÉÓÉÂÉÌÉÔïȢ ,ÅÓ ÍÏÔÅÕÒÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÓȭÙ ÉÎÔïÒÅÓÓÅÎÔ ÁÕÓÓÉȢ #ÏÎÓÃÉÅÎÔÓ ÄÅ ÌȭÁÍÐÌÅÕÒ 

du « marché de la donnée et du web culturel », les géants du web commencent à 

mettre en place des dispositiÆÓ ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÌÅ ÒÅÐïÒÁÇÅ ÅÔ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ 

donnée émergente. Ils préservent pour autant leur politique de référencement et 

privilégient toujours la donnée commerciale à celle de la culture. Toutefois, ils 

commencent à la prendre en compte dans leurs algorithmes de référencement. La 

politique de panachage du Knowledge Graph ÅÔ ÓÁ ÖÏÌÏÎÔï ÄȭÉÎÔïÇÒÅÒ ÌÁ ÄÏÎÎïÅ 

ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÄÁÎÓ ÓÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ ÓÕÇÇÅÓÔÉÏÎ ÄïÎÏÔÅÎÔ ÌȭÁÍÐÌÅÕÒ ÑÕÅ ÃÏÍÍÅÎÃÅ Û 

ÁÖÏÉÒ ÌȭÉÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅ ÄÁÎÓ ÌȭïÃÏÓÙÓÔîÍÅ ÄÕ ×ÅÂȢ  

 

Outre les aspects techniques et sociaux, la visibilité des données culturelles génère 

des rapports de force entre les grands acteurs du web comme Google ÅÔ ÌȭOCLC. Ces 

deux géants se confrontent pour avoir le monopole du marché de la donnée 

culturelle. Le moteur de recherche tente par son Schema.org de mettre la main sur 

la donnée des bibliothèques et des institutions culturelles. Il doit pour cela faire 

ÆÁÃÅ Û ÌȭOCLC qui à son tour est en train de créer des modèles propriétaires de 

données visant leur diffusion ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȟ ,ȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÅÓÔ 

clair : mettre la main sur le marché international de la donnée culturelle. 
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Résumé : Le progrîÓ ÅÓÔ ÌÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅÓ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÌÅ 

ÐÒÏÄÕÉÔ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ÈÕÍÁÉÎÅȢ ,Á ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÅÖÉÅÎÔ ÕÎ ïÌïÍÅÎÔ 

fondamental pour tous ; elles procurent à leur détendeur de la richesse et de la 

ÐÕÉÓÓÁÎÃÅȢ ,ȭÉÎÔÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅs TIC dans cette société dynamique a donné une 

ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÄÉÍÅÎÓÉÏÎ ÁÕØ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅ ÅÔ 

Û ÌȭÁÃÃîÓ ÁÕØ ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ ÓÏÕÒÃÅÓ ÄÕ ÓÁÖÏÉÒ. Les entreprises économiques 

connaissent, elles aussi, un développement croissant. Elles doivent être 

opérationnelles tout le temps pour pouvoir bien se positionner dans un 

environnement de plus en plus complexe et très concurrentiel. Les cadres 

gestionnaires des entreprises économiques sont censés disposer de la culture de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ðÔÒÅ ÅÆÆÉÃÉÅÎÔÓ ÅÔ ÁÓÓÕÒÅÒ Û ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÌÅ ÐÒÏÇÒîÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ 

ÐÏÕÒ ÓÏÎ ÂÏÎ ÐÏÓÉÔÉÏÎÎÅÍÅÎÔ ÓÕÒ ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ 

économique. Savoir gérer la connaissance, la rendre pérenne, la partager 

deviennent un processus clé dans le management des connaissances. Partant de 

ÌȭÈÙÐÏÔÈîÓÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÁÕØ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄȭðÔÒÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÔÓ ÅÎ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ 

ÄȭÕÎÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÕ ÐÁÒÔÁÇÅ ÅÔ 

ÄÅ ÌȭïÃÈÁÎÇÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȟ ÎÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓ ÕÎÅ ïÔÕÄÅ ÑÕalitative pour 

ïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÈÅÚ ÕÎ ïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎ ÄÅ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄÅ 

ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ Ȭ3/.%,'!:ȭȢ 5Î ÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÓÅÍÉ-directif basé sur les cinq indicateurs 

ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ïÔÁÂÌÉÓ ÐÁÒ Ìȭ!#2, ɉ!ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ ÏÆ #ÏÌÌÅÇÅ ÁÎÄ 2ÅÓÅÁÒÃÈ ,ÉÂÒÁries) 

a été arrangé. Nous sommes arrivés à remarquer que les techniques de recherche 

ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÌÅÓ ÐÌÕÓ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÅÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÔÏÕÔÅÓ ÂÉÅÎ ÍÁÉÔÒÉÓïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

gestionnaires touchés par notre enquête, que la notion de la formation tout au long 

de la vie ne constitue pas du tout un enjeu pour nos répondants, et que les règles 

de communication dont a besoin tout gestionnaire dans son entreprise sont mal 

assimilées.  

 

Mots clés : .ÏÕÖÅÌÌÅ ÓÏÃÉïÔïȟ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃÁÄÒÅ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅȟ ÇÅÓÔÉÏÎ 

dÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ, compétence, concurrence, étude qualitative.  
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Introduction      
          

,ÅÓ ÃÌïÓ ÄÅ ÓÕÃÃîÓ ÄÅÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ ÎÅ ÃÅÓÓÅÎÔ ÄȭïÖÏÌÕÅÒȟ ÄÅ ÌÁ ÒÅÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅ ÌÁ 

ÃÅÎÔÒÁÌÉÔï ÄÅ ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕ ÁÕ ÃĞÕÒ ÄÅ ÌÅÕÒÓ ÁÃÔÉÖÉÔïÓȟ ÉÎÄÉÖÉÄÕ Û ÑÕÉ ÉÌ ÆÁÕÔ ÓÁÖÏÉÒ 

parler en prenant en considération la somme de ses affects, sa singularité marquée 

ÐÁÒ ÓÏÎ ÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÓÏÃÉÁÌ ÅÔ ÓÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÃÕÌÔÕÒÅÌÌÅÓ ÆÏÒÔÅÓȟ ÑÕȭÉÌ ÆÁÕÔ ÒÅÐïÒÅÒ ÅÔ  

ÐÒïÓÅÒÖÅÒ ÅÔ ÓÕÒÔÏÕÔ ÓÏÌÌÉÃÉÔÅÒ ÁÖÅÃ ÂÅÁÕÃÏÕÐ ÄȭÈÁÂÉÌÉÔïȟ ÁÆÉÎ ÄÅ ÌÅ ÍÏÔÉÖÅÒ ÐÏÕÒ 

ÌȭÅntrainer à déployer toutes ses potentialités et mettre le meilleur de lui-même 

ÁÕ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄÕ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ Û ÌÁÑÕÅÌÌÅ ÉÌ  ÓÅÒÁ ÆÉÅÒ ÄȭÁÐÐÁÒÔÅÎÉÒȢ   

!ÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȟ ÓÅ  ÔÏÕÒÎÅÎÔ ÖÅÒÓ  ÌȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒmation, assurément être 

informé, cȭÅÓÔ ÂÉÅÎȟ ÅÎÃÏÒÅ ÆÁÕÔ-ÉÌ ÓÁÖÏÉÒ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÅÒ ÅÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÅÒ Û ÂÏÎ ÅÓÃÉÅÎÔȟ ÃȭÅÓÔ-

à-dire transformer cette information en une connaissance utile : ÃȭÅÓÔ ÌÅ ÐÁÓÓÁÇÅ 

du « savoir pour agir » au « connaître est agir » comme le dit (Benasayag, M.,  

2006).   

 

Tous les auteurs qui ont approché la notion de l'information sont unanimes pour 

ÄÉÒÅ ÑÕÅ ÎÏÕÓ ÅÎÔÁÍÏÎÓ ÕÎÅ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÐÈÁÓÅ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÏĬ ÌÅ 

ÓÁÖÏÉÒ ÅÔ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÖÏÎÔ ðÔÒÅ ÌÅÓ ÍÁÿÔÒÅÓ ÍÏÔÓ ÄÅ ÔÏÕÔÅ ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎ ÓÏÃÉÁÌÅȟ 

bien illustrés par les propos du président de Johnson et Johnson Ralph Larsen qui 

dit  : « Nous ne sommes pas dans une activité de produit, mais de connaissances » 

cité par (Oubrich, M., 2005). En effet, les entreprises économiques doivent être 

opérationnelles tout le temps pour pouvoir bien se positionner dans un 

environnement de plus en plus complexe et très concurrentiel. Il faut apprendre à 

construire dans ce monde qui innove sans cesse. Leurs cadres gestionnaires sont 

censés disposer de compétences multiples, dont la gestion des connaissances, 

ÐÏÕÒ ðÔÒÅ ÅÆÆÉÃÉÅÎÔÓ ÅÔ ÃÁÐÁÂÌÅÓ ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÐÁÒ ÌÛ ÍðÍÅ ÌÅ ÐÒÏÇÒîÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÐÏÕÒ 

ÄïÆÅÎÄÒÅ ÌÅÕÒ ÐÌÁÃÅ ÓÕÒ ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅȢ 3ÁÖÏÉÒ 

gérer la connaissance, la rendre pérenne, la partager deviennent les facteurs 

fondamentaux du processus du management des connaissances. Ce qui nous 

amène à nous poser les questions suivantes : pourquoi la connaissance des 

contextes environnementaux socio-économiques est devenue fondamentale pour 

les managers des entreprises ? 0ÏÕÒÑÕÏÉ  ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ÅÔ ÓÁ ÍÉÓÅ ÅÎ 

application, notamment la veille sont devenues des pratiques dites stratégiques? 

Quels sont les avantages et les limites de ces pratiques? Nous allons nous attacher 

dans une première étape de notre étude à traiter de ces différents points et dans 

ÕÎÅ ÓÅÃÏÎÄÅ ïÔÁÐÅȟ ÅÎ ÐÒÅÎÁÎÔ ÌȭÅØÅÍÐÌÅ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ Ⱥ SONELGAZ », spécialisée 

ÄÁÎÓ ÌÁ ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÌÅÃÔÒÉÃÉÔï ÅÔ ÄÕ ÇÁÚ ÅÎ !ÌÇïÒÉÅȟ ÑÕÉ Û ÎÏÓ ÙÅÕØ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ 

révélatrice de la situation de la plupart des entreprises du pays et où nous avons 

constaté avec étonnement que nombre de cadres gestionnaires en son sein 

exploitent très peu la connaissance, la partagent rarement et semblent même 

embarrassés face à tout projet qui nécessite le recours à la recherche de 

lȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ #ÅÔ ïÔÁÔ ÄÅ ÆÁÉÔ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÕÎÅ ÖÒÁÉÅ ÐÒÏÂÌïÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÇïÎîÒÅ 

certaines interrogations : Pourquoi cet embarras face aux opérations de recherche 
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ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ? Quelle analyse peut-ÏÎ ÆÁÉÒÅ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ 

notre système de formation ? Quelle stratégie de formation peut-on adopter pour 

ÕÎÅ ÍÅÉÌÌÅÕÒÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÃÕÌÔÕÒÅȟ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄȭÁÍÅÎÅÒ ÌÅÓ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ 

à mieux gérer les connaissances ȩ 0ÁÒÔÁÎÔ ÄÅ ÌȭÈÙÐÏÔÈîÓÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ ÄÉÆÆÉÃÉÌÅ ÁÕØ 

ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄȭðÔÒÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÔÓ ÅÎ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄȭÕÎÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ 

ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅÓ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÕ ÐÁÒÔÁÇÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭïÃÈÁÎÇÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȟ 

nous avons entrepris une étude qualitative pour évaluer la culture de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÈÅÚ ÕÎ ïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎ ÄÅ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÃÉÔïÅ ÐÌÕÓ 

ÈÁÕÔȟ ÑÕÉ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄÅ ÔÏÕÔ ÕÎ ÒïÓÅÁÕ ÄÅ ÄÉÒÅÃÔÉÏÎÓ ÅÔ ÄȭÁÎÔÅÎÎÅÓ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ 

villes algériennes. Un entretien semi-directif basé sur les cinq indicateurs de 

ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ïÔÁÂÌÉÓ ÐÁÒ Ìȭ!#2, ɉ!ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ ÏÆ #ÏÌÌÅÇÅ ÁÎÄ 2Åsearch Libraries) a 

été arrangé. Nous sommes arrivés à remarquer que les techniques de recherche 

ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÌÅÓ ÐÌÕÓ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÅÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÔÏÕÔÅÓ ÂÉÅÎ ÍÁÉÔÒÉÓïÅÓ ÐÁÒ ÌÅÓ 

gestionnaires touchés par notre enquête, que la notion de la formation tout au long 

de la vie ne constitue pas un enjeu pour nos répondants, et que les règles de 

communication dont a besoin tout gestionnaire dans son entreprise sont mal 

assimilées. Ces résultats démontrent une déficience majeure relevant des 

compétences du système de formation à qui incombe la lourde responsabilité 

ÄȭÁÓÓÕÒÅÒ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û ÔÏÕÓ ÌÅÓ 

apprenants. Comment sera-t-ÉÌ ÐÏÓÓÉÂÌÅ Û ÃÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄȭÉÎÔïÇÒÅÒ ÃÅÔÔÅ 

nouvelle société où la formation continue et la mise à jour des connaissances sont 

un prérequis ?   

 

I- $ÉÍÅÎÓÉÏÎÓ ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ 

  

1-1.  ,ȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ : un impératif de la stratégie des entreprises  

 

$ÁÎÓ ÃÅ ÍÏÎÄÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ÒÅÎÄÕ ÈÏÓÔÉÌÅ Û ÌȭÁÃÔÉÖÉÔï ÏÒÇÁÎÉÓÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÅÔ 

entrepreneuriale par la diversité sans cesse croissante des produits,  il devient 

nécessaire de savoir gérer. Pour savoir gérer, nous avons besoin de savoir 

ÍÁÉÔÒÉÓÅÒ ÌÅÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÐÒÏÄÕÉÒÅ ÄÅ ÌÁ 

connaissance. Il est même souligné ÑÕÅ ÌȭÈÏÍÍÅ ÃÕÌÔÉÖï ÅÓÔ ÃÅÌÕÉ ÑÕÉ  « sait 

ÓȭÉÎÆÏÒÍÅÒȟ ÓÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÅÒȟ ÅÔ ÑÕÉ Á ÁÃÑÕÉÓ ÕÎÅ ÍïÔÈÏÄÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÔ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ 

pour pouvoir se faire une idée par lui-même » (Pochet, Thirion, 1999).  

 

,ȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÄÏÉÔ ÆÁÉÒÅ ÆÁÃÅ ÁÕ ÌÉÂïÒÁÌÉÓÍÅȟ ÁÌÏÒÓȟ ÍÏÄîÌÅ ÔÙÐÅ ÄÏÍÉÎÁÎÔ ÁÖÅÃ ÔÏÕÔÅ 

ÌÁ ÌÁÔÉÔÕÄÅ ÄȭÁÇÉÒ ÁÕÓÓÉ ÂÉÅÎ ÁÕØ ÐÌÁÎÓ ÎÁÔÉÏÎÁÌȟ ÒïÇÉÏÎÁÌ ÑÕȭÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌȟ Û ÌÁ 

compétition coÍÍÅ ÍÏÔÅÕÒ ÄÅ ÌȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÍÏÎÄÉÁÌÅ ÅÔ Û Ìa concurrence 

rayonnant tous azimuts. Dans cet effroyable contexte,  il ne reste aux managers, 

armés de la bonne information, que leur intelligence pour se défendre et être 

ÃÏÍÐïÔÉÔÉÆÓȢ !ÉÎÓÉȟ ÌȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎformation devient stratégique pour 

ÓÔÉÍÕÌÅÒ ÌȭÉÎÎÏÖÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÃÒïÁÔÉÏÎȟ ÁÆÉÎ ÄȭÁÎÔÉÃÉÐÅÒ ÌÁ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÃÅ ÏÕ ÃÏÎÔÒÁÃÔÅÒ 

de nouveaux marchés, elle doit être nécessairement accompagnée de la maitrise 
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ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÐÏÕÒ ðÔÒÅ ÐÌÕÓ ÐÅÒÆÏÒmante. L'information 

est donc le levier à actionner pour la réussite, la performance et la prospérité des 

ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓȟ ÌÏÒÓÑÕȭÅÌÌÅ ÅÓÔ ÒïÃÅÎÔÅ ÅÔ ÔÒÁÉÔïÅ ÁÖÅÃ ÐÅÒÔÉÎÅÎÃÅ ÐÏÕÒ ÐÏÕÖÏÉÒ ÁÇÉÒ 

avec efficacité au moment opportun. I) ÓȭÁÇÉÔ ÌÛȟ ÄÅ ÌÁ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÉon de cette 

information en une connaissance utile et exploitable pour suivre la cadence du 

développement des choses, ce qui implique la dimension humaine qui seule peut 

ÐÅÒÍÅÔÔÒÅ ÃÅ ÐÁÓÓÁÇÅ ÄÅÖÅÎÕ ÉÎÃÏÎÔÏÕÒÎÁÂÌÅȟ ÃÏÍÍÅ ÎÏÕÓ ÌȭÁÖÏÎÓ ÄïÊÛ ÓÏÕÌÉÇÎï 

il ne restÅ ÐÌÕÓ ÑÕÅ ÌÁ ÍÁÔÉîÒÅ ÇÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÈÏÍÍÅ ÐÏÕÒ ÁÆÆÒÏÎÔÅÒ ÃÅ ÃÏÍÂÁÔȢ De cette 

ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÃÏÎÃÅÐÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÎïÅ ÌÁ ÄïÎÏÍÉÎÁÔÉÏÎ « ÄȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ 

économique », ou « business intelligence », dont nous allons tracer les contours. 

 

1-2.  #ÏÎÔÏÕÒÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅ ÏÕ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ 

économique  

 

5ÎÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÓÔÒÁÔïÇÉÑÕÅ ÄÅÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓ ÏÕ ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ est une 

information qui sert à dissiper toute incertitude dans la prise de décisions 

managériales, en revêtant les propriétés suivantes :  

¶ Information à valeur ajoutée  : Pour certains auteurs dont (Gilles, 

F. ; Cleveland, H.), ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÃÏÎÓÉÄïÒïÅ ÃÏÍÍÅ ÕÎÅ ÍÁÔÉîÒÅ ÐÒÅÍÉîÒÅ 

stratégique,       drainée et sélectionnée par un bon système d'informations et 

ÓÕÒÔÏÕÔ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÂÌÅȟ ÃȭÅÓÔ Û ÄÉÒÅ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÐÅÕÔ  ÔÒÁÉÔÅÒ ÐÏÕÒ ÌÁ ÒÅÎÄÒÅ 

opérationnelle, ÅÎ ÖÕÅ ÄÅ ÓÏÎ ÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÁÕ ÐÒÏÆÉÔ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ. Jack, 

(ÉÒÓÈÌÅÉÆÆÅÒ ÌȭïÖÁÌÕÅ à partir de cinq critères : son applicabilité par opposition à 

1'information générale, sa certitude, son contenu, et surtout sa pertinence pour la 

décision et l'importance de sa diffusion en sachant  que sa  nouveauté a un impact 

direct sur sa valeur et par voie de conséquence sur son adoption. Evaluation que 

Barry Epstein et William Kinget renchérissent en lui aÔÔÒÉÂÕÁÎÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÃÒÉÔîÒÅÓ 

tels que la rentabilité, la possibilité de comparer ou la possibilité de quantifier. 

Ainsi, seules la sélectivité et la précision de l'information seraient d'importantes 

valeurs ajoutées utiles à la prise de décision. Elles peuvent être puisées dans des 

produits innovants, brevets, découvertes, les évolutions techniques ou 

technologiques, publications scientifiques et techniques  (abonnements choisis 

ÅÎ ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌÅÕÒ ÃÒïÄÉÂÉÌÉÔï ÓÃÉÅÎÔÉÆÉÑÕÅɊȟ ÁÐÐÅÌÓ ÄȭÏÆÆÒÅÓȟ ÃÏÎÃÕÒÒÅÎÃÅȟ 

structures de marchés avec ÌÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄȭÁÃÈÁÔÓ ÅÔ 

ÄȭÁÐÐÒÏÖÉÓÉÏÎÎÅÍÅÎÔ, comportements stratégiques, mouvements financiers, les 

bases commerciales traditionnelles, Internet, ses sites, ses blogs, ses listes, 

recherches géographiques et pour finir dans les lois, propositions de lois, décrets, 

nouvelles normesȟ ÌÁÂÅÌÓȟ ÅÔÃȣ #ÅÐÅÎÄÁÎÔȟ ÓÉ ÉÎÔÅÒÎÅÔ ÅÔ ÌÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ ÏÕÔÉÌÓ ÅÎ 

ÌÉÇÎÅ ÒÅÓÔÅÎÔ ÕÎÅ ÓÏÕÒÃÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÄÅ ÃÈÏÉØȟ ÉÌ ÉÍÐÏÒÔÅ ÄÅ ÐÒÅÎÄÒÅ ÅÎ 

ÃÏÎÓÉÄïÒÁÔÉÏÎ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓ ÓÏÕÒÃÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ȡ ÌÅÓ réseaux sociaux, les idées des 

collaborateurs après une session de formation, un séminaire, une conférence, une 

ÍÁÎÉÆÅÓÔÁÔÉÏÎ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÕÎÅ ÒïÕÎÉÏÎ ÃÒïÁÔÉÖÅȟ ÅÔÃȣ 
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¶    Information mise à jour  : pour rester compétitives, il faut 

ÄȭÁÂÏÒÄ ÑÕÅ ÌÅÓ ÅÎÔÒÅÐrises commencent par définir  leurs besoins en 

information, car si ces derniers  ne sont pas clairement définis en amont, les 

recherches apporteront des informations inutilisables. Il faut savoir également 

identifier les forces et les faiblesses des concurrents, connaitre les nouveaux 

concurrents, et les nouveaux produits. A cet effet, les entreprises doivent 

continuellement avoir ÕÎÅ ÌÏÎÇÕÅÕÒ ÄȭÁÖÁÎÃÅ ÓÕÒ ÌÅÓ ÁÕÔÒÅÓȟ ÅÎ ÁÎÔÉÃÉÐÁÎÔ la 

représentation de l'état futur de leur entité. Ce qui impose de disposer ÄȭÕÎÅ 

information à jour et immédiatement exploitable. Pour mettre leur entreprise au 

diapason de la modernité les décideurs sont contraints de recueillir les 

informations les plus récentes qui ont trait à leur activité, à leurs partenaires, 

clients et fournisseurs.   

 

¶ Information pertinente et disponible au bon moment  : A repérer 

en apprenant à gérer judicieusement le flux informationnel par la lecture et la 

recherche à fréquence régulière dans les sources déjà énumérées. Disposer 

également des moyens techniques, notamment  un  poste connecté à Internet et 

ïÑÕÉÐï ÄȭÕÎ ÎÁÖÉÇÁÔÅÕÒ ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÐÏÕÒ ÕÎ ÁÃÃîÓ ÆÁÃÉÌÅ ÅÔ ÒÁÐÉÄÅ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

recherchée. 

 

¶ Information accessible par la bonne personne  : ,ȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

doit être orientée vers la mise en application de manière proactive, grâce à son 

ÉÎÔÅÒÃÅÐÔÉÏÎ ÐÁÒ ÌÁ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÑÕÉ Á ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ 

socio-économique de son entreprise, une formation interdisciplinaire pour 

croiser les informations afin de détecter les plus crédibles, les saisir et les 

communiquer  en temps réel, parfois quelques minutes suffisent pour décrocher 

de gros marchés, on dit bien que : « ÌÅ ÔÅÍÐÓ ÃȭÅÓÔ ÄÅ ÌȭÁÒÇÅÎÔ ». 

 

1-3.  6ÅÉÌÌÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ȡ ÕÎ ÏÕÔÉÌ ÁÕ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅ ÄÅ 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

,Á ÃÒïÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌȭÏÒÉÇÉÎÁÌÉÔï demeurent un facteur de croissance incontestable dont 

aucune entreprise ne peut plus se passer. Aussi, pour demeurer concurrentielle, 

ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÄÏÉÔ ÆÏÒÃïÍÅÎÔ intégrer dans sa stratégie ÌÁ ÖÅÉÌÌÅ ïÔÁÎÔȟ ÊÕÓÑÕȭÛ 

présent, le seul moyen capable de lui permettre de constituer un fonds 

informationnel  nécessaire à son développement et à son avenir, car élaboré en 

ÆÏÎÃÔÉÏÎ ÄÅ ÓÏÎ ÄÏÍÁÉÎÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȟ ÅÎ Ù ÃÏÎÓÁÃÒÁÎÔ ÌÅ ÍÏÉÎÓ ÄÅ ÔÅÍÐÓ ÐÏÓÓÉÂÌÅȟ 

ÐÕÉÓÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÇÕÅÔÔÅÒ ÌÅÓ Ⱥ ÓÉÇÎÁÕØ ÄͻÁÌÅÒÔÅ Ȼ  avec la mise ÅÎ ÐÌÁÃÅ ÄȭÕÎ 

processus automatisé de surveillance régulière et personnalisée, dans la 

perspective de saisir des opportunités de marché et de développement. La veille  

sert également à réduire les risques liés à l'incertitude et aux menaces liées au 

manque ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÓÕÒ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅÓ ÐÒÏÄÕÉÔÓȢ  
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¶  Types de veille informationnelle   

 La veille technologique  : opération active menée par 

ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ ÐÏÕÒ    surveiller les évolutions relatives aux  découvertes 

scientifiques, aux innovations technologiques (produits et services),  aux procédés 

ÄÅ ÆÁÂÒÉÃÁÔÉÏÎ ÅÔ Û ÌȭÁÐÐÁÒÉÔÉÏÎ ÄÅ ÎÏÕÖÅÁÕØ ÍÁÔïÒÉÁÕØ ÉÓÓÕÓ ÄÅ ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ 

fondamentale appliquée. Cette opération suit indéfiniment la boucle suivante :  

- #ÉÂÌÁÇÅ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ; 
- Récolte et analyse de ces dernières ;   
- Diffusion du produit obtenu et ainsi de suite.  

 La veille concurrentielle  : outil de benchmarking,  selon   

Rouach : « Elle permet de pister les démarches actives,  déploiements  vers  

d'autres  secteurs d'activités, fausses pistes et leurres destinés à égarer les curieux, 

intrusions diverses, dépôts de brevets, travaux de recherche et ce de la part de 

concurrents directs et indirects » (Rouach, D., 2004). 

 
!Õ ÔÅÒÍÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ  ÁÐÐÒÏÃÈÅ ÄÅ  ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ  ÄȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅȟ ÂÒÏÓÓïÅ Û 
grand trait nous  ÐÏÕÖÏÎÓ ÁÆÆÉÒÍÅÒ ÑÕȭÉÌ  ÓͻÁÇÉÔ  ÎÏÎ  ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ  ÄÅ ÃÏÌÌÅÃÔÅÒ  
l'information,  de  vérifier son authenticité, de  l'actualiser  en  lui  donnant de la 
ÖÁÌÅÕÒȟ  ÐÏÕÒ  ÁÎÔÉÃÉÐÅÒ ÌÅ ÆÕÔÕÒ ÅÔ  ÅÎÆÉÎ ÌͻÅØÐÌÏÉÔÅÒ ÓÁÎÓ ÁÕÃÕÎÅ ÍÅÎÁÃÅ ÄȭðÔÒÅ 
dépassé par les évènemenÔÓ ÅÎ ÃÏÕÒÓȟ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ  ÄȭÁÕÔÒÅ ÐÁÒÔ  ÉÍÐÌÉÑÕÅÒ  ÄÁÎÓ ÌÅ 
ÐÒÏÃÅÓÓÕÓ  ÄÅÓ  ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÔÅÓ ÐÏÕÒ ÐÁÓÓÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ Û 
ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅȢ Ne dit-on pas que ȡ Ȭ,ͻÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃͻÅÓÔ ÄÕ ÐÏÕÖÏÉÒȭȢ  #ÅÃÉ ÄÉÔȟ ÎÏÕÓ 
avons abordé le premier aspect de notre travail, reste à savoir maintenant : quelle 
analyse peut-ÏÎ ÆÁÉÒÅ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ  ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ  ÎÏÔÒÅ ÓÙÓÔîÍÅ ÄÅ 
formation ?  soit en Algérie, et  quelle  stratégie  de formation peut-on  adopter  
pour  une  meilleure  maitrise  de  cette culture afin ÄȭÁÍÅÎÅÒ ÌÅÓ ÃÁÄÒÅÓ 
ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ Û ÍÉÅÕØ ÌÁ ÓÁÉÓÉÒ ÅÔ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÅÒȢ 

 

ςȢ %ÎÑÕðÔÅ ÁÕÐÒîÓ ÄÅÓ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄÅ ÌÁ Ȭ3/.%,'!:ȭ  

 

Pour essayer de répondre à nos interrogations, nous avons entrepris une étude 

ÑÕÁÌÉÔÁÔÉÖÅ ÐÏÕÒ ïÖÁÌÕÅÒ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒmation chez un échantillon de 25 

ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅ Ȭ3/.%,'!:ȭ ÄÁÎÓ ÌÁ ×ÉÌÁÙÁ ÄÅ #ÏÎÓÔÁÎÔÉÎÅȢ 5Î 

entretien semi-directif a donc été arrangé basé essentiellement sur les cinq 

ÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒÓ ÄÅ ÐÅÒÆÏÒÍÁÎÃÅ ïÔÁÂÌÉÓ ÐÁÒ Ìȭ!#2, ɉ!ÓÓÏÃÉÁÔÉÏÎ ÏÆ #Ïllege and 

Research Libraries) et qui définissent une personne dotée de la culture de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ #ÅÓ ÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒÓ ÓÏÎÔ ÌÅÓ ÓÕÉÖÁÎÔÓ : 

 

¶ Premier indicateur : Etre capable de déterminer la nature et la dimension 

du besoin en information 

¶ Deuxième indicateur ȡ %ÔÒÅ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÄȭÕÎÅ ÆÁëÏÎ ÅÆÆÉÃÉÅÎÔÅ Û 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÒÅÃÈÅÒÃÈïÅ 
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¶ Troisième indicateur : Etre capable de résumer les idées maitresses à 

ÅØÔÒÁÉÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÏÌÌÅÃÔïÅ 

¶ Quatrième indicateur ȡ %ÔÒÅ ÃÁÐÁÂÌÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÅÆÆÉÃÁÃÅÍÅÎÔ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ 

individuellement ou en groupe, pour réaliser un projet 

¶ Cinquième critère : Etre capable de comprendre certains aspects 

ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅÓȟ ÓÏÃÉÁÕØ ÅÔ ÊÕÒÉÄÉÑÕÅÓ ÁÕÔÏÕÒ ÄÅ ÌȭÁÃÃîÓ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ Û 

son utilisation. 

 

  3.   Analyse et discussion  

 

Pour ce qui est du premier indicateur, les cadres gestionnaires, éléments de notre 

ïÃÈÁÎÔÉÌÌÏÎȟ ÄïÍÏÎÔÒÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÓÁÖÅÎÔȟ ÐÏÕÒ ÌÁ ÐÌÕÐÁÒÔȟ ÅØÐÒÉÍÅÒ ÌÅÕÒ ÂÅÓÏÉÎ ÅÎ 

ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÅÔ ÏÎÔ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÔï ÄȭÅØÐÌÉÑÕÅÒ ÃÏÍÍÅÎÔ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÐÒÏÄÕÉÔÅȟ 

organisée et disséminée. TouÓȟ Û ÌȭÕÎÁÎÉÍÉÔïȟ ÁÆÆÉÒÍÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÎÔ ÃÏÎÓÃÉÅÎÔÓ 

quant à ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ Ils ÁÊÏÕÔÅÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ ÑÕȭÉÌÓ ÏÎÔ ÌÁ ÃÁÐÁÃÉÔï 

de réévaluer leur besoin en information. Concernant le deuxième indicateur, nous 

constatons à ce niveau que les obstacles commencent vraiment à surgir face à nos 

répondants qui à 80% trouvent des difficultés à mener des enquêtes pour collecter 

ÅÔ ÁÃÃïÄÅÒ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ )ÌÓ ÎÅ ÃÏÎÎÁÉÓÓÅÎÔ ÐÁÓ ÁÓÓÅÚ ÌÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄÅ ÒÅÐïÒÁÇÅ ÑÕÉ 

peuvent les aider à accéder aux documents tels que : les catalogues, les 

bibliographies, les bases de données, les outils de méta-recherche, le web invisible 

ȣ ,ÅÕÒ ÍÁÉÔÒÉÓÅ ÄÅÓ 4)# ɉ4ÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÄÅ Ìȭ)ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÌÁ #ÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎɊ 

ÐÏÕÒ ÁÃÃïÄÅÒ Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÔÒîÓ ÍÏÄÅÓÔÅȢ )ÌÓ ÅØÐÌÉÑÕÅÎÔ ÑÕȭÉÌs sont souvent 

ÅÍÂÁÒÒÁÓÓïÓ ÄîÓ ÑÕȭÉÌÓ ÓÏÎÔ ÆÏÒÃïÓ Û ÆÁÉÒÅ ÕÎÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÉÒÅȢ )ÌÓ ÎÅ 

ÓÅÍÂÌÅÎÔ ÐÁÓ ÁÕ ÃÏÕÒÁÎÔ ÄÅÓ ÄÉÖÅÒÓÅÓ ÁÐÐÒÏÃÈÅÓ ÄȭÁÎÁÌÙÓÅ ÄÅ ÄÏÎÎïÅÓ ÑÕȭÉÌ ÅÓÔ 

ÕÔÉÌÅ ÄÅ ÍÁÉÔÒÉÓÅÒȢ ,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÑÕÁÎÔ Û ÃÏÎÓÔÒÕÉÒÅ ÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÓÔ 

poÕÒ ÅÕØ ÕÎÅ ÆÏÒÍÕÌÅ ÔÒîÓ ÃÏÍÐÌÅØÅ ÑÕȭÉÌÓ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÐÒðÔÓ Û ÁÓÓÉÍÉÌÅÒȢ ,Å 

troisième indicateur qui consiste à résumer les idées maitresses à extraire de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÃÏÌÌÅÃÔïÅÓ ÅÓÔ ÌÏÉÎ ÄȭðÔÒÅ ÍÁÉÔÒÉÓï ÐÁÒ ÐÌÕÓ ÄÅ ψπϷ ÄÅ ÎÏÓ 

répondants. En effet, savoir eØÐÌÏÉÔÅÒ ÌÅÓ ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÁÌÉÔïÓ ÄÅ ÌȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒ ÐÏÕÒ 

étudier les interactions et recoupements entre les divers faits, phénomènes ou 

ÃÏÎÃÅÐÔÓ ÒÅÌîÖÅ ÐÏÕÒ ÃÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÄÅ ȬÔÝÃÈÅÓ ÓÐïÃÉÆÉÑÕÅÓ ÁÕØ ÓÐïÃÉÁÌÉÓÔÅÓ ÅÎ 

ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅȭȟ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ Ⱥ le savoir-chercher ÓȭÁÐÐÒÅÎÄ ÄÁÎÓ ÔÏÕÔÅÓ ÌÅÓ 

disciplines » (Duspaire, 2004). )ÌÓ ÎÅ ÓÁÖÅÎÔ ÐÁÓ ÑÕȭÕÎÅ ÓÔÒÁÔïÇÉÅ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÓÔ 

ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÁÐÔÅ Û ðÔÒÅ ÒïÖÉÓïÅȢ #ÏÍÍÅÎÔ ïÖÁÌÕÅÒ ÌÅÓ ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ ÓÏÕÒÃÅÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

ÅÓÔ ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÁÓÐÅÃÔ ÑÕÉ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÃÏÎÎÕ ÐÁÓ ÎÏÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓ ÂÉÅÎ ÑÕȭÉÌ ÓÏÉÔ 

essentiel ȡ ȬÒïÐÕÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÕÔÅÕÒȭȟ ȬÆÉÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ ÓÏÕÒÃÅÓȭ ÅÔ ȬÑÕÁÌÉÔï ÄÕ ÃÏÎÔÅÎÕ ÄÅÓ 

ÓÏÕÒÃÅÓȭȢ1ÕÁÎÄ ÎÏÓ ÒïÐÏÎÄÁÎÔÓ ÅØÐÌÏÉÔÅÎÔ ÕÎ ÆÏÎÄÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÉÒÅÓȟ ÉÌÓ ÎÅ 

semblent nullement orienter leur vision vers la détermination de la valeur ajoutée 

de la connaissance. 60% de nos répondants ont des difficultés à maitriser la 

ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ïÌÅÃÔÒÏÎÉÑÕÅ ÑÕÉ ÐÏÕÒÔÁÎÔ ÓȭÉÍÐÏÓÅ ÄȭÕÎÅ ÆÁëÏÎ ÓÕÂÓÔÁÎÔÉÅÌÌÅ ÄÁÎÓ 

tous les secteurs de la vie active.  
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0ÏÕÒ ÃÅ ÑÕÉ ÅÓÔ ÄÕ ÑÕÁÔÒÉîÍÅ ÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒ ÁÙÁÎÔ ÔÒÁÉÔ Û ÌȭÕÔilisation efficace de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÒïÁÌÉÓÅÒ ÕÎ ÐÒÏÊÅÔ ÉÎÄÉÖÉÄÕÅÌ ÏÕ ÅÎ ÇÒÏÕÐÅȟ ÎÏÕÓ ÃÏÎÓÔÁÔÏÎÓ ÑÕÅ 

ÎÏÓ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓȟ Û ÌȭÕÎÁÎÉÍÉÔïȟ ÎÅ ÐÒÏÄÕÉÓÅÎÔ ÐÁÓ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ )ÌÓ ÎȭÅÎ 

sont que consommateurs. Ils ne semblent pas préoccupés par la nécÅÓÓÉÔï ÄȭÁÖÏÉÒ 

ÕÎ ÊÕÇÅÍÅÎÔ ÃÒÉÔÉÑÕÅ ÌÏÒÓ ÄÅ ÌȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ )ÌÓ ÏÎÔ ïÇÁÌÅÍÅÎÔ 

ÄÅÓ ÌÁÃÕÎÅÓ ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÄÅ ÔÅØÔÅÓ ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ 

audio-visuels pour communiquer les résultats de travaux via les TIC. Ils ne sont 

nullement motivés à travailler en groupe. Cela ne les incite pas à développer une 

ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭïÃÈÁÎÇÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÅ ÓÏÎ ÐÁÒÔÁÇÅȢ $ȭÁÉÌÌÅÕÒÓ 3ÉÍÏÎÄÏÎ 

'ÉÌÂÅÒÔ ÅØÐÌÉÑÕÅ ÂÉÅÎ ÑÕÅ ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ  Ⱥ ÎÅ ÓÅ ÄïÌÁÙÅ ÐÁÓ ÄÁÎÓ ÌÅ ÃÏÌÌÅÃÔÉÆ Ȼȟ 

bien  au contrÁÉÒÅȟ ÅÌÌÅ ÓÅ ÒÅÎÆÏÒÃÅ ÅÔ ÓȭÁÍÐÌÉÆÉÅ ÐÏÕÒ ÍÉÅÕØ ÄïÆÅÎÄÒÅ ÌÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ 

fortes de cette singularité (Simondon, G.  1989). La notion de formation tout au 

ÌÏÎÇ ÄÅ ÌÁ ÖÉÅ ÅÓÔ ÃÅÒÔÅÓ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÅ ÐÏÕÒ ÅÕØȟ ÍÁÉÓ ÉÌÓ ÁÆÆÉÒÍÅÎÔ ÂÉÅÎ ÑÕȭȭÅÌÌÅ ÎȭÅÓÔ 

pas un enjeu de tailÌÅȭȢ ,Å ÃÉÎÑÕÉîÍÅ ÅÔ ÄÅÒÎÉÅÒ ÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒ ÎÏÕÓ ÄïÍÏÎÔÒÅ ÑÕÅ ÎÏÓ 

gestionnaires sont, en grande majorité, conscients de la dimension économique de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÓÏÎ ÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÄÉÖÅÒÓ ÔÙÐÅÓ ÄÅ ÔÒÁÎÓÁÃÔÉÏÎÓȢ 0ÁÒ ÃÏÎÔÒÅȟ 

peu de répondants donnent une importance à la dimension sociale de 

ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ ,Å ÐÉÒÅ ÅÓÔ ÑÕÅ ÎÏÓ ÃÁÄÒÅÓ ÇÅÓÔÉÏÎÎÁÉÒÅÓȟ ÅÎ ÇÒÁÎÄÅ ÍÁÊÏÒÉÔïȟ 

ÒÅÆÕÓÅÎÔ ÄȭÁÃÃÅÐÔÅÒ ÌÅ ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÓÕÉÖÁÎÔ ȡ ,ÏÒÓ ÄȭÕÎÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔÁÉÒÅȟ ÔÏÕÔÅ 

information dont on ignore la provenance doit être écartée. 0ÏÕÒ ÅÕØȟ ȬÌȭÅÓÓÅÎÔÉÅÌ 

ÅÓÔ ÄÅ ÐÏÕÖÏÉÒ ÔÒÏÕÖÅÒ ÅÔ ÃÏÌÌÅÃÔÅÒ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄîÓ ÑÕȭÏÎ ÅÎ Á ÂÅÓÏÉÎȭȢ ,Å 

ÒïÆïÒÅÎÃÅÍÅÎÔ ÎÅ ÓÅÍÂÌÅ ÐÁÓ ÌÅÓ ÐÒïÏÃÃÕÐÅÒȢ ,ÏÒÓÑÕȭÏÎ ÌÅÕÒ ÐÁÒÌÅ ÄÅ ȬÐÌÁÇÉÁÔȭȟ ÉÌÓ 

ÒïÁÇÉÓÓÅÎÔ ÁÕÔÒÅÍÅÎÔ ÁÆÆÉÒÍÁÎÔ ÑÕÅ ȬÃÅÌÁ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÕÎÅ ÂÏÎÎÅ ÃÈÏÓÅȭȢ Néanmoins, 

ÉÌÓ ÁÊÏÕÔÅÎÔ ÑÕÅ ȬÓÏÕÖÅÎÔ ÌÅÓ ÃÏÎÄÉÔÉÏÎÓ ÄÅ ÔÒÁÖÁÉÌ  ÐÏÕÓÓÅÎÔ ÁÕ ÐÌÁÇÉÁÔȭ ; ceci 

ÅØÐÌÉÑÕÅ ÐÏÕÒÑÕÏÉ ÌȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÊÕÇÅÍÅÎÔ ÃÒÉÔÉÑÕÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÁÕØ 

ÙÅÕØ ÄÅ ÎÏÓ ÒïÐÏÎÄÁÎÔÓȢ ,Å ÃÏÎÃÅÐÔ ÄÅ ÄÒÏÉÔ ÄȭÁÕÔÅÕÒ ÅÓÔ ÔÒîÓ ÍÁÌ ÁÓÓÉÍÉÌï ÃÈÅÚ 

nos cadres gestionnaires. 

 

Déjà Claude Baltz en 1997 déclarait : « Pas de société d'information sans culture 

informationnelle » (Baltz, C. 1998). Ceci va nous aider  à mieux  comprendre 

ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÄÅ ÎÏÔÒÅ ÅÎÑÕðÔÅ ÅÔ ÌÁ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆormation en 

!ÌÇïÒÉÅȢ )Ì ÉÍÐÏÒÔÅ ÄȭÁÂÏÒÄ ÄÅ ÐÁÒÔÉÒ ÄÕ ÐÏÉÄÓ ÄȭÕÎ ÈïÒÉÔÁÇÅȟ ÄÅ ÃÅÒÔÁÉÎÓ ÅÎÊÅÕØ 

réels reliés directement à des faits historiques vécus par les citoyens dans le pays, 

ÎÏÔÁÍÍÅÎÔȟ ÌÅ ÒĖÌÅ ÄÅÓ ÐÒÅÍÉÅÒÓ ÅÓÐÁÃÅÓ ÏĬ ÌȭÏÎ ÐÏÕÖÁÉÔ ÁÐÐÒÅÎÄÒÅ Û ÌÉÒÅ ÅÔ Û 

écrire : les Zaouïas, ce sont des structures religieuses pédagogiques apparues au 

Maghreb entre le XI et XIII siècle, initialement édifiées pour dispenser 

ÌȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÅ ÌÁ ÌÅÃÔÕÒÅ ÅÔ ÄÅ ÌȭïÃÒÉÔÕÒÅ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÌÅÓ ÖÅÒÓÅÔÓ ÄÕ #ÏÒÁÎȟ 

accueillir des étudiaÎÔÓ ïÔÒÁÎÇÅÒÓ ÏÕ ÖÅÎÕÓ ÄÅ ÌÏÃÁÌÉÔïÓ ÌÏÉÎÔÁÉÎÅÓ ÅÔ ÄȭÁÕÓÐÉÃÅÓ ÁÕØ 

voyageurs. &ÁÃÅ Û ÌȭÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎ ÏÔÔÏÍÁÎÅ ÅÔ ÆÒÁÎëÁÉÓÅȟ ÅÌÌÅÓ ÏÎÔ ÐÒÉÓ ÕÎÅ autre 

ÔÏÕÒÎÕÒÅȟ ÃÅÌÌÅ ÄÅ ÌÕÔÔÅÒ ÐÏÕÒ ÃÏÎÓÅÒÖÅÒ ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÁÒÁÂÏ-musulmane, en formant 

des esprits afin de préparer des personnes lettrées capables de se soulever et de 

conduire ÌÁ ÒïÖÏÌÕÔÉÏÎ  ɉ! ÔÉÔÒÅ ÄȭÅØÅÍÐÌÅÓȟ ÎÏÕÓ ÐÏÕÖÏÎÓ ÃÉÔÅÒ ,ȭ%ÍÉÒ !ÂÄÅÌËÁÄÅÒȟ 

#ÈÅÉËÈ "ÏÕÁÍÁÍÁȟ ,ÁÌÁ &ÁÔÉÍÁ .ȭ3ÏÕÍÅÒȟ #ÈÅÉËÈ !ÈÅÄÁÄ ÑÕÉ ÏÎÔ ïÔï ÌÅÓ 
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précurseurs de la révolte anti colonialiste).  Les Zaouïas étaient réputées pour leur 

ÈÏÓÔÉÌÉÔï ÁÕØ ÃÏÌÏÎÓ ÅÔ Û ÌȭïÖÁÎÇïÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÕ ÐÅÕÐÌÅ ÁÌÇïÒÉÅÎȢ %ÌÌÅÓ ÓÏÎÔ ÄÅÖÅÎÕÅÓ 

des centres de rencontres et de préservation des trois principaux piliers de 

ÌȭÉÄÅÎÔÉÔï ÁÌÇïÒÉÅÎÎÅ ȡ ÌÁ ÌÁÎÇÕÅȟ ÌȭÈÉÓÔÏÉÒÅ ÅÔ ÌÁ ÒÅÌÉÇÉÏÎȢ !Õ ÒÅÇÁÒÄ ÄÅ ÌȭÉÎÆÌÕÅÎÃÅ 

ÐÏÓÉÔÉÖÅ ÄÅÓ :ÁÏÕāÁÓȟ ÄÁÎÓ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÉÎÄÉÇîÎÅÓȟ ÅÎ ÄÉÓÐÅÎÓÁÎÔ ÌÅ ÓÁÖÏÉÒ ÅÔ 

ÐÒÏÖÏÑÕÁÎÔ ÁÉÎÓÉ ÌȭïÖÅÉÌ ÎÁÔÉÏÎÁÌÉÓÔÅ, les français ont combattu ces dernières pour 

en faire des lieux de culte des saints. Ce phénomène va se répandre et atteindre 

toutes les couches sociales, accentué par la politique coloniale dont le 

maraboutisme est devenu un véritable allié pour jeter cette population dans 

ÌȭÏÂÓÃÕÒÁÎÔÉÓÍÅ ÌÅ ÐÌÕÓ ÔÏÔÁÌ  ÃÏÍÍÅ ÌÅ soutient Dermenghem. (Dermenghem, E., 

1954).   

 

Cette  histoire de la culture informationnelle va évoluer en passant de la parole du 

cheikh de la Zaouïa ou Médersa à celle du maître pour ceux qui avaient la chance 

de pouvoir être inscrits dans une école pour fatalement être stoppés au cours fin 

ÄȭïÔÕÄÅÓȟ ÓÅÕÌs quelques-uns échappés à ce triste sort, excellents, issus de familles 

ÐÌÕÓ ÏÕ ÍÏÉÎÓ ÎÁÎÔÉÅÓȟ ÉÌÓ ÎÅ ÐÏÕÖÁÉÅÎÔ ðÔÒÅ ÒÅÃÁÌïÓȟ ÏÎÔ ÅÕ ÒÅÃÏÕÒÓ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 

de documents en plus du cours magistral. Cette introduction de ce nouveau 

ÓÕÐÐÏÒÔ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÖÁ ÒïÖÏÌÕÔÉÏÎÎÅÒ ÌÁ ÍïÔÈÏÄÅ 

pédagogique jusque-ÌÛ ÅÍÐÌÏÙïÅ ÅÎ ÃÏÎÆÒÏÎÔÁÎÔ ÄÉÒÅÃÔÅÍÅÎÔ ÌȭïÌîÖÅ ÁÖÅÃ ÌÁ 

source, ce qui de facto va amener ce dernier à développer des compétences  

informationnelles, capables de le conduire à la recherche, sélection, traitement et 

ÍÁÿÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ #Å ÒÁÐÐÏÒÔ ÁÐÐÒÅÎÁÎÔȟ ÃÈÅÒÃÈÅÕÒ Ⱦ ÄÏÃÕÍÅÎÔ ÖÁ Û ÓÏÎ 

ÔÏÕÒ ÃÏÎÎÁÿÔÒÅ ÕÎ ÐÒÏÆÏÎÄ  ÂÏÕÌÅÖÅÒÓÅÍÅÎÔ ÅÎÇÅÎÄÒï ÐÁÒ ÌȭÁÒÒÉÖïÅ ÅÔ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 

ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅÓ ÏĬ ÌÁ ÆÁÓÃÉÎÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÃÒÁÎȟ ÌÁ ÒÁÐÉÄÉÔïȟ la richesse des 

sources documentaires vont confronter ces derniers à une nouvelle méthode dans 

la recherche bibliographique, soit autrement dit apprendre à articuler entre 

production, diffusion et appropriation des données distribuées sur le web. 

Situation Û ÌÁÑÕÅÌÌÅ Û ÁÕÃÕÎÅ ïÔÁÐÅ ÄÅ ÌÅÕÒ ÓÏÃÉÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÉÌÓ ÎȭÏÎÔ ïÔï ÐÒïÐÁÒïÓȟ 

parents pour la plupart illettrés, environnement peu propice à la lecture en raison 

ÄÅ ÌȭÁÂÓÅÎÃÅ ÄÅ ÍÏÄîÌÅ Û ÓÕÉÖÒÅ ÅÔ ÄÅÓ ÌÉÅÕØ ÃÕÌÔÕÒÅÌÓ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ 

qui demeure au ÓÔÁÄÅ ÄÅÓ ÄïÃÌÁÒÁÔÉÏÎÓ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎȢ ,ÅÓ ÅÆÆÏÒÔÓ ÃÏÎÓÅÎÔÉÓ ÄÁÎÓ ÌÅ 

ÄÏÍÁÉÎÅ ÓÅÍÂÌÅÎÔ ðÔÒÅ ÃÏÍÍÅ ÕÎÅ ÓÏÒÔÅ ÄÅ ÃÏÕÒÓÅ ÐÏÕÒÓÕÉÔÅ ÄÅÒÒÉîÒÅ ÌȭïÄÉÆÉÃÁÔÉÏÎ 

de nouvelles structures nées du dernier ressort des techniques, en laissant pour 

ÃÏÍÐÔÅ ÌÁ ÍÁÿÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏrmation qui reste non ou mal enseignée et des 

enseignants, documentalistes, bibliothécaires, gestionnaires avec des 

programmes peu compatibles avec la réalité, alors que les moyens existent, 

toutefois à eux seuls, ils ne peuvent doter les apprenants de compétences 

ÉÎÔÅÌÌÅÃÔÕÅÌÌÅÓ ÒÅÑÕÉÓÅÓ ÐÏÕÒ ÒÅÐïÒÅÒȟ ÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒȟ ÄÉÓÃÅÒÎÅÒȟ ïÖÁÌÕÅÒ ÌȭÏÒÉÇÉÎÅȟ ÌÁ 

ÆÉÁÂÉÌÉÔïȟ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÅÔ ÌÁ ÐÅÒÔÉÎÅÎÃÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÔÒÏÕÖïÅȢ  #ÅÓ compétences 

ÍÕÌÔÉÐÌÅÓ  ÁÃÑÕÉÓÅÓ ÐÅÒÍÅÔÔÅÎÔ ÄȭÁÃÃÒÏÉÔÒÅ ÌÁ Ⱥ ÆÁÃÕÌÔï ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ Û ÄÅÓ ÓÔÒÁÔïgies 

plus compétitives » (Duouis, P., 2001).  Les déficiences majeures quant à 

ÌȭÁÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÉÎÃÏÍÂÅÎÔ ÅÎ ÇÒÁÎde partie au système éducatif 
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national au niveau de tous les cycles.  ,Å ÍÉÎÉÓÔÒÅ ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÓÕÐïÒÉÅÕÒ 

Mebarki lui-même  clarifie bien dans un de ses ouvrages que: « la formation à 

ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ  ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÓÏÕÔÅÎÕÅ ÐÁÒ ÕÎ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ  ÎÁÔÉÏÎÁÌ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÅÎ 

pédagogie» (Mebarki, M., 2003). La situation de la culture informationnelle est 

également ruinée par un  manque de pression de la part du lectorat pas habitué à 

la fréquentation de ces lieux et donc pas en mesure de déterminer et d'exprimer 

ses besoins devant un service médiocre de ces dernières qui ne ressentent pas la 

nécessité de s'améliorer face à des lecteurs passifs, résultat d'un apprentissage 

ÓÏÃÉÁÌ ÑÕÉ ÎȭÁ ïÔï Û ÁÕÃÕÎ ÍÏÍÅÎÔ ÄÅ ÌÅÕÒ ÖÉÅ ÄÁÎÓ ÌÅ ÓÅÎÓ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ ÃÈÅÚ ÅÕØ 

le gout de la lecture ; ce n'est qu'au stade de l'université que la lecture devient un 

impératif.  

 

Cette apparition tardive de la lecture chez l'algérien est donc suscitée par un 

besoin, car ils n'ont acquis auparavant aucune tradition dans ce domaine et ne 

manifestent par conséquent aucune exigence quant aux services rendus par ces 

institutions. Ce réel a forcément des conséquences fâcheuses sur les pratiques 

ÐïÄÁÇÏÇÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄÉÄÁÃÔÉÑÕÅÓȟ ÓÕÒ ÌÁ ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÌȭÅÎÓÅÉÇÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÅ ÒĖÌÅ ÄÅÓ 

ÁÐÐÒÅÎÁÎÔÓ ÄÁÎÓ ÌȭÁÃÔÉÏÎ ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅȢ 6ÉÅÎÔ ÓȭÁÊÏÕÔÅÒ l'inefficacité des 

bibliothèques qui n'entreprennent aucune action pour faire accéder leurs usagers 

au document, leur offrir ce qui vient d'être édité, leur fournir l'information qu'il 

souhaite recevoir, en un mot les éveiller à la culture. La responsabilité de cette 

quasi-absence de la lecture chez l'algérien est donc partagée entre ce lecteur 

occasionnel, docile et ces bibliothèques qui n'essayent pas de se mettre au 

ÄÉÁÐÁÓÏÎ ÄÅ ÌÁ ÎÏÕÖÅÌÌÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ 

maintenant, il faut qu'elles parviennent à allier entre les deux fonctions : 

enrichissement des fonds documentaires, conservation et communication des 

documents d'une façon plus élaborée, c'est à dire dans le cadre d'un réseau 

structuré et efficace.  Nous ne saurions mettre un terme à cette ethnographie, 

ÂÒÏÓÓïÅ Û ÇÒÁÎÄ ÔÒÁÉÔȟ ÄÅ ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ dans le contexte 

algérien, sans soulever la question des difficultés des bibliothèques à améliorer 

leurs prestations de services dues en grande partie à un manque de savoir, de 

savoir-faire et de savoir-être des agents, à une absence de sens des stratégies 

communicationnelles du manager pour motiver les acteurs de cette entreprise 

ÄÏÎÔ ÅÎ ÄïÐÅÎÄ ÌÅ ÓÕÃÃîÓ ÅÔ Û ÕÎÅ ÉÎÁÄïÑÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÇÅÓÔÉÏÎ ÍÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅȟ  ÁÌÏÒÓ 

ÑÕÅ ÌÅ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔ ÁÔÔÅÎÄÕ ÓȭÉÎÓÃÒÉÔ ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÃÏÎÊÏÎÃÔÕÒÅ ÆÁÖÏÒÁÂÌÅȢ .ÏÕÓ 

comprenons par-là que la prolifération des ressources électroniques a « fait 

émerger de nouveaux paradigmes de services et de nouveaux rôles pour le 

personnel » (Curran, M., 2006). À présent, les hiérarchies concernées conscientes 

du rôle primordial de la documentation répondent favorablement aux demandes 

ÅÎ ÍÁÔÉîÒÅ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓȟ ÐÌÕÓ ÐÁÒÔÉÃÕÌÉîÒÅÍÅÎÔ ÅÎ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅȟ ÅÔ 

de formation des agents entre autres.  
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Conclusion  

 #ÅÔ ÁÐÅÒëÕ ÄÅ ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÁÌÇïÒÉÅÎ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅȟ ÎÏÕÓ 

laisse comprendre, cÏÍÂÉÅÎ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÕ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÓÏÃÉÏÃÕÌÔÕÒÅÌ ÅÓÔ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÄÁÎÓ 

ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÌÉïÅ Û ÌÁ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃÁÒ ÉÌ ÅØÅÒÃÅ 

ÕÎÅ ÁÕÔÏÒÉÔï ÓÕÒ ÌȭÉÎÄÉÖÉÄÕ ÄÁÎÓ ÔÏÕÓ ÓÅÓ ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔÓȢ 3É ÎÏÕÓ ÎÏÕÓ ÓÏÍÍÅÓ 

ÁÔÔÁÃÈïÓ Û ÍÅÔÔÒÅ ÅÎ ïÖÉÄÅÎÃÅ ÌȭÈÏÓÔÉÌÉÔï ÄÕ ÃÏÎÔÅØÔÅ ÓÏÃÉÏÃÕÌÔÕÒÅÌ ÄÅ Ìȭ!ÌÇïÒÉÅ 

ÑÕÁÎÔ Û ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃȭÅÓÔ ÅÎ ÒÁÉÓÏÎ ÄÅ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÃÅ ÄÅ ÌÁ 

ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅ ÄÅ ÓÅÓ ÃÁÕÓÅÓ ÑÕÉ ÐÅÕÖÅÎÔ ÎÏÕÓ ÓÅÒÖÉÒ ÄȭÉÎÄÉÃÁÔÅÕÒÓ ÐÏÕÒ ÆÏÒÍÕÌÅÒ 

des projets appropriés à notre société et capables de développer une politique 

nationale globale de l'information pour servir d'assise au système et réseau 

envisagés, afin de réduire le fossé qui sépare grandement les connaissances 

théoriques et pratiques des pays industrialisés de celles des pays émergeants, 

ÓÙÓÔîÍÅ ÑÕÉ ÆÁÉÔ ÁÐÐÅÌ Û ÌȭÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ ÈÕÍÁÉÎÅ ÔÏÕÔ ÅÎ ÍÁÉÎÔÅÎÁÎÔ ÌÁ ÃÏÈïÓÉÏÎ 

sociale. Est-ÉÌ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÁÃÃÅÐÔÅÒ Û ÃÅ ÑÕÅ ÎÏÓ ÅÎÔÒÅÐÒÉÓÅÓȟ quelle que soit leur 

envergure, soient gérées par des personnes qui ne disposent même pas de bases 

fondamentales de ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ?  Il faut commencer par suivre la 

tendance actuelle en concevant un enseignement digne de cette discipline dont 

ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÅÓÔ ÄÅ ÄïÖÅÌÏÐÐÅÒ ÄÅÓ ÃÏÍÐïÔÅÎÃÅÓ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌÌÅÓȢ Alexandre Serres 

dit à ce propos : « que la culture informationnelle devrait englober, du moins 

mieux articuler les trois cultures et les trois formations, info-documentaire, 

ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÅÔ ÄȭïÄÕÃÁÔÉÏÎ ÁÕØ ÍïÄÉÁÓȻ ɉ3ÅÒÒÅÓȟ !Ȣȟ ςππψɊȢ !ÍïÎÁÇÅÒ ÄÅÓ ÅÓÐÁÃÅÓ 

ÄÉÄÁÃÔÉÑÕÅÓ ÏĬ ÉÌ ÅÓÔ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÁÃÑÕïÒÉÒ ÕÎÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÃÅ ÑÕÉ ÒÅÌîÖÅ 

ÄȭÕÎÅ ÄïÍÁÒÃÈÅ ÁÎÔÈÒÏÐÏÌÏÇÉÑÕÅ ÃÅÎÔÒïÅ ÓÕÒ ÌÅ ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÂïÎïÆÉÃÉÁÉÒÅÓ. 

Ce travail  est possible à travers une perspective socio-éducative en portant un 

ÄÏÕÂÌÅ ÒÅÇÁÒÄ ÑÕÉ ÒÅÃÏÎÓÔÉÔÕÅÒÁÉÔ ÌȭÏÂÊÅÔ ïÔÕÄÉï ÅÔ ÑÕÉ ÍÅÔÔÒait en relief aussi bien 

les déterminations matérielles de cet environnement de plus en plus structuré par 

les nouvelles technologies, la création de nouveaux produits et services, de 

nouveaux rôles, de nouvelles tâches et modes d'organisation, un système élaboré 

en fonction des spécificités de notre société ÑÕÉ ÖÁ ÄÅ ÐÁÉÒ  ÁÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉ ÁÖÅÃ ÌÁ 

performance technologique : elle concerne la mise en valeur ou le développement 

ÄÅÓ ïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÐÒÏÐÁÇÅÁÎÔ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁÖÅÃ ÌÅÕÒ ÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÅÎ ÓÁÃÈÁÎÔ 

faire le tri et retenir que celles qui nous intéresse, en créant à cet effet des centres 

ÃÕÌÔÕÒÅÌÓ ÄÅ ÐÒÏØÉÍÉÔïȟ ÃȭÅÓÔ-à-dire dans les différents quartiers des 

agglomérations urbaines. Ces lieux doivent devenir dans leur intégralité tout 

accueil : accueil humain, accueil technique et accueil esthétique, des laboratoires 

ÄȭÁÐÐÒÅÎÔÉÓÓÁÇÅ ÄÅ ÌÁ ÃÕÌÔÕÒÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȢ #ȭÅÓÔ ÁÖÅÃ ÔÏÕÔÅ ÃÅÔÔÅ ÉÎÆÒÁÓÔÒÕÃÔÕÒÅ 

et des compétences de gestion efficiente que les personnes peuvent « participer à 

ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÉÎÆÏ-culture » (Morizio, C., 1997). Il est grand temps de 

comprendre que le levier d'action de cette société d'information que nous 

commençons à peine à percevoir se situe dans un développement technologique 

ÑÕÅ ÓͻÉÌ ÅÓÔ ÁÓÓÏÒÔÉ ÄͻÕÎÅ ÐÏÌÉÔÉÑÕÅ ÄȭÁÐÐÒÏÐÒÉÁÔÉÏÎ ÐÁÒ Ìe public des usages qu'il 

ÅÎÔÒÁÉÎÅ ÅÔ ÄȭÕÎÅ ÃÏÍÍÕÎÉÃÁÔÉÏÎ ÉÎÈïÒÅÎÔÅ Û ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄÅ ÃÕÌÔÕÒÅ ÑÕÉ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔ 

ÄÅ ÐÅÎÓÅÒ ÄÅ ÆÁÂÒÉÑÕÅÒ ÌȭÕÎÉÔï ÄÅÓ ÉÎÄÉÖÉÄÕÓȟ ÃÁÒ ÌÁ ÃÏÍÐÒïÈÅÎÓÉÏÎ ÄÅÓ ÖÁÌÅÕÒÓ 
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ÆÏÒÔÅÓ ÑÕÅ ÖïÈÉÃÕÌÅÎÔ ÃÅÓ ÄÅÒÎÉÅÒÓ ÌÕÉ ÐÅÒÍÅÔ ÎÏÎ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÄÅ ÓȭÁÄÁÐÔÅr à son 

ÍÉÌÉÅÕȟ ÍÁÉÓ ÁÕÓÓÉ ÄȭÁÄÁÐÔÅÒ ÃÅÌÕÉ-ci à lui-même, à ses besoins, à ses projets. 

Autrement dit le respect des croyances culturelles rend possible la 

ÔÒÁÎÓÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÌȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎȟ ÌÁ ÍÏÄïÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÃÏÍÐÏÒÔÅÍÅÎÔÓ ÈÕÍÁÉÎÓȢ 
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Information, documentation : nouvelles utopies ou fin des utopies ? 
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Résumé : Le XXIe siècle, par ses progrès techniques transformant la société semble 

ÒïÁÌÉÓÅÒ ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ ÕÔÏÐÉÅÓȢ -ÁÉÓ  ÌȭïÔÁÉÅÎÔ-elles vraiment, et le restent-elles ? Une 

ÃÏÎÃÅÐÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÓÅÍÂÌÅ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅȢ #Å ÐÒÏÊÅÔ ÉÄïÁÌÉÓÔÅ ÐÏÕÒ ÕÎ ÆÕÔÕÒ 

ÓȭÏÐÐÏÓÅ ÁÕ ÍÙÔÈÅȟ ÒïÃÉÔ ÆÉÃÔÉÏÎÎÅÌ ÄÕ ÐÁÓÓïȟ ÍÁÉÓ ÓȭÁÐÐÕÉÅ ÓÕÒ ÌÕÉ ɉÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ 

universelle sur le mythe de la tour de Babel). Ce projet vise à bouleverser la réalité 

ÓÏÃÉÁÌÅȟ ÓȭÏÐÐÏÓÁÎÔ Û ÌȭÉÄïÏÌÏÇÉÅȟ ÊÕÓÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÐÁÒ ÕÎÅ ÃÌÁÓÓÅ 

au pouvoir. En cela, la plupart des utopies (libérale, techniciste) se sont transformées 

en idéologies. Otlet présentait une utopie, car elle était à contre-courant des idées de 

ÌȭïÐÏÑÕÅȟ ÑÕÉ ÓȭÅÎ ÅÓÔ ÍÏÑÕïȢ ,ȭÁÃÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÕÔÏÐÉÅÓ ÐÒÏÖÏÑÕÅ ÕÎ ÒÅÊÅÔȟ ÓÅÎÓÉÂÌÅ 

quand le projet Google a reçu un accueil plus que réservé en 2005. De même alors que 

le web est censé pouvoir réaliser  les utopÉÅÓ ÄÅ ÌȭïÄÕÃÁÔÉÏÎȟ ÏÎ ÄïÎÏÎÃÅ ÌÅÕÒ ÓÔÒÉÃÔ 

aspect technique, sans nouveauté, leur méconnaissance des réalités humaines. On 

demande maintenant un humanisme numérique, qui rendrait sa prééminence à 

ÌȭÈÕÍÁÉÎ ɉÌÅÓ ÌÉÖÒÅÓ ÈÕÍÁÉÎÓ ÄÅ ÌȭÕÎÉÖÅÒÓÉÔï ÄÅ 4ÏÒÏÎÔÏɊȢ )Ì ÓȭÁÇÉÔ ÌÛ ÄÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÖÒÁÉÅÓ 

utopies, car en opposition aux tendances générales pour un certain temps. 

 

Mots clés : bibliothèque universelle, Mundaneum, MOOC, université en ligne, utopie, 

mythe, idéologie 

 

 

Introduction  

 

!Õ ÃĞÕÒ ÄÅÓ ÐÒïÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎÓ ÄÅÓ ÍïÔÉÅÒÓ ÄÕ ÓÅÃÔÅÕÒ ÄÅ Ìȭ)ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ-

$ÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÓÅ ÔÒÏÕÖÅÎÔ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÓÏÎ ÓÕÐÐÏÒÔȟ ÌÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔȟ ÖÅÃÔÅÕÒÓ 

principaux de la « ÓÏÃÉïÔï ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ » évoluant vers la « société de la 

connaissance ȻȢ $ÅÐÕÉÓ ÌÁ ÃÒïÁÔÉÏÎ ÄÕ ×ÅÂ ÅÔ ÄÅ ÌȭÈÙÐÅÒÔÅØÔÅȟ ÌÅs pratiques info-

documentaires changent, innovent, mutent. Déjà le cyberespace, utopie apparue dans 

la littérature de science-fiction de Gibson au début des années 80, est devenu 

conventionnel. Les métaphores spatiales sont remplacées par les numéros de 

veÒÓÉÏÎÓȟ ÃÏÍÍÅ ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÌÏÇÉÃÉÅÌÓȢ !ÕÊÏÕÒÄȭÈÕÉȟ Û ÌȭÈÅÕÒÅ ÏĬ ÌȭÏÎ ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅ ÐÏÕÒ 

ÓÁÖÏÉÒ ÑÕÁÎÄ ÁÕÒÁ ÌÉÅÕ ÌÁ ÂÁÓÃÕÌÅ ÅÎÔÒÅ ÌȭÅÓÐÁÃÅ ÄÕ ×ÅÂ ςȢπ ɉÃÅÌÕÉ ÄÅÓ ÕÓÁÇÅÓɊ ÅÔ ÃÅÌÕÉ 

du web 3.0 (celui de la sémantique), nous assistons en direct à la modification de la 
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structure même du web accompagnée de la multiplication de discours utopistes. De 

ÐÌÕÓ ÅÎ ÐÌÕÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÓ ÅÎÒÉÃÈÉÓÓÅÎÔ ÏÕ ÐÏÌÌÕÅÎÔ ÌÅÓ ÄÏÃÕÍÅÎÔÓ ȡ ÍÉÃÒÏ ÆÏÒÍÁÔÓȟ 

tag cloud, folksonomie, hashtags, annotations, commentaires... (Guillaud, 2008). Mais 

le syÓÔîÍÅ ÎÅ ÆÁÉÔȟ ÐÏÕÒ ÌȭÉÎÓÔÁÎÔȟ ÑÕÅ ÌÅÓ ÖÉÓÕÁÌÉÓÅÒȢ 4ÉÍ "ÅÒÎÅÒÓ-Lee nous fait rêver 

depuis quinze ans en annonçant que « le Web sémantique va utiliser la structure pour 

donner du sens au contenu des pages Web, en créant un environnement où les agents 

logiciels en parcourant les pages pourront réaliser rapidement des tâches 

compliquées pour les utilisateurs »14Ȣ /Î ÎÏÕÓ ÐÁÒÌÅ ÄȭÕÔÏÐÉÅÓȟ ÍÁÉÓ ÒïÁÌÉÓÁÂÌÅÓȟ ÖÏÉÒÅ 

ÒïÁÌÉÓïÅÓ  ÅÔ ÃÅÔÔÅ ÉÍÍÅÒÓÉÏÎ ÄÁÎÓ ÌȭïÃÏÓÙÓÔîÍÅ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎÎÅÌ ɉ,ÉÏÔÁÒÄȟ ςππψɊȢÎÅ 

correspond-elle pas à la fin des utopies. 

 

,ȭÁÖîÎÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÑÕÅ ÕÂÉÑÕÉÔÁÉÒÅ ÅÔ ÓÙÍÂÉÏÔÉÑÕÅ ɉ$Å 2ÏÓÎÁÙȟ ςππωɊ ÄÅ 

ÐÁÒ ÓÅÓ ÁÓÐÅÃÔÓ ÄȭÕÎÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÌÁ ÔÅÃÈÎÏÌÏÇÉÅ ÍÏÎÄÉÁÌÉÓïÅȟ ÎÏÕÓ ÆÁÉÔ ÐÅÎÓÅÒ ÁÕ 

célèbre (en son temps) article du politologue américain Fukuyama « La Fin de 

l'histoire  ? », dont le propos (pourtant très contextualisé avec la chute du système 

communiste) semble avoir gagné en actualité : « Il se peut bien que ce à quoi nous 

ÁÓÓÉÓÔÏÎÓȟ ÃÅ ÎÅ ÓÏÉÔ ÐÁÓ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ÌÁ ÆÉÎ ÄÅ ÌÁ ÇÕÅÒÒÅ ÆÒÏÉÄÅ ÍÁÉÓ ÌÁ ÆÉÎ ÄÅ ÌȭÈÉÓtoire en 

tant que telle ȡ ÌÅ ÐÏÉÎÔ ÆÉÎÁÌ ÄÅ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÉÄïÏÌÏÇÉÑÕÅ ÄÅ ÌȭÈÕÍÁÎÉÔï ÅÔ 

ÌȭÕÎÉÖÅÒÓÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄïÍÏÃÒÁÔÉÅ ÌÉÂïÒÁÌÅ ÏÃÃÉÄÅÎÔÁÌÅ ÃÏÍÍÅ ÆÏÒÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÄÅ 

ÇÏÕÖÅÒÎÅÍÅÎÔ ÈÕÍÁÉÎ ɍȣɎ ÉÌ ÓÅ ÐÒÏÄÕÉÒÁ ÄÅÓ ïÖîÎÅÍÅÎÔÓȟ ÍÁÉÓ ÃȭÅÓÔ ÃÅÔ ÉÄïÁÌ ÑÕÉ 

gouvernera lÅ ÍÏÎÄÅ ÒïÅÌ Û ÌÏÎÇÕÅ ïÃÈïÁÎÃÅȢ ɍȣɎ ,Á ÆÉÎ ÄÅ ÌȭÈÉÓÔÏÉÒÅ ÓÅÒÁ ÕÎÅ ÐïÒÉÏÄÅ 

ÆÏÒÔ ÔÒÉÓÔÅ ɍȣɎ ÔÏÕÔ ÓÅÒÁ ÒÅÍÐÌÁÃï ÐÁÒ ÌÅ ÃÁÌÃÕÌ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅȟ ÌÁ ÑÕðÔÅ ÉÎÄïÆÉÎÉÅ ÄÅÓ 

ÓÏÌÕÔÉÏÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓȟ ÌÅÓ ÐÒïÏÃÃÕÐÁÔÉÏÎÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ Û ÌȭÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÅÔ ÌÁ ÓÁÔÉÓÆÁÃÔÉÏÎ 

de consommÁÔÅÕÒÓ ÓÏÐÈÉÓÔÉÑÕïÓȢ $ÁÎÓ ÌȭîÒÅ ÐÏÓÔ-ÈÉÓÔÏÒÉÑÕÅȟ ÉÌ ÎȭÙ ÁÕÒÁ ÐÌÕÓ ÑÕÅ 

ÌȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÄÕ ÍÕÓïÅ ÄÅ ÌȭÈÉÓÔÏÉÒÅ 15ÄÅ ÌȭÈÕÍÁÎÉÔï » (Fukuyama, 1989). Cette idée de 

« fin » vient aussi de ce que nous sommes dans ce règne du « trop  », de la profusion, 

qui concerne ausÓÉ ÌÅ ÄÏÃÕÍÅÎÔȟ ÔÙÐÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÓÏÃÉïÔï ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÓÏÍÍÁÔÉÏÎ ÄÏÎÔ ÏÎ 

peut craindre le suicide boulimique ( comme le prédisait le film La Grande bouffe de 

-ÁÒÃÏ &ÅÒÒÅÒÉɊȢ %Ô ÅÎÆÉÎȟ ÄÕ ÆÁÉÔ ÑÕȭÉÌ ÎÏÕÓ ÓÅÍÂÌÅ ÑÕÅ ÄÅ ÎÏÍÂÒÅÕÓÅÓ ÕÔÏÐÉÅÓ 

actuelles ne correspondent plus aux « canons », aux définitions  autrefois en vigueur.  

 

Dans notre démarche de recherche, nous nous interrogerons selon deux axes 

ÐÒÉÎÃÉÐÁÕØȢ .ÏÕÓ ÐÒÏÐÏÓÏÎÓ ÅÎ ÐÒÅÍÉÅÒ ÕÎÅ ÃÏÎÃÅÐÔÕÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÑÕÉ ÎÏÕÓ 

semble nécessaire. Il faut préciser le sÅÎÓ ÄÕ ÔÅÒÍÅȟ ÓÅÓ ÌÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅ ÍÙÔÈÅ ÄȭÕÎÅ ÐÁÒÔ 

ÅÔ ÌȭÉÄïÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÁÕÔÒÅȟ ÅÔ ÅÎÖÉÓÁÇÅÒ ÌÅÓ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔÓ ÐÒÏÖÏÑÕïÓ ÐÁÒ ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÕ 

                                                           
14 Berners-Lee Tim, Hendler James, Ora, Lassila, 2001, « The Semantic Web », [en ligne]  
http://www.urfist.cict.fr/archive/lettres/lettre28/lettre28 -22.html  
15 Selon « 0ÉÅÒÒÅ .ÏÒÁȟ ÌȭÈÉÓÔÏÒÉÅÎ ÆÒÁÎëÁÉÓ qui organisa les trois volumes  intitulés Les lieux de 
mémoireȣÎÏÕÓ ÎÏÕÓ ÅØÅÒëÏÎÓ Û ÄȭÉÎÎÏÍÂÒÁÂÌÅÓ ÐÒÁÔÉÑÕÅÓ ÄÅ ÃÏÎÓÅÒÖÁÔÉÏÎȟ ÎÏÕÓ ÃÒïÏÎÓ ÄÅÓ 
collections, des musées, des bibliothèques, nous organisons des enregistrements, des archives, des 
ÁÒÃÈÉÖÅÓ ȰÍÏÒÔÅÓȱȠ ÔÏÕÔ ÃÅÌÁ Á ÌÅ ÍïÒÉÔÅ ÓÁÎÓ ÄÏÕÔÅ ÄÅ ÄÏÎÎÅÒ ÄÅÓ ÅÍÐÌÏÉÓ Û ÄÅÓ ÈÉÓÔÏÒÉÅÎÓ ÅÔ ÄÅÓ 
conservateurs, mais, en raison peut-être de la profusion de ces documents, ne garantit aucunement 
une mémoire sociale vive, ÐÅÒÍÅÔÔÁÎÔ ÓÅÕÌÅÍÅÎÔ ɉÃÅ ÑÕÉ ÅÓÔ ÃÅÒÔÁÉÎÅÍÅÎÔ ÄÉÇÎÅ ÄÅ ÍÅÎÔÉÏÎɊ ÌȭÁÃÃîÓ 
ÄÅ ÃÈÅÒÃÈÅÕÒÓ ÁÃÔÕÅÌÓ ÅÔ ÆÕÔÕÒÓ ÁÕØ ÄÏÎÎïÅÓ ÄȭÕÎ ÐÁÓÓï ÃÏÎÓÉÄïÒï ÃÏÍÍÅ ÍÏÒÔ » Gagnebin, 2008).  
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ÃÏÎÃÅÐÔ ÔÅÍÐÓȢ ,Å ÄÅÕØÉîÍÅ ÁØÅ ÅÓÔ ÌÉï Û ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ-documentation. Nous 

utiliserons pour cela des exemples relevés par une revue de la littérature spécialisée 

ÔÏÕÃÈÁÎÔ ÁÕØ ÎÏÔÉÏÎÓ ÄÅ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌÌÅ ÅÔ ÄȭÕÎÉÖÅÒÓÉÔï ÅÎ ÌÉÇÎÅ ÑÕÉ ÍÅÔÔÅÎÔ 

toutes deux en avant la notion de transmission mise en avant par Régis Debray 

(Debray, 1991) en confrontant les cas aux définitions contenues dans des ouvrages 

plus anciens afin de permettre de dégager des évolutions.  

 

) %ÔÙÍÏÌÏÇÉÅ ÄÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ 

1.1 Utopie et mythe  

 

,Å ÍÙÔÈÅ ÅÓÔ ÕÎ ÒïÃÉÔ ɉÆÉÃÔÉÏÎÎÅÌɊ ÄÕ ÐÁÓÓïȟ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÕÎ ÐÒÏÊÅÔ ɉÉÄïÁÌÉÓÔÅɊ ÐÏÕÒ ÕÎ 

futur, mais ils ont des liens étroits. « ,ȭÕÔÏÐÉÅ ÐÏÓÓîÄÅ ÕÎ ÖÁÓÔÅ Ⱥ arrière-pays » 

ÍÙÔÈÉÑÕÅ ÑÕÅ ÌÅ ÌÅÃÔÅÕÒ ÔÅÎÄ Û ÉÇÎÏÒÅÒȢ $ïÓÉÒÅÕØ ÄÅ ÆÏÎÄÅÒ ÓÕÒ ÌȭÅÓÐÒÉÔ ÕÔÏÐÉÑÕÅ ÕÎÅ 

stratégie de changement social, ce dernier en retient ses aspects normatifs- le projet 

ÄȭÕÎÅ ÓÏÃÉïÔï ÎÏÕÖÅÌÌÅ- ÁÌÏÒÓ ÑÕÅ Ìȭécrivain utopique lui-ÍðÍÅ ÓȭÁÐÐÕÉÅ ÏÕÖÅÒÔÅÍÅÎÔ 

sur le pouvoir du mythe »  (Reszler, 1980). 

 

,Å ÍÙÔÈÅȟ ÁÕ ÓÅÎÓ Äȭ Ⱥ une métaphore où un idéal se concrétise dans une histoire 

ou une représentation. Ȼ ÅÔ ÄȭÕÎÅ Ⱥ ÃÏÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÅÓÐÒÉÔȟ ÆÒÕÉÔ ÄÅ ÌȭÉÍÁÇÉÎÁÔÉon, 

ÎȭÁÙÁÎÔ ÁÕÃÕÎ ÌÉÅÎ ÁÖÅÃ ÌÁ ÒïÁÌÉÔïȟ ÍÁÉÓ ÑÕÉ ÄÏÎÎÅ ÃÏÎÆÉÁÎÃÅ ÅÔ ÉÎÃÉÔÅ Û ÌȭÁÃÔÉÏÎ » (par 

ÅØÅÍÐÌÅȟ ÌÁ ÐÁÉØȣɊ ÏÕ Ⱥ ÕÎÅ ÁÓÐÉÒÁÔÉÏÎ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÅ ÄÅ ÌȭÈÏÍÍÅ », un « besoin 

métaphysique Ȼ ɉÐÁÒ ÅØÅÍÐÌÅ ÌÅ ÐÒÏÇÒîÓɊ Á ÑÕÅÌÑÕÅ ÐÁÒÅÎÔï ÁÖÅÃ ÌȭÕÓÁÇÅ ÑÕÉ ÅÓÔ ÆÁÉÔ 

dÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÃÏÍÍÅ ÒðÖÅ ÄÙÎÁÍÉÓÁÎÔȟ ÁÃÃÏÍÐÁÇÎïȟ ÄȭÁÉÌÌÅÕÒÓȟ ÄÅÓ ÍðÍÅÓ ÄÁÎÇÅÒÓ 

ÄȭÅÒÒÅÕÒ ÅÔ ÄȭÉÌÌÕÓÉÏÎ ». (Drouin Hans, 2011)  

 

$ÅÐÕÉÓ ÌȭÁÐÐÁÒÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÍïÄÉÁÓ ÄÅ ÍÁÓÓÅȟ ÌÅÓ ÍÙÔÈÅÓ ÓÅ ÍÕÌÔÉÐÌÉÅÎÔ ɉ"ÁÓÔÉÄÅȟ 

ρωφπɊȟ ÄȭÁÕÔÁÎÔ ÐÌÕÓ ÄÁÎÇÅÒÅÕØ ÑÕȭÉÌÓ ÐÁÒÁÉÓÓÅÎÔ ÃÏÍÍÅ « la parole dépolitisée » de 

la classe bourgeoise (Barthes, 1957). Marx écrivait déjà en 1871 que « la presse 

ÑÕÏÔÉÄÉÅÎÎÅ ÅÔ ÌÅ ÔïÌïÇÒÁÐÈÅ ÆÁÂÒÉÑÕÅÎÔ ÅÎ ÕÎ ÊÏÕÒ ÐÌÕÓ ÄÅ ÍÙÔÈÅÓ ÑÕȭÁÕÔÒÅÆÏÉÓ ÅÎ ÕÎ 

siècle ȻȢ $Õ ÆÁÉÔ ÄÅ ÌȭÁÃÃïÌïÒÁÔÉÏÎ ÄÕ ÔÅÍÐÓ ÑÕÉ ÃÁÒÁÃÔïÒÉÓÅ notre époque, le web ne fait 

que prolonger et exagérer cette tendance. Quand la disparition de Facebook est déjà 

actée par les médias, il y a une modification « en direct » (Berners-Lee, Hendler, Ora, 

ςππρɊ ÑÕÉ ÆÁÉÔ ÐÁÓÓÅÒ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÁÃÔÕÁÌÉÓïÅ ÁÕ ÓÔÁÔÕÔ  ÄÅ « belle histoire » déjà mythique.  

 

3É ïÔÙÍÏÌÏÇÉÑÕÅÍÅÎÔ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÅÓÔ ÕÎ Ⱥ ÌÉÅÕ ÑÕÉ ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓ Ȼ ɉ$ÒÏÕÉÎ (ÁÎÓȟ ςπρρɊ 

ÌȭïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÎÏÔÉÏÎ ÄÕ ÔÅÍÐÓ ɉÌÅ ÔÅÍÐÓ ÅÓÔ ÕÎ ÅÓÐÁÃÅ ÎÏÕÓ ÄÉÓÅÎÔ ÌÅÓ ÐÈÙÓÉÃÉÅÎÓ 

depuis 1905 et la découverte de la relativité)  font ÑÕÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÅÓÔ ÁÕÓÓÉ ÕÎ ÔÅÍÐÓ ÑÕÉ 

ÎȭÅØÉÓÔÅ ÐÁÓȢ -ÁÉÓ ÐÅÕÔ-il exister ?  Dans ce cas il faut le confronter non plus au mythe 

ÍÁÉÓ Û ÌȭÉÄïÏÌÏÇÉÅȢ  
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1.2 Idéologie et utopie  

 

3É ÐÏÕÒ 2ÕÙÅÒ ɉ2ÕÙÅÒȟ ρωυπɊȟ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÅÓÔ ÕÎ Ⱥ ÉÄïÁÌ ÁÂÓÏÌÕȟ ÄïÔÁÃÈïÅ ÄÅ ÌȭÈÉÓÔÏÉre », 

ÄÏÎÃ ÄÕ ÔÅÍÐÓȟ ÅÔ ÉÒÒïÁÌÉÓÁÂÌÅ ɉÏÕ ÍðÍÅ ÑÕȭÏÎ ÎȭÅÎÖÉÓÁÇÅ ÐÁÓ ÄÅ ÒïÁÌÉÓÅÒɊ ÓÅÌÏÎ 

-ÁÎÈÅÉÍ  ɉ-ÁÎÈÅÉÍȟ ρωυφɊ ÌȭÕÔÏÐÉÅ  Ⱥ ÅÓÔ ÌȭÁÔÔÉÔÕÄÅ ÑÕÉ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄ ÁÕ ÄïÓÉÒ ÄÅ 

préparer le futur sur la base du refus du présent Ȼȟ ÐÁÒ ÏÐÐÏÓÉÔÉÏÎ Û ÃÅ ÑÕȭÉÌ ÄïÓÉÇÎÅ 

commÅ ȰÉÄïÏÌÏÇÉÅȱȟ ÏÕ ÊÕÓÔÉÆÉÃÁÔÉÏÎ ÔÈïÏÒÉÑÕÅ ÄȭÕÎÅ ÓÉÔÕÁÔÉÏÎ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÐÁÒ ÕÎÅ ÃÌÁÓÓÅ 

ÁÕ ÐÏÕÖÏÉÒȢ $ÁÎÓ ÃÅÔÔÅ ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÅȟ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÁÐÐÁÒÁÿÔ ÃÏÍÍÅ ÕÎ ÐÒÏÊÅÔȟ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅ ÁÕ 

ÄÙÎÁÍÉÓÍÅ ÄȭÕÎÅ ÓÏÃÉïÔïȢ Les idéologies poursuivent un but de stabilisation de la 

réalité sociale et les utopies visent au contraire à la bouleverser. Il y a un écart entre 

ÌȭÉÍÁÇÉÎÁÉÒÅ ÅÔ ÌÅ ÒïÅÌ ÑÕÉ ÃÏÎÓÔÉÔÕÅ ÕÎÅ ÍÅÎÁÃÅ ÐÏÕÒ ÌÁ ÓÔÁÂÉÌÉÔï ÅÔ ÌÁ ÐÅÒÍÁÎÅÎÃÅ ÄÅ 

ce réel Ȣ#Å ÑÕÉ ÅÓÔ ÉÒÒïÁÌÉÓÁÂÌÅȟ ÃȭÅÓÔ ÃÅ ÑÕÉ ÅÓÔ ÊÕÇï ÁÉÎÓÉ ÐÁÒ ÌÅ pouvoir en place parce 

ÑÕȭÉÌ ÅÎ a ÐÅÕÒ ÅÔ ÌÅ ÒïÃÕÓÅ Ȣ$Õ ÃÏÕÐ ÏÎ ÐÅÕÔ ÓȭÉÎÔÅÒÒÏÇÅÒ ÓÕÒ ÃÅ ÑÕȭÏÎ ÎÏÍÍÅ ÕÔÏÐÉÅÓ 

actuellement : la plupart ne vont pas contre, elles prolongent, renforcent, soutenues 

et poussées par le pouvoir en place et présentées comme la suite logique et 

iÍÍÉÎÅÎÔÅ ÄÅ ÎÏÔÒÅ ÒïÅÌȢ )Ì ÅÎ ÅÓÔ ÁÉÎÓÉ ÄÅ ÌȭÕÔÏÐÉÅ ÌÉÂïÒÁÌÅȟ ÃÏÎëÕÅ ÁÕ 86)))Å ÅÔ 

ÔÒÁÎÓÆÏÒÍïÅ ÐÁÒ ÌÅÓ %ÔÁÔÓ 5ÎÉÓ Äȭ!ÍïÒÉÑÕÅ ÅÎ ÉÄïÏÌÏÇÉÅȟ ȟ ÔÒÁÎÓÆÏÒÍïÅÓ ÅÎ ÉÄïÏÌÏÇÉÅ 

ÔÒÉÏÍÐÈÁÎÔÅ ÄȭÕÎ ÌÉÂïÒÁÌÉÓÍÅ ïÃÏÎÏÍÉÑÕÅ ɉ&ÕËÕÙÁÍÁɊȟ ÅÔ ÄÅ Ìȭ ÕÔÏÐÉÅ ÔÅÃÈÎÉÃÉÓÔÅ 

devenue « ÌÅ ÍÏÔÅÕÒ ÄÅ ÔÏÕÔÅ ÃÒÏÉÓÓÁÎÃÅȟ ÕÎÅ ÉÎïÌÕÃÔÁÂÉÌÉÔï  ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÐÅÕÔ ÁÐÐÅÌÅÒ 

idéologie technologique » dit Ellul qui y voit une simple « croyance en la Science 

orientée vers la grandeur de la Nation par simple nécessité de continuer à faire partie 

du peloton de tête Ȼ ɉ%ÌÌÕÌɊȢ &ÉÎÁÌÅÍÅÎÔ ÃȭÅÓÔ ÌÁ ÓÏÃÉïÔï ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÔÅÌÌÅ ÑÕȭÅÌÌÅ 

ÅÓÔ ÃÏÎëÕÅ ÐÁÒ Ìȭ5ÎÅÓÃÏ ÑÕÉ ÍïÒÉÔÅ ÅÎÃÏÒÅ ÌÅ ÔÉÔÒÅ ÄȭÕÔÏÐÉÅ : en prônant le rôle des 

organismes internationaux, la diversité des langues et des cultures, la solidarité pour 

tous lÅÓ  ÒÅÊÅÔïÓȟ ÅÌÌÅ ÓȭÏÐÐÏÓÅ Û ÌȭÉÄïÏÌÏÇÉÅ ÔÅÃÈÎÉÃÉÓÔÅ ÄÅ 'ÏÏÇÌÅ ÅÔ Û ÌȭÉÄïÏÌÏÇÉÅ 

économique des Etas Unis.  

 

ςȢ #ÁÓ ÄÅ Ìȭ)ÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ $ÏÃÕÍÅÎÔÁÔÉÏÎ 

ςȢρ ,ȭÕÔÏÐÉÅ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌÌÅ 

 

3É ÏÎ ÐÒÅÎÄ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌ ÁÕ ÓÅÎÓ ÄÅ ÔÏÔÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÏÕÖÒÁÇÅÓȟ ÃȭÅÓÔ une utopie 

ÉÒÒïÁÌÉÓÁÂÌÅȡ ÍðÍÅ ÓÉ ÏÎ ÄÉÓÐÏÓÅ ÄÅÓ ÍÉÌÌÉÁÒÄÓ ÄÅ ÐÁÇÅÓȟ ÉÌ ÎȭÙ ÁÕÒÁ ÊÁÍÁÉÓ ÔÏÕÔȢ #ȭÅÓÔ 

ÃÅ ÑÕȭÅØÐÌÉÑÕÁÉÔ * -Ȣ *ÅÁÎÎÅÎÅÙ  ÁÌÏÒÓ ÐÒïÓÉÄÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ".& ÄÁÎÓ ÌȭïÄÉÔÉÏÎ ÄÕ ςτ ÊÁÎÖÉÅÒ 

2005 du journal Le Monde, sous le titre « 1ÕÁÎÄ 'ÏÏÇÌÅ ÄïÆÉÅ Ìȭ%ÕÒÏÐe »  « Il ne peut 

exister [...] de bibliothèque universelle, tout au plus des regards spécifiques sur 

ÌȭÕÎÉÖÅÒÓÅÌȢ ,Á ÑÕÁÎÔÉÔï ÐÒÏÍÉÓÅ ÐÁÒ 'ÏÏÇÌÅȟ ÓÉ ÉÍÐÒÅÓÓÉÏÎÎÁÎÔÅ ÅÎ ÔÅÒÍÅÓ ÁÂÓÏÌÕÓȟ 

ÎÅ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄ ÑÕȭÛ ÕÎ ÐÅÔÉÔ ÐÏÕÒÃÅÎÔÁÇÅ ÄÅ ÃÅÔÔÅ ÉÍÍÅÎÓÉÔï ».  

Cabanis, en 1797, avançait le 0ÒÏÊÅÔ ÄȭÕÎÅ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌÌÅ, mais il ne 

ÐÒÏÐÏÓÁÉÔ ÐÁÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÃÏÎÔÉÅÎÎÅ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÌÉÖÒÅÓȟ ÍÁÉÓ ÑÕȭÅÌÌÅ ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÌÁ ÓÁÉÓÉÅ ÄÅ ÌÁ 

totalité des savoirs pour permettre de choisir.  (Car disait-ÉÌȟ Ù Á ÔÒÏÐ ÄȭÏÕÖÒÁÇÅÓ : « ...le 

noÍÂÒÅ ÄÅ ÌÉÖÒÅÓ ÍÅÎÁÃÅ ÄÅ ÎÏÕÓ ïÔÏÕÆÆÅÒȢȢȢ ÃÅ ÑÕȭÏÎ ÇÁÇÎÅ ÅÎ ïÔÅÎÄÕÅȟ ÏÎ ÌÅ ÐÅÒÄ ÅÎ 

profondeur ȻɊȢ #ÅÔÔÅ ÉÄïÅ ÒÅÓÔÅ ÄȭÁÃÔÕÁÌÉÔïȢ -ÁÌÇÒï ÄÅÓ ÍÏÙÅÎÓ ÔÅÃÈÎÉÑÕÅÓ ÓÁÎÓ 

commune mesure avec la fin du XVIIIe, Jeanneney récuse ce rêve : « Dans mon esprit, 
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ÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÍÏÉÎÓ ÄÅ ÒðÖÅÒ Û ÕÎÅ ÅØÈÁÕÓÔÉÖÉÔïȟ ÔÏÕÊÏÕÒÓ ÕÔÏÐÉÑÕÅȟ ÑÕÅ ÄȭÁÓÐÉÒÅÒ Û ÌÁ ÐÌÕÓ 

riche, la plus intelligente, la mieux organisée la plus accessible des sélections 

possibles. » -ÁÉÓ ÎȭÅÓÔ-ce pas aussi une utopie ? 

 

%Î ÐÁÒÔÁÎÔ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ Äȭ!ÌÅØÁÎÄÒÉÅȟ Òéalité qui a pris valeur de Paradis 

perdu, on la mise en liaison avec le mythe de la Tour de Babel (Borges, Alberto 

Manguel): on a alors le mythe dans sa forme classique de récit. Ce mythe a paru 

pouvoir se réaliser dans le projet Google exposé en 2001, les data centers de Google 

ÏÕ Äȭ!ÍÁÚÏÎȟ ÏÕ ÌÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓ %ÕÒÏÐÅÁÎÁ ÅÔ ÄÅ ÌÁ ".- ÄÅ Ìȭ5.%3#/ ÎÅ ÓÏÎÔ ÐÁÓ ÓÁÎÓ 

ÒÁÐÐÅÌÅÒ ÌȭÈÙÐÅÒ ÌÉÖÒÅ ÕÎÉÑÕÅ ÅÔ ÉÎÆÉÎÉ ÁÎÎÏÎÃï ÐÁÒ "ÏÒÇÅÓȟ ÃÏÎÔÅÎÁÎÔ ÌȭÅÎÓÅÍÂÌÅ ÄÅÓ 

ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓȢ -ÁÉÓ ÃÅ ÑÕÉ ÁÕÒÁÉÔ ÄĮ ÎÏÕÓ ÐÌÏÎÇÅÒ ÄÁÎÓ ÌȭÅÕÐÈÏÒÉÅ (Mollier ,2003) a 

reçu alors un accueil très réservé (Jeanneney, 2005) : les mythes ne sont sans doute 

pas faits pour être « actualisés » selon le terme de Pierre Lévy. 

  

Ce « saut » de Cabanis à Borges ne doit pas faire oublier que la bibliothèque 

universelle est aussi devenue une utopie avec Otlet  (RBU, Mundaneum). En 

ÉÍÁÇÉÎÁÎÔ ÄÅÓ ÁÐÐÁÒÅÉÌÓ ÆÕÔÕÒÉÓÔÅÓ ÐÏÕÒ ÌȭïÐÏÑÕÅȟ ÉÌ ÓȭÏÐÐÏÓÁÉÔ ÂÉÅÎ ÁÕØ ÉÄïÅÓ ÄÅ ÓÏÎ 

ÔÅÍÐÓȟ ÑÕÉ ÎÅ ÌȭÁÐÐÒïÃÉÁÉÔ ÐÁÓȟ ÃÏÒÒÅÓÐÏÎÄÁÎÔ Û ÌÁ ÄïÆÉÎÉÔÉÏÎ ÄÅ -ÁÎÈÅÉÍȢ Ⱥ ,ȭÕÔÏÐÉÅ 

ÅÓÔ ÌȭÁÔÔÉÔÕÄÅ ÑÕÉ correspond au désir de préparer le futur sur la base du refus du 

présent, ». «  Elle est une parole dirigée vers le futur, une anticipation agissante 

(Bastide, ou Ravelet ȩρωφπɊȟ ÑÕÅ ÌȭÏÎ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÒÁÐÐÒÏÃÈÅÒ ÄÕ ÖÉÒÔÕÅÌ ÄÅ ,ïÖÙȟ Ⱥ ce qui 

existe en puissance et non en acte ». Otlet la combinait avec une autre utopie, celle 

ÄȭÕÎÅ ÐÁÉØ ÕÎÉÖÅÒÓÅÌÌÅ ÒïÁÌÉÓïÅ ÐÁÒ ÌÁ ÃÒïÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ 3ÏÃÉïÔï ÄÅÓ .ÁÔÉÏÎÓȟ ÇÁÇÅ ÄÅ ÐÁÉØ 

pour arbitrer les conflits entre les Etats (Ghils, 2003).  

 

La réalisation de cette utopie en sonne le glas au plan technique. Reste son versant 

ÈÕÍÁÎÉÓÔÅȟ ÃÅ ÑÕȭÉÌ ÅÓÐïÒÁÉÔ ÄÁÎÓ ÌÁ 3$. ÅÔ ÑÕÉ  ÓÅ ÍÁÉÎÔÉÅÎÔ ÄÁÎÓ Ìȭ5ÎÅÓÃÏ ÑÕÁÎÄȟ ÁÕ 

ÓÏÍÍÅÔ ÍÏÎÄÉÁÌ ÄÅ ÌÁ ÓÏÃÉïÔï ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÎ ςππσ ÃÅÔ ÏÒÇÁÎÉÓÍÅ ÐÒïÓÅÎÔÅ ÕÎÅ 

véritable utopie de la communication :« Si nous prenons les mesures nécessaires, 

tous les habitants de la planète pourront bientôt édifier ensemble une nouvelle 

société de l'information fondée sur les savoirs partagés, sur une solidarité mondiale 

et sur une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples et les nations. » et 

ÕÎÅ ÕÔÏÐÉÅ ÄÅ ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ :« Nous reconnaissons que l'éducation, le savoir, 

l'information et la communication sont à la base du progrès, de l'esprit d'entreprise 

et du bien-être de l'être humain ».  

 

Actuellement les utopies de la bibliothèque universelle vont en direction du web, 

ÄÅÓ ÃÏÎÔÅÎÕÓ ÎÕÍïÒÉÑÕÅÓ ÅÔ ÄȭÁÐÐÁÒÅÉÌÓ ÄÅ ÌÅÃÔÕÒÅ ÓÏÐÈÉÓÔÉÑÕïÓȢ )Ì Ù Á ÍðÍÅ ÄÅÓ 

bibliothèques sans livres physiques, peuplées des livres électroniques et des 

dispositifs pour la lecture numérique (à Stranford et San Antonio aux USA). Ouverte 

officiellement depuis le 14 septembre dernier, BiblioTech, la première bibliothèque 

http://bexarbibliotech.org/
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100% numérique américaine se trouve au Texas16 avec des contenus sous forme 

ÄȭÅÂÏÏËÓȟ ÄÅÓ ÁÕÄÉÏ ÌÉÖÒÅÓȟ ÄÅÓ ÃÏÕÒÓ ÄÅ ÌÁÎÇÕÅȟ ÄÅÓ ÍÁÇÁÚÉÎÅÓȟ ÄÅ ÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÅÎ 

ÌÉÇÎÅȣ   

-ÁÉÓ ÃÅ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÕÎÅ ÂÉÂÌÉÏÓÐÈîÒÅȟ ÃȭÅÓÔ ÊÕÓÔÅ ÕÎÅ ïÖÏÌÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÔÁÇîÒÅ ɉÌÅ ÌÉÖÒÅɊ 

vers les espaces de lecture (bâtiment) et du contenu (électronique et dispositifs de 

lecture). La « bibliosphère » , ce 3e âge des bibliothèques selon Lorenzo Soccavo17 

serait le prolongement de la théorie de la singularité technologique18 qui est un 

concept, selon lequel, à partir d'un point hypothétique de son 

évolution technologique (un « point  », un « pli  » ou une « singularité »), la 

civilisation  humaine connaîtra une croissance technologique d'un ordre 

supérieur. Au-delà de ce point de rupture où un superordinateur sera plus puissant 

qu'uÎ ÃÅÒÖÅÁÕ ÈÕÍÁÉÎȟ ÌÅ ÐÒÏÇÒîÓ ÎÅ ÓÅÒÁÉÔ ÐÌÕÓ ÌȭĞÕÖÒÅ ÑÕÅ Äȭintelligences 

artificielles.  

 

Le 21e siècle ÓÅÒÁÉÔ ÌȭîÒÅ ÄÅÓ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅÓ Ⱥ hub » : un premier niveau de la 

ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÐÈÙÓÉÑÕÅȟ ÕÎ ÓÅÃÏÎÄ ÄÅ ÌȭÉÎÔÅÒÆÁÃÅ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÎÕÍïÒÉÑÕÅ ɉÆÏÎÄÓ 

numériques ou numérisés), puis un 3e de la bibliothèque virtuelle (3D, réalité 

augmentée). Le 3e niveau est intégré sur les interfaces au 2e niveau pour apporter 

ÐÌÕÓ ÄȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÁÓÓÉÓÔÅÒ ÌÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÌÓ ÅÔ ÏÒÉÅÎÔÅÒ ÌÅÓ ÕÓÁÇÅÒÓȢ ! ÃÅÓ ÄÉÆÆïÒÅÎÔÓ 

niveaux, divers avatars peuvent assister les bibliothécaires: robots apprenants 

(niveau 1) agents conversationnels (niveau 2) et robots virtuels (niveau 3). 

,ȭÏÂÊÅÃÔÉf serait de relier bibliothèque physique et bibliothèque virtuelle par des 

interfaces homme/machine « cognitives » visuelles et tactiles.  

 

Au printemps 2013, la BNF a exposé justement des robots auxiliaires apprenants. 

%Î ÌȭÏÃÃÕÒÒÅÎÃÅȟ ÉÌ ÓȭÁÇÉÔ ÄÅ ÒÏÂÏÔÓ humanoïdes Aria (développés par la 

société Cybedroid en partenariat avec le Labo BnF) pour évoluer et interagir avec des 

humains et répondre à leurs questions sur des connaissances spécifiques, propres à 

la BnF.  

Ⱥ *ȭÁÉ ÖÏÕÌÕ ÏÆÆÒÉÒ ÁÕ ÐÕÂÌÉÃ ÕÎ ÅÓÐÁÃÅ ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÅÎ ÐÌÅÉÎ ÃÏÅÕÒ ÄÅ ÌÁ "ÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ 

ÐÏÕÒ ÍÏÎÔÒÅÒ ÑÕȭÉÌ ÎÅ ÆÁÌÌÁÉÔ ÐÁÓ ÁÐÐÒïÈÅÎÄÅÒ ÌȭÁÖÅÎÉÒ ÍÁÉÓ ÌȭÁÐÐÒÉÖÏÉÓÅÒȢ *Å ÓÏÕÈÁÉÔÅ 

quÅ ÃÅ ÌÉÅÕ ÓÏÉÔ ÕÎ ÂÁÎÃ ÄȭÅÓÓÁÉ ÐÒÉÖÉÌïÇÉï ÐÏÕÒ ÌÅÓ ÎÏÕÖÅÌÌÅÓ ÆÏÒÍÅÓ ÄȭÁÃÃîÓ Û ÌÁ 

connaissance qui émergent sous nos yeux ». Bruno Racine, président de la BnF. 

Le labo BnF a proposé par exemple en 2010 un dispositif alliant mur tactile de 

sélection multimédias (qui permet de travailler à plusieurs, de façon interactive, 

collaborative et intuitive.  Des robots auxiliaires apprenants ont été exposés au 

printemps 2013 à la BNF (robot humanoïde Aria développé par la 

société Cybedroid en partenariat avec le Labo BnF) pour évoluer et interagir avec 

                                                           
16 Voir http://bexarbibliotech.org/ 
17 Après la bibliothèque lieu+ livres et la bibliothèque hybride (bibliothèque traditionnelle+ offre 

numérique) (Soccavo ,2011) 
18 Théorie envisagée par John von Neumann dans les années 1950 et développée ensuite notamment 

par   Ray Kurzweil (2005, p.10). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Superordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://www.robotblog.fr/tag/cybedroid
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.robotblog.fr/tag/humanoide
http://www.robotblog.fr/tag/cybedroid
http://bexarbibliotech.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil

































































































































































































































































































