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INTRODUCTION

Alexandre Serres

lors que fleurissent les discours plus ou moins enchantŽs sur Ç lÕŽcole numŽrique È, 
ou sur  lÕappropriation  spontanŽe des TIC par  les Žl•ves et  Žtudiants,  considŽrŽs 
comme des  digital natives, la question de la formation critique de ceux-ci ˆ une 

vŽritable ma”trise des rŽseaux de lÕinformation se pose avec une acuitŽ renouvelŽe. Dans un 
paysage socio-technique dominŽ par la numŽrisation gŽnŽralisŽe, dans une sociŽtŽ fran•aise 
en voie dÕŽquipement massif en mati•re de TIC, avec des jeunes particuli•rement surŽquipŽs, 
connectŽs et adeptes des rŽseaux sociaux sur Internet, faut-il seulement former Ç ˆ lÕusage È 
dÕinternet et des TIC, comme le propose le Rapport Fourgous ? Ç Les Ç digital natives È ont 
grandi avec le numŽrique ; cela a modifiŽ leur fa•on de penser et de raisonner. Cependant,  
les Žtudes montrent quÕils nÕont quÕune ma”trise superficielle de ces outils et nÕont quasiment  
aucune connaissance des devoirs Žthiques quÕimpose Internet. Les former ˆ lÕutilisation de  
ces outils appara”t ainsi comme une prioritŽ. È1. 

A

Sans nullement contester la nŽcessitŽ de former les jeunes ˆ une utilisation avancŽe, crŽative, 
ma”trisŽe et critique des outils numŽriques, il nous appara”t que lÕŽducation ˆ lÕinformation 
passe parfois au second plan, occultŽe par la force des enjeux, des discours et des politiques 
centrŽs sur la seule Ç rŽvolution numŽrique È, les Žquipements matŽriels et les formations 
pratiques2.

Or  de  nombreuses  Žtudes3 montrent  que  les  Ç fractures  numŽriques È  qui  traversent  la 
jeunesse, comme le reste de la sociŽtŽ, non seulement dŽmentent la vision dÕune gŽnŽration 
enti•re ma”trisant les TIC, mais sont avant tout culturelles et sociales ; ces Žtudes soulignent 
Žgalement ˆ  quel point  la ma”trise de lÕinformation,  i.e. la capacitŽ ˆ  chercher,  identifier, 
Žvaluer, valider, etc. lÕinformation dont on a besoin, reste une compŽtence difficile ˆ acquŽrir 
pour la majoritŽ des jeunes, Žl•ves et Žtudiants. La question dÕune Žducation globale ˆ une 
culture de lÕinformation et des mŽdias reste donc plus que jamais cruciale. 

Mais les enjeux et les urgences de la formation des Žl•ves et des Žtudiants ˆ une culture de 
lÕinformation ne sauraient minorer lÕimportance de la recherche sur ces questions. Tout au 
contraire, en tant quÕenseignants-chercheurs, professeurs documentalistes et formateurs, nous 
sommes convaincus que la formation ˆ lÕinformation, au sens large, doit sÕadosser ˆ un champ 
de recherche vivant et actif. Le GRCDI participe donc activement ˆ faire de la culture de 
lÕinformation un objet de recherche, en travaillant aux clarifications nŽcessaires autour dÕun 
concept, difficile ˆ dŽfinir et donnant lieu ˆ une multiplicitŽ dÕapproches et de points de vue. 

1 Fourgous, Jean-Michel. RŽussir lÕŽcole numŽrique. Paris, Minist•re de l'Education Nationale, 2009. Disp. sur : 
< http://www.reussirlecolenumerique.fr/pdf/Rapport_mission_fourgous.pdf >
2 Petit exemple de cette occultation : lÕexpression de Ç culture informationnelle È nÕest mentionnŽe nulle part et 
celle de Ç culture de lÕinformation È nÕappara”t  que deux fois, dans le Rapport Fourgous, de 326 pages, sur 
lÕŽcole numŽrique. Un taux dÕoccurrences aussi faible est assez significatif. 
3 Voir  notamment :  Brotcorne,  PŽrine,  Mertens,  Luc,  Valenduc,  GŽrard.  Les  jeunes  off-line  et  la  fracture  
numŽrique. Les risques dÕinŽgalitŽs dans la gŽnŽration des Ònatifs numŽriquesÓ. Internet pour tous. Namur, 
Bruxelles, Fondation Travail-UniversitŽ, 2009. Disp. sur :
http://www.mi-is.be/be_fr/05/digitale%20kloof/content/Les%20jeunes%20off-line%20et%20la%20fracture
%20num%C3%A9rique.pdf.
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Mais la rŽflexion sur la culture informationnelle porte Žgalement sur le dŽveloppement des 
formations, sur une rationalisation des dispositifs de formation, en bref sur une didactique de 
lÕinformation,  en voie de construction. La didactique de lÕinformation op•re ainsi dans ce 
cadre, afin de produire un curriculum cohŽrent et ambitieux,   basŽ sur une progression qui 
repose sur des notions et des situations dÕapprentissage. Selon nous, culture et didactique de 
lÕinformation,  sans  se confondre,  doivent  •tre  pensŽs et  apprŽhendŽs  ensemble. PrŽcisons 
enfin  que  ce  champ  de  recherche,  qui  ne  cesse  de  sÕapprofondir,  nŽcessite  autant  de 
recherches thŽoriques que de recherche-action.

Pourquoi le GRCDI ? 

Pour capitaliser et mutualiser un ensemble de travaux, de projets et de rŽflexions menŽs alors 
en Bretagne et Pays de la Loire, autour de la culture et de la didactique de l'information, un 
petit groupe de recherche a ŽtŽ constituŽ, ˆ lÕinitiative de lÕURFIST de Rennes, en janvier 
2007. Prenant le nom de  GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de 
lÕInformation),  il  s'est  rattachŽ  ˆ  l'ERTŽ  Ç Culture  informationnelle  et  curriculum 
documentaire È4, dont il a constituŽ le prolongement pour les rŽgions de l'Ouest. En 2008, le 
groupe sÕest Žlargi ˆ quelques formateurs et enseignants de Normandie (IUFM de Rouen et 
Caen), Žgalement engagŽs dans des problŽmatiques similaires. 

Si  lÕERTŽ a constituŽ le cadre national  de rŽfŽrence du groupe, celui-ci  reste nŽanmoins 
autonome et vise ˆ devenir un p™le de recherche et de rŽflexion sur la culture et la didactique 
de l'information, ˆ dimension inter-rŽgionale (Bretagne, Pays de la  Loire, Haute et Basse-
Normandie).  Le groupe regroupe 12 membres,  dont  4 membres  officiels  de lÕERTŽ et  8 
membres associŽs (cf la composition du groupe en annexes).

Par sa composition, sa nature et son fonctionnement, le GRCDI prŽsente deux spŽcificitŽs 
intŽressantes ; en effet, composŽ dÕuniversitaires et de professeurs documentalistes, le groupe 
se  situe  dans  une  double  articulation :  dÕune  part,  entre  lÕenseignement secondaire  et 
lÕenseignement supŽrieur, dÕautre part entre la recherche thŽorique et la recherche-action.   

Une dialectique indispensable entre culture et didactique de lÕinformation

D•s  sa crŽation,  le  GRCDI  sÕest  fixŽ,  conformŽment  ˆ  son  sigle,  un  double  objectif  de 
recherche et de travail sur ces deux thŽmatiques :  

- d'une part, la culture informationnelle : comment la dŽfinir, quelles sont ses finalitŽs, ses 
fronti•res, ses contenus, ses enjeux, ses questions vives, ses limites... ? 

- d'autre part, la didactique de l'information et notamment les questions liŽes ˆ lÕŽlaboration 
dÕun  curriculum  documentaire,  en  s'intŽressant  plus  particuli•rement  ˆ  trois  approches 
curriculaires  :  la  constitution  d'un  corpus  des  concepts  et  des  savoirs  informationnels, 
l'Žlucidation  des reprŽsentations  relatives  aux concepts  info-documentaires,  les  dŽmarches 
pŽdagogiques spŽcifiques ˆ l'enseignement info-documentaire.

Selon  nous,  ces  deux  thŽmatiques  sont  indissociables,  et  lÕaffirmation  forte  de  ce  lien 
constitue sans doute lÕun des principaux postulats de base de notre rŽflexion collective, quÕil 
faut  expliquer  bri•vement.  La  culture  informationnelle  peut  (et  doit)  faire  lÕobjet  dÕune 
multiplicitŽ dÕapproches, dont lÕŽventail est analogue ˆ celui que Jean-Claude Forquin avait 
dressŽ pour la notion m•me de culture : Ç On reconna”tra dans son spectre sŽmantique une 
4 Voir le site :  http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/
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tension entre une facette individuelle et une facette collective, un p™le normatif et un p™le 
descriptif, une accentuation universaliste et une accentuation diffŽrentialiste. È5 

Si la culture informationnelle peut dŽsigner aussi bien les pratiques informationnelles,  les 
reprŽsentations et les valeurs spontanŽes dÕune communautŽ humaine (selon une acception 
Ç sociologique È), quÕun ensemble de savoirs, de notions et de valeurs ˆ construire (selon une 
acception  plut™t  Ç patrimoniale È,  Žducative), il  est  indispensable,  pour  un groupe  de 
recherche voulant la prendre pour objet, de bien spŽcifier la conception prŽalable quÕil en a. 
Pour sa part, le GRCDI a toujours revendiquŽ son attachement ˆ une conception Žducative, 
Ç patrimoniale È (selon lÕune des acceptions de la culture donnŽe par Jean-Claude Forquin) de 
la culture informationnelle, sans pour autant rŽcuser ni m•me occulter les autres approches 
(anthropologiques,  sociologiquesÉ)  de  cette  notion  complexe.  PrivilŽgier  cette  approche 
implique notamment de considŽrer la culture informationnelle comme un ensemble Žmergent 
de connaissances, de compŽtences, de concepts et de valeurs sur lÕinformation, susceptible de 
faire lÕobjet dÕenseignement, de formation. Ainsi la rŽflexion sur la  culture informationnelle 
ne saurait-elle faire lÕimpasse sur ses dimensions Žducatives, didactiques, notamment ˆ travers 
la  question  dÕun  enseignement  progressif  des  notions  fondamentales  de  lÕinformation-
documentation. 

De son c™tŽ, le travail de recherche sur la didactisation du domaine info-documentaire ne peut 
ignorer la dimension plus gŽnŽrale dÕune culture informationnelle, qui donnerait sens ˆ un 
projet  Žducatif,  et  tout  projet  didactique  doit  dŽvelopper  une  rŽflexion  axiologique  et 
ŽpistŽmologique sur ses propres fondements et sur ses finalitŽs : de quels savoirs, de quelles 
compŽtences informationnelles les Žl•ves du secondaire et les Žtudiants du supŽrieur ont-ils 
besoin aujourd'hui,  compte tenu des Žvolutions sociotechniques rapides, ˆ l'oeuvre sur les 
rŽseaux  ?  Comment  recenser,  dŽlimiter,  dŽfinir  et  didactiser les  concepts-clŽ,  les  savoirs 
essentiels en information-documentation, pouvant •tre enseignŽs aux diffŽrents niveaux de 
notre syst•me Žducatif ? 

Ainsi la problŽmatique d'ensemble du travail de notre Žquipe de recherche a-t-elle consistŽ ˆ 
relier constamment l'analyse et la rŽflexion sur les contenus et les fronti•res d'une culture 
informationnelle  en  Žmergence  avec  celles,  plus  pŽdagogiques,  sur  le  curriculum 
documentaire et la didactisation des savoirs informationnels.

L'activitŽ  du groupe sÕest  dŽclinŽe  en plusieurs  volets  :  lÕorganisation  dÕun sŽminaire  de 
recherche annuel6, lÕŽlaboration de projets de recherche spŽcifiques, une activitŽ, individuelle 
et collective, de publication assez soutenue, des actions de valorisation, de diffusion de nos 
travaux et de partenariats,  la mutualisation et la synth•se des rŽflexions des membres du 
groupe, sur les thŽmatiques de la culture et de la didactique de lÕinformation, pour la rŽdaction 
du prŽsent rapport de synth•se. Pour une prŽsentation plus dŽtaillŽe des activitŽs du groupe, 
nous renvoyons au Rapport dÕactivitŽ du GRCDI, intŽgrŽ dans le Rapport final de lÕERTŽ.  

PrŽsentation du rapport de synth•se

Le prŽsent rapport de synth•se est nŽ dans un contexte et selon des modalitŽs particuli•res, 
quÕil faut rappeler bri•vement. Depuis la crŽation de lÕERTŽ en 2006, le GRCDI a tŽmoignŽ 
dÕune intense activitŽ  de recherche et  de rŽflexion,  se traduisant  notamment dans la liste 

5 Forquin J.C.,  ƒcole et culture : le point de vue des sociologues britanniques, Paris, ƒditions universitaires, 
Bruxelles, De Boeck universitŽ, 1989. 
6 Voir sur le site du GRCDI la page SŽminaires : http://culturedel.info/grcdi/?page_id=80
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collective des publications de ses membres (cf en Annexes), qui recense, de 2006 ˆ 2010, un 
total de 131 textes et publications de diverses natures. Certes, une grande partie des textes 
rŽfŽrencŽs  refl•tent  dÕabord  lÕactivitŽ  de  recherche  individuelle des  doctorants  et  des 
chercheurs du GRCDI. Mais la complŽmentaritŽ entre ces diffŽrents textes et surtout le fait 
que plusieurs dÕentre eux soient directement issus des sŽminaires et des travaux du GRCDI 
nous ont incitŽs ˆ considŽrer cette liste de rŽfŽrences bibliographiques comme notre corpus 
commun, reprŽsentatif de nos diffŽrents axes de rŽflexion et de recherche. 

En vue de lÕŽlaboration du rapport du GRCDI, accompagnant celui de lÕERTŽ, nous avons 
donc dŽcidŽ de structurer notre rŽflexion collective ˆ partir de la synth•se de ces travaux. 

Trois grandes entrŽes ont ŽtŽ dŽfinies pour aborder simultanŽment culture et didactique de 
lÕinformation : 

- tout dÕabord, lÕŽmergence, i.e. lÕanalyse et la mesure du double phŽnom•ne dÕŽmergence et 
de dŽveloppement de la culture informationnelle et de la didactique info-documentaire ; 

- ensuite, les conceptions, les approches : lÕobjet consiste ici de ˆ tenter de rendre compte, 
pour chacune des deux thŽmatiques, de la diversitŽ,  de la multiplicitŽ des approches, des 
conceptions, des facettes ; 

- enfin, les questions en dŽbat, les probl•mes, les obstacles, les chantiers ouverts : sans viser ˆ 
lÕexhaustivitŽ, nous avons cherchŽ ˆ identifier et analyser, dÕune part les principales questions 
thŽoriques se posant, selon nous, dans le champ de la culture informationnelle, dÕautre part les 
principaux dŽfis et les chantiers ouverts dans celui de la didactique de lÕinformation. 

A ces trois entrŽes transversales sÕajoute enfin une quatri•me,  centrŽe sur la question du 
curriculum documentaire et faisant Žtat des remarques et des  prŽconisations du GRCDI. Il ne 
faut pas attendre ici la fourniture dÕun curriculum info-documentaire, livrŽ clŽs en mains et 
directement  applicable.  Comme  lÕexplique  Pascal  Duplessis  dans  son  introduction,  nos 
propositions visent ˆ prŽparer le terrain de lÕŽlaboration du futur curriculum, Ç en installant un 
balisage et en Žclairant les diffŽrentes facettes structurant le projet curriculaire È. PrŽcisons 
enfin que ces douze propositions ont ŽtŽ longuement dŽbattues au sein du groupe et refl•tent 
vŽritablement la position collective du groupe. 

Au  plan  pratique,  il  faut  signaler  le  double  syst•me  retenu pour  les rŽfŽrences 
bibliographiques : 

- les rŽfŽrences de nos textes, utilisŽs pour la rŽdaction de ce rapport, sont indiquŽes dans le 
texte selon le syst•me Auteur-Date, et sont regroupŽes ˆ la fin de chaque partie ; en Annexes 
figure la bibliographie compl•te, classŽe par dates puis par auteurs ;

- toutes les rŽfŽrences de textes et documents extŽrieurs au groupe sont indiquŽes en notes de 
bas de page.  
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1. ƒmergences

Le premier  axe de recherche concerne lÕobservation,  la  mesure et  lÕanalyse de la double 
Žmergence de la culture informationnelle et de la didactique de lÕinformation. 

1.1 La culture informationnelle : une thŽmatique Žm ergente ?  

Alexandre Serres, Olivier Le Deuff

1.1.1 ƒmerge nce ou continuitŽ ? 

Õun de nos premiers axes de recherche a concernŽ lÕobservation, la mesure et lÕanalyse 
de lÕŽmergence de la thŽmatique de la culture informationnelle. L

Mais avant de prŽsenter les rŽsultats de nos travaux, il convient dÕabord de questionner notre 
propre  hypoth•se  de  travail :  la  culture  informationnelle  est-elle  vŽritablement  nouvelle, 
Žmergente, ou bien sÕagit-il  plut™t de la progression, de lÕŽvolution dÕune thŽmatique dŽjˆ 
ancienne ?  DŽjˆ, dans le texte paru en 2008 chez Herm•s  [Serres, 2008-7], Žtaient avancŽs 
deux types de prŽcautions, attŽnuant fortement ce caract•re Žmergent. 

DÕune part, la rŽfŽrence aux premiers travaux de recherche, dont certains datent maintenant 
dÕune douzaine dÕannŽes :  Ç Elle  n'est ni  un nouveau concept,  ni  une expression rŽcente,  
puisqu'elle  inspire nombre de chercheurs,  de travaux et  de publications  depuis  plusieurs 
annŽes. (É) La culture informationnelle, dont un certain nombre de Ç noeuds conceptuels È 
avaient ŽtŽ dŽfinis par Baltz dans un texte  que l'on peut qualifier de fondateur [BAL 98],  
n'est donc pas prŽcisŽment une idŽe neuve en Sciences de l'information. È.  Aux textes de 
Claude Baltz doivent sÕajouter lÕouvrage, souvent considŽrŽ (et ˆ juste titre) comme fondateur, 
de Brigitte Juanals sur Ç La culture de lÕinformation È en 2003, ainsi que les actes de certains 
congr•s de la FADBEN dans les annŽes 90, la JournŽe dÕŽtude de lÕADBS de 1997, etc. 

DÕautre part,  lÕassimilation ˆ la notion  dÕinformation literacy : Ç Elle  l'est  dÕautant moins 
(nouvelle) si on la consid•re comme l'une des traductions possibles de lÕinformation literacy,  
thŽmatique dŽjˆ  trentenaire. È. Apparue en 1974 aux Etats-Unis, et  dŽfinie notamment en 
1989  par  l'ALA (American  Library  Association),  l'expression   d'information  literacy  Ç a 
connu un succ•s  croissant  au plan international,  et  elle  est  devenue ˆ  la  fois  un terme  
gŽnŽrique,  englobant  diffŽrentes  sous-notions  (compŽtences  informationnelles,  habiletŽs  
d'information,  formation  des  usagers,  mŽthodologie  documentaire,  etc.)  et  un noeud 
sŽmantique et thŽorique, autour duquel gravitent de nombreux termes et notions associŽs,  
comme l'a montrŽ Paulette Bernhard7 d•s 2001. È [Serres, 2008-7, p. 138]. Si lÕon consid•re 
lÕexpression  de  culture  de  lÕinformation  comme  lÕune  des  traductions  possibles  de 
information  literacy (sur  les  probl•mes  terminologiques  et  de  dŽfinitions,  voir  la  partie 
suivante), alors il est sžr que le caract•re de nouveautŽ de cette expression doit •tre relativisŽ. 

A ces deux arguments, qui plaideraient plut™t pour la continuitŽ, sÕajoute un troisi•me : celui 
des  difficultŽs  mŽthodologiques,  assez  classiques,  de  l'observation  du  phŽnom•ne.  Ces 

7 P.  Bernhard,  Ma”trise  de  l'information  et  notions  associŽes,  2001.  Disp.  Sur  : 
http://mapageweb.umontreal.ca/bernh/TICI/termino.html
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difficultŽs  sont  multiples.  Tout dÕabord,  se pose la question prŽalable  de la dŽfinition  de 
lÕobjet mesurŽ et du choix de lÕexpression, notamment dans les observations bibliomŽtriques : 
sÕagit-il seulement de mesurer lÕapparition dÕune notion, dÕune thŽmatique nouvelle dans la 
littŽrature  spŽcialisŽe,  ˆ  travers  le  nombre  dÕoccurrences  des expressions  liŽes  ˆ  cette 
thŽmatique  (culture  informationnelle,  culture  de  lÕinformation,  ma”trise  de  lÕinformation, 
etc.) ? Ou bien est-il plut™t question dÕune problŽmatique fondŽe sur des analyses et rŽflexions 
particuli•res,  dŽfendant lÕhypoth•se que la culture informationnelle  est dÕabord un Ç objet 
thŽorique È en construction, en Žmergence ? 

Se pose Žgalement le probl•me de la datation, de la mesure temporelle du phŽnom•ne : quel 
serait le dŽbut de cette Žmergence, de quelle annŽe de rŽfŽrence faut-il partir ? 1974, si lÕon 
prend le terme dÕinformation literacy, 1997 si lÕon consid•re le texte de Claude Baltz comme 
lÕun des tout premiers, parlant explicitement de culture informationnelle ? Ou bien le tournant 
des annŽes 2000, comme semblent lÕindiquer les observations bibliomŽtriques ? Ou encore les 
derni•res annŽes, si lÕon sÕattache ˆ lÕoption de Ç lÕobjet thŽorique en construction È ? 

Autres difficultŽs mŽthodologiques : celles des indicateurs de mesure, des corpus choisis, des 
outils utilisŽsÉ Nous y reviendrons. 

Une derni•re difficultŽ, ˆ la fois mŽthodologique et ŽpistŽmologique, se prŽsente ici, comme 
dans tout travail de recherche : le probl•me de Ç lÕacteur-observateur È. Etant nous-m•mes 
acteurs et partie prenante de cette thŽmatique, auteurs dÕun certain nombre de textes sur la 
culture  informationnelle,  nous  nous  retrouvons  ainsi  dans  la  dŽlicate  position  de  devoir 
observer, avec le plus dÕobjectivitŽ possible, un phŽnom•ne dans lequel nous sommes par 
ailleurs totalement impliquŽs. 

MalgrŽ les arguments contraires et ces difficultŽs mŽthodologiques, nous maintenons notre 
Ç hypoth•se de lÕŽmergence È dÕune culture informationnelle, ŽtayŽe par les deux ŽlŽments 
suivants :

-  dÕune  part,  le  facteur  bibliomŽtrique  et  infomŽtrique,  qui  Žtablit  le  constat  dÕun  net 
accroissement, depuis quelques annŽes, des publications, des textes, des th•ses, mais aussi des 
manifestations scientifiques diverses autour de cette thŽmatique ; 

-  dÕautre  part,  le  postulat  dÕun  changement  de  paradigme,  dans  la  courte  histoire  de 
lÕinformation literacy, que lÕon peut rŽsumer par le passage de la Ç ma”trise È ˆ la  Ç culture È 
de  lÕinformation.  Nous  englobons  ici  les  principales  Žvolutions  rŽcentes de  la  rŽflexion 
collective  sur  la  culture  informationnelle,  qui  nous  semblent  tŽmoigner,  sinon  dÕune 
Ç Žmergence È,  dÕune  nouveautŽ  radicale,  du  moins  dÕune  nette  inflexion  vers  un 
approfondissement,  ˆ  la  fois  thŽorique  et  politique,  sur  les  enjeux,  les  finalitŽs,  les 
prŽsupposŽs, les territoires de cette culture informationnelle. 

En rŽalitŽ, ce phŽnom•ne dÕŽmergence est double et il faut distinguer ici entre la montŽe de la 
culture  informationnelle,  en  tant  que thŽmatique  sociale  et  politique,  avec  ses  nombreux 
enjeux Žducatifs, sociaux, politiques, etc., et lÕŽmergence d'un champ de recherche autonome, 
interdisciplinaire, en voie de structuration progressive. 
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1.1.2 Quels indicateurs de l'Žmergence de la cultur e 
informationnelle ? 

Pour  attester  du  caract•re  Žmergent,  nouveau,  de  la  culture  informationnelle,  nous  nous 
fondons sur un ensemble de trois sortes dÕindicateurs, de nature et dÕimportance inŽgales : 

- des indicateurs bibliomŽtriques, au sens large du terme, cÕest-ˆ-dire la mesure du nombre de 
publications, de th•ses, dÕarticles,  mais aussi de citations entre ces publications, ainsi que 
lÕestimation du nombre de sites web, de blogs spŽcialisŽs, de forums, etc., consacrŽs ˆ cette 
thŽmatique ;  nous nous rŽfŽrons  ici  ˆ  lÕŽtude menŽe en dŽcembre  2007  [Serres,  2008-5], 
actualisŽe en aožt 2009, et aux travaux dÕOlivier Le Deuff dans sa th•se [Le Deuff, 2009-8] ;  

-  des  indicateurs,  que  lÕon  pourrait  qualifier  dÕinfomŽtriques,  portant sur  le  nombre  de 
manifestations scientifiques et professionnelles (colloques, congr•s, journŽes dÕŽtude, etc.), 
concernant la culture informationnelle ;  

- autre ensemble dÕindicateurs : le nombre dÕŽquipes de recherche, de travaux en cours, de 
groupes de travail, de projets de recherche, de th•ses, de sŽminaires, de  recherches-actionÉ ; 
une sorte de Ç culture informationnelle en action È.

LÕaccroissement bibliomŽtrique

Des recherches bibliomŽtriques ont ŽtŽ menŽes en octobre et dŽcembre 2007 sur la prŽsence 
des  termes  liŽs  ˆ  la  culture  informationnelle  dans  la  littŽrature  scientifique,  depuis  une 
vingtaine dÕannŽes, qui ont clairement montrŽ une progression importante des publications ˆ 
partir de 2000 : Ç pour tous les lots de rŽsultats, la diffŽrence est tr•s nette entre les rŽsultats avant et  
apr•s 2000 : 83 % des rŽsultats pour Ç culture informationnelle È publiŽs depuis 2000, 69 % pour  
Ç culture de l'information È. Cette progression spectaculaire est sans aucun doute le principal signe 
du caract•re Žmergent de ces thŽmatiques, dans le paysage de la littŽrature spŽcialisŽe. È [Serres, 
2008-5]. 

LÕactualisation  partielle  des  recherches  bibliomŽtriques,  menŽe en  aožt  2009,  permet  de 
mettre  en  Žvidence  un  accroissement,  parfois  spectaculaire,  en  deux  ans  du  nombre  de 
rŽsultats obtenus sur les diffŽrentes requ•tes ; ainsi le tableau ci-dessous montre, pour des 
requ•tes sur quatre outils (Google Scholar, Sudoc, Article@Inist et HAL), menŽes en octobre 
2007  et  en  aožt  2009,  une  augmentation  de  33  %  des  rŽsultats  pour  Ç culture  de 
lÕinformation È, de pr•s de 118 % pour Ç culture informationnelle È  (mais les chiffres absolus 
restent  modestes),  de  91  %  pour  Ç ma”trise  de  lÕinformation È,  de  plus  de  72  %  pour 
Ç information literacy È et de plus de 90 % pour Ç formation des utilisateurs È. Bien entendu, 
plusieurs de ces publications sont indexŽes avec (ou contiennent) ces diffŽrentes expressions 
et ces rŽsultats ne doivent pas •tre interprŽtŽs en valeur absolue. Mais le bilan dÕensemble 
confirme bien la poursuite, voire lÕaccŽlŽration, de la tendance dŽcelŽe en 2007, ˆ savoir la 
progression assez nette de lÕactivitŽ de publication scientifique autour de ces thŽmatiques. 

Il est intŽressant de relever que lÕaugmentation la plus forte des rŽsultats, en pourcentage, 
concerne  lÕexpression  de  Ç culture  informationnelle È  (+  117,86  %),  due  ˆ  lÕactivitŽ  de 
recherche et de publication dans ce champ en Žmergence,  notamment autour  du colloque 
international de lÕERTŽ ˆ Lille en octobre 2008. Notons que la plupart des travaux du GRCDI, 
qui sont sous forme de preprint, ne sont pas comptabilisŽs ici, nÕŽtant pas rŽpertoriŽs dans les 
quatre outils.
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Fig. 1 : ƒvolution comparŽe des rŽsultats, pour la culture informationnelle et les notions proches, 
sur quatre outils de recherche dÕinformation scientifique entre 2007-2009

DÕautres indicateurs bibliomŽtriques ont Žgalement ŽtŽ utilisŽs par Olivier Le Deuff dans sa 
th•se, portant plut™t sur les moteurs de recherche du web, ainsi que sur dÕautres expressions. 
SÕils  montrent  Žgalement  une  certaine  importance  des  rŽsultats,  dont  il  faudra  mesurer 
lÕŽvolution dans le temps, ils confirment ˆ peu pr•s les m•mes Žcarts sur le web que sur les 
outils  spŽcialisŽs,  entre  les  diffŽrentes  expressions :  ainsi  la  domination  tr•s  nette  de 
lÕexpression Ç culture de lÕinformation È sur celle de Ç culture informationnelle È se retrouve-
t-elle sur les moteurs de recherche, ˆ des Žchelles Žvidemment supŽrieures.   

Fig.  2 : Ç Comparatifs  des  rŽsultats  pour  culture  de  lÕinformation  et  notions  proches  
sur les moteurs de recherche È8 (th•se dÕO. Le Deuff)

Expressions/Moteurs Google Yahoo Exalead Google 

Scholar

Total

Culture de lÕinformation 121 000 95 600 3422 690 220 712

Culture informationnelle 17 000 78 100 22 034 261 117 395

Maitrise de lÕinformation 244 000 233 000 2385 67 479 452

Education  ˆ 
lÕinformation

133 000 72 100 3065 145 208 310

Intelligence 
informationnelle

1680 2130 585 56 4451

Formation  ˆ 
lÕinformation

128 000 51 100 3143 405 182 648

8 Requ•tes effectuŽes le 1er juin 2009 sur les versions fran•aises des moteurs.
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Google Scholar Sudoc Article@Inist Hal Total
Evol.  
2009  //  
2007

31/10/07 16/08/09 31/10/07 16/08/09 31/10/07 16/08/09 31/10/07 16/08/09 31/10/07 16/08/09

Culture  de 
l'information 355 667 318 394 544 554 3 8 1220 1623 33,03%

Culture 
information-nelle

105 228 19 48 12 17 4 12 140 305 117,86%

Ma”trise  de 
l'information 735 1570 296 444 57 68 6 8 1094 2090 91,04%

Information 
literacy

19800 34400 32 66 654 828 2 8 20488 35302 72,31%

Formation  des 
utilisateurs  OU 
formation  des 
usagers

844 1840 159 190 137 142 4 5 1144 2177 90,30%



Autre indicateur intŽressant : la reprŽsentation chronologique des rŽsultats trouvŽs sur Google, 
gr‰ce ˆ lÕoption  Chronologie9. Comme le montre le graphique ci-dessous, pour une requ•te 
faite en dŽcembre 2009, on observe une nette montŽe des rŽsultats qui contiennent les dates ˆ 
partir des annŽes 200010 et surtout 2004. Cette option est ˆ utiliser cependant avec prŽcaution, 
pour deux raisons : 

- tout dÕabord, elle ne porte pas sur tous les rŽsultats trouvŽs : ainsi, la requ•te Ç culture de 
lÕinformation È OR Ç culture informationnelle È donne 58 800 rŽsultats sur Google Web, alors 
que la reprŽsentation chronologique ne porte plus que sur 304 rŽsultats ;

- ensuite, lÕexamen des rŽsultats montre plusieurs rŽsultats non pertinents, dus aux alŽas des 
modes dÕindexation de Google11. 

Fig.  3 : ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  culture  de  lÕinformation et  culture 
informationnelle  (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

MalgrŽ ses imperfections, cette reprŽsentation chronologique peut •tre apprŽhendŽe comme 
lÕindication dÕune tendance ˆ lÕaugmentation des documents et des pages web sur la culture 
informationnelle. 

A ces indicateurs bibliomŽtriques sÕajoutent enfin deux publications, rŽcentes ou en cours : 
dÕune part la parution en septembre 2009 dÕun numŽro des Cahiers du NumŽrique, intitulŽ 
Ç Penser  la  culture  informationnelle È et  rŽunissant  sept  textes  de  diffŽrents  chercheurs ; 
dÕautre  part,  la  parution,  prŽvue en fŽvrier  2010 aux Presses de lÕENSSIB,  des actes  du 
colloque de lÕERTŽ. Ces actes du colloque constitueront dÕailleurs le premier ouvrage dÕune 
nouvelle sŽrie,  intitulŽe Ç Culture(s) de lÕinformation È, dans la collection Ç Papiers È des 
Presses de  lÕENSSIB. La crŽation dÕune nouvelle sŽrie enti•rement consacrŽe ˆ la culture de 
lÕinformation,  autour  dÕun projet  Žditorial  de  cinq  ouvrages,  constitue  un nouveau  signe 
important, ˆ la fois de la montŽe en force de la thŽmatique dans le champ scientifique et 
surtout de sa reconnaissance institutionnelle. 

Signe de lÕacuitŽ des enjeux, de la diversitŽ des acteurs et des univers concernŽs (depuis les 
biblioth•ques jusquÕaux entreprises, en passant par lÕenseignement), lÕaugmentation continue 
des rŽsultats pour les requ•tes portant sur les diffŽrentes expressions liŽes ˆ la culture de 
lÕinformation, aussi bien dans les bases de donnŽes, les outils spŽcialisŽs que dans les moteurs 
de  recherche  gŽnŽralistes,  est  un  indicateur  quantitatif  intŽressant,  pertinent  et  quÕil 
conviendra dÕactualiser ˆ intervalles rŽguliers. 

9 Accessible dans Afficher les options, sur la page de rŽsultats
10 LÕoption Chronologie de Google ne porte pas, en effet, sur les dates de parution des documents, mais sur les 
dates  contenues  dans  les  documents  trouvŽs.  Mais  le  nombre  dÕoccurrences des  dates  reste  un  indicateur 
chronologique intŽressant. 
11 Ainsi, malgrŽ la prŽsence de guillemets, Google donne quelques rŽsultats contenant les seuls termes de culture 
ou dÕinformation. 
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La vitalitŽ des manifestations scientifiques et pro fessionnelles

DÕautres indicateurs de lÕŽmergence de la culture informationnelle peuvent •tre trouvŽs dans 
la vitalitŽ des manifestations scientifiques et professionnelles, consacrŽes ˆ cette thŽmatique 
depuis quelques annŽes. 

Mais comment identifier et recenser ces manifestations ? Et surtout, que veut-on mesurer ? La 
question de la dŽfinition et des Ç territoires È de la culture informationnelle revient ici  en 
force, car si lÕon sÕen tient aux seuls mots-clŽs de Ç culture informationnelle È ou Ç culture de 
lÕinformation È, la recherche sur les agendas scientifiques et professionnels donnera peu de 
rŽsultats ; ainsi, au 4 janvier 2010 : 

- sur Calenda, Ç Calendrier des sciences sociales È12, 2 rŽsultats seulement pour la requ•te 
Ç culture informationnelle È, aucun pour Ç culture de lÕinformation È ; 

-  sur  le  site  Ç Veille  scientifique et  technologique È de lÕINRP, la  rubrique Ç Agenda des 
colloques È13, qui recense 555 colloques dans sa base de donnŽes, ne trouve que 2 colloques, 
comportant  dans  leur  titre  les  expressions  Ç culture  de  lÕinformation È et  Ç culture 
informationnelle È,  2  autres  sur  lÕŽducation  aux  mŽdias,  7  sur  Ç compŽtences 
informationnelles È et 36 sur Ç culture numŽrique È ;

- sur lÕAgenda des manifestations de lÕADBS, pas de requ•te possible sur ces mots-clŽs ;  

-  sur  Calendoc14,  agenda  des  ŽvŽnements  en  Information-Documentation,  aucune requ•te 
possible. 

Pourtant, ces deux derniers agendas signalent de nombreuses manifestations concernant la 
culture  informationnelle,  quÕil  faut  identifier  soigneusement  en  parcourant  la  liste  des 
ŽvŽnements. 

Cette apparente pauvretŽ de rŽsultats sur les ŽvŽnements scientifiques et professionnels de la 
culture informationnelle est pourtant trompeuse, car deux moyens permettent de montrer une 
autre rŽalitŽ : 

- dÕune part, un Žlargissement des thŽmatiques recherchŽes : selon notre approche, la culture 
informationnelle ne peut •tre limitŽe au seul domaine de lÕinformation-documentation mais 
doit •tre Žlargie ˆ lÕŽducation aux mŽdias, ˆ la formation aux TIC et aux problŽmatiques sur 
les usages du numŽrique ; 

- dÕautre part, des recherches plus diversifiŽes, utilisant tous les outils dÕInternet. 

En suivant ces deux principes, lÕURFIST de Rennes a crŽŽ sur son site une page intitulŽe 
Ç LÕAgenda de la culture informationnelle È15 et tente de recenser, sans aucune prŽtention ˆ 
lÕexhaustivitŽ, les manifestations scientifiques et professionnelles depuis 2008, correspondant 
ˆ deux crit•res assez larges :

-  les  manifestations  doivent  •tre  publiques,  ou  diffusŽes  en  libre  acc•s  sur  Internet,  et 
dÕampleur rŽgionale, nationale ou internationale ; ces manifestations peuvent •tre de diverses 
natures : colloques, journŽes dÕŽtude, rencontres, congr•s, confŽrencesÉ

12 http://calenda.revues.org/index.html
13 http://www.inrp.fr/vst/AgendaColloques/ListeColloques.php
14 http://www.google.com/calendar/embed?src=rvl6rlftbhk5cheo666vnhgtlo@group.calendar.google.com
15 http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/agenda_culture+informationnelle
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- les thŽmatiques comprennent lÕinformation literacy au sens strict, mais aussi lÕŽducation aux 
mŽdias,  la  formation  aux  TIC,  la  culture  numŽrique,  les  usages  dÕinternet,  les  pratiques 
informationnelles..., dans une perspective de formation, dÕŽducation. 

Ainsi  avons-nous  relevŽ  dŽjˆ,  pour  les  annŽes  2008,  2009  et  2010,  un  total  de 50 
manifestations scientifiques et professionnelles publiques, de diffŽrentes natures :

Fig.  4 : Nombre  de  manifestations  publiques  sur  la  culture  informationnelle,  2008-2010,  
par types dÕŽvŽnements (dÕapr•s LÕAgenda de la culture informationnelle, URFIST de Rennes)

2008 2009 2010 Total

Colloques scientifiques 9 5 2 16

Rencontres 4 5 1 10

JournŽes dÕŽtude 4 6 1 11

ConfŽrences 2 3 5

Congr•s professionnels 3 2 5

UniversitŽs dÕŽtŽ 2 2

Autres 1 1

Total 25 21 4 50

Une rŽpartition thŽmatique, assez sommaire, donne les indications suivantes :

Fig.  5 : Nombre  de  manifestations  publiques  sur  la  culture  informationnelle,  2008-2010,  
par thŽmatiques (dÕapr•s LÕAgenda de la culture informationnelle, URFIST de Rennes)

2008 2009 2010 Total

Culture informationnelle 3 2 1 6

Biblioth•ques, info-doc 7 4 11

Education aux mŽdias 3 3

Pratiques informationnelles 2 1 3

Culture numŽrique des jeunes 1 6 7

Ecole et numŽrique 2 1 2 5

SociŽtŽ et numŽrique 3 2 5

Formation aux TIC et TICE 4 4

UniversitŽ 3 3

Didactique, compŽtencesÉ 2 1 3

Total : 25 21 4 50
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Deux prŽcisions sont nŽcessaires : si ce recensement cherche ˆ •tre complet concernant les 
manifestations  proprement  spŽcifiques  ˆ  la  culture  informationnelle  et  ˆ  lÕinformation-
documentation,  il  est,  en  revanche,  tr•s  sŽlectif,  concernant  certaines  thŽmatiques  qui 
dŽbordent largement ce domaine : ainsi est-il Žvident que les manifestations scientifiques sur 
le document numŽrique, sur les TICE ou sur la didactique de lÕinformatique sont beaucoup 
plus nombreuses que les chiffres indiquŽs ici ; ne sont recensŽes que les manifestations qui 
paraissent •tre en liaison avec les thŽmatiques de la culture informationnelle. 

Mais  ces  donnŽes,  certes  parcellaires,  ne  couvrent  que  la  rŽcente  pŽriode  2008-2009. 
Comment mesurer d•s lors une augmentation des ŽvŽnements scientifiques ? 

LÕoption Ç Chronologie È de Google, malgrŽ ses imperfections, constitue lˆ encore un outil 
intŽressant, comme le montrent ces frises chronologiques de rŽsultats, sur des requ•tes portant 
sur cinq sortes dÕŽvŽnements scientifiques et sur la m•me pŽriode, 1990-2009 : 

- les colloques : 

Fig.  6 : ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  les  ŽvŽnements  de  la  culture 
informationnelle : les colloques (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

- les journŽes dÕŽtude : 

Fig.  7 : ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  les  ŽvŽnements  de  la  culture 
informationnelle : les journŽes dÕŽtude (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

On  notera  lÕimportance  de  la  premi•re  journŽe  dÕŽtude  de  lÕADBS  sur  la  culture 
informationnelle en 1997. 
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- les confŽrences : 

 
Fig.  8 : ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  les  ŽvŽnements  de  la  culture 
informationnelle : les confŽrences (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

- les rencontres : 

Fig.  9 :  ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  les  ŽvŽnements  de  la  culture 
informationnelle : les rencontres (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

- les congr•s :

Fig.  10 : ReprŽsentation  chronologique  des  rŽsultats  sur  les  ŽvŽnements  de  la  culture 
informationnelle : les congr•s (dÕapr•s Google.fr, option Chronologie)

Hormis  les  journŽes  dÕŽtude,  on  peut  observer  la  m•me  tendance  pour  les  autres  types 
dÕŽvŽnements, malgrŽ la faiblesse des rŽsultats :  une nette augmentation ˆ  partir  de 2004, 
culminant  en  2008  avec  le  colloque  de  lÕERTŽ.  LÕaccroissement  rŽcent  du  nombre  de 
manifestations scientifiques sur la culture informationnelle atteste donc bien dÕun phŽnom•ne 
dÕŽmergence. 
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Enfin,  aux ŽvŽnements  scientifiques et  professionnels  publics  sÕajoute un indicateur,  sans 
doute  contestable  par  son  caract•re  auto-rŽfŽrentiel,  mais  nŽanmoins  symptomatique  de 
lÕŽmergence  du  domaine :  celui  du  nombre  des  interventions  publiques  des  membres  du 
GRCDI, dans diverses manifestations : ainsi, les membres du GRCDI ont animŽ16, en 2008, 
29 interventions,  dans  18 manifestations  scientifiques  et  professionnelles,  et  en  2009,  22 
interventions  dans  17  manifestations ;  soit  un  total  de  51  interventions  en  deux  ans,  ˆ 
lÕoccasion  de  35  ŽvŽnements  de  toutes  natures :  colloques  scientifiques,  congr•s 
professionnels,  journŽes dÕŽtude,  journŽes professionnelles,  stages,  sŽminaires publics  (les 
sŽminaires du GRCDI ne sont pas comptabilisŽs ici, nÕŽtant pas publics). 

SÕil ne sÕagit pas ici dÕun vŽritable indicateur infomŽtrique, ces diverses interventions attestent 
cependant de la vitalitŽ du domaine de la culture informationnelle. 

La Ç recherche en action È sur la  culture informat ionnelle

LÕŽmergence dÕun nouveau champ scientifique, dÕune nouvelle thŽmatique de recherche se 
mesure enfin au nombre de chercheurs engagŽs, de th•ses en cours, de projets de recherche 
dŽposŽs. Mais lˆ encore, la culture informationnelle souffre dÕune certaine dispersion, dÕun 
manque  de  visibilitŽ,  dÕune absence  dÕoutils  et  dÕindicateurs  fiables  et  nous  en  sommes 
rŽduits, une fois de plus, ˆ un certain Ç bricolage È infomŽtrique, tr•s imparfait. 

Concernant  les  Žquipes  de  recherche,  la  principale  Žquipe  semble  •tre  celle  de  lÕERTŽ 
Ç Culture informationnelle et  curriculum documentaire È17, ˆ  laquelle est Žtroitement liŽ le 
GRCDI,  et  nous nous contenterons  de rappeler  les  ŽlŽments  chiffrŽs,  dŽveloppŽs dans le 
rapport de lÕERTŽ : 

-  pour  lÕERTŽ :  15  enseignants-chercheurs,  6  doctorants,  3  professionnels  associŽs,  6 
reprŽsentants des organismes  partenaires ; 

- pour le GRCDI18 : 13 membres, dont 5 membres ˆ part enti•re de lÕERTŽ, et 8 personnes 
extŽrieures  (4  formateurs  dÕIUFM,  2  doctorants,  1  conservatrice,  1  enseignante-
documentaliste)

Le  p™le  ERTŽ-GRCDI  se  retrouve  Žgalement  en  partie  dans  un autre  groupe de  travail, 
constituŽ ˆ lÕISCC19, autour dÕEric Delamotte : constituŽ dŽbut 2009, ce groupe de travail 
regroupe une douzaine de personnes (enseignants-chercheurs, doctorants, conservateurs), pour 
la plupart membres de lÕERTŽ, du GRCDI et du RŽseau des URFIST, ainsi que des chercheurs 
dÕautres structures. Il sÕest fixŽ pour projet de recherche une Žtude des reprŽsentations de la 
culture informationnelle dans diffŽrentes sph•res socio-professionnelles, ˆ partir dÕŽtudes de 
corpus.  

Au-delˆ de lÕERTŽ, le GERIICO20 (laboratoire de soutien de lÕERTŽ) comprend Žgalement 
plusieurs  chercheurs  impliquŽs  dans  des  travaux  portant  sur  la  culture  ou les  usages  de 
lÕinformation. Un autre p™le de recherche peut •tre identifiŽ dans la rŽgion de Toulouse, avec 
lÕŽquipe  MICS21 (MŽdiations  en  Information  et  Communication  SpŽcialisŽes)  au  sein  du 

16 Voir la liste compl•te sur la page Interventions du site : http://culturedel.info/grcdi/?page_id=81
17 http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/
18 http://culturedel.info/grcdi/?page_id=10
19 http://www.iscc.cnrs.fr/presentation/domaines_recherche.html
20 http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/index.php/home/thematiques_et_resp
21 http://www.lerass.iut-tlse3.fr/equipeslerass/Mics.htm
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LERASS,  regroupant  plusieurs  chercheurs  travaillant  sur  ces  thŽmatiques.  Enfin,  dans  le 
paysage national des SIC, de nombreux chercheurs et doctorants travaillent sur  la culture 
informationnelle ou sur des thŽmatiques proches, au sein de diffŽrents laboratoires : citons 
notamment  le  CREM  (Centre  de  Recherche  sur  les  MŽdias)22,  ou  le  CRIS  (Centre  de 
recherche  en information  spŽcialisŽe)23, mais  ils  ne sont  pas  toujours  regroupŽs dans des 
structures  ou  des  projets  de  recherche  clairement  identifiŽs  dans le  champ de  la  culture 
informationnelle, ce qui ne facilite pas une visibilitŽ nationale.  

Ainsi, le champ de la culture informationnelle ne dispose pas actuellement, hormis lÕERTŽ 
(qui est une Žquipe provisoire), de structure clairement identifiable et pŽrenne, au sein de la 
galaxie des laboratoires des Sciences de lÕInformation et de la Communication. 

A la recherche universitaire peuvent sÕajouter les nombreuses recherches-action, menŽes chez 
les enseignants-documentalistes et dans les IUFM. Ainsi pouvons-nous citer, au moins pour 
les rŽgions de lÕOuest, les recherches-actions dans lesquelles sont impliquŽs les membres du 
GRCDI : 

- le Cercle de rŽflexion de lÕIUFM de Bretagne24, animŽ par Jacques Kerneis et  Florence 
Thiault,  qui  a  travaillŽ  notamment  sur  le  curriculum  documentaire,  les  concepts  info-
documentaires et les cartes conceptuelles, en sÕinspirant largement des travaux du GRCDI et 
de Pascal Duplessis ; 

- les deux Žquipes JRL (journŽes de rencontre locales) animŽes par Pascal Duplessis dans 
lÕacadŽmie de Nantes : lÕŽquipe JRL du Maine et Loire, ˆ laquelle participe Ivana Ballarini, 
qui travaille depuis deux ans sur les reprŽsentations des Žl•ves concernant les notions info-
documentaires ˆ ma”triser, et lÕŽquipe JRL de Loire Atlantique, qui travaille sur un corpus de 
sŽquences pŽdagogiques info-documentaires disponibles en ligne ; 

-  les  Žquipes  de travail  autour  de  Nicole  Clouet  (IUFM de  Basse-Normandie)  et  Agn•s 
Montaigne (IUFM de Haute-Normandie), qui travaillent sur les concepts info-documentaires. 

Faute de temps, nous nÕavons pu mener ˆ terme ce travail, difficile et dŽlicat, de recensement 
exhaustif des chercheurs, des Žquipes, des travaux, des th•ses, des projetsÉ en cours, menŽs 
en France autour de la culture informationnelle. Les indicateurs donnŽs ici restent donc tr•s 
partiels, incomplets, et ce dÕautant plus quÕil faudrait, selon notre propre approche assez large 
de  la  culture  informationnelle,  pouvoir  recenser  les  diverses  et  nombreuses  Žquipes  de 
recherche  travaillant  depuis  de  longues  annŽes  dans  les  deux  domaines  voisins,  mieux 
structurŽs et mieux identifiŽs, que sont lÕŽducation aux mŽdias dÕune part, la didactique de 
lÕinformatique et des TIC dÕautre part. 

1.1.3 En guise de conclusion 

Parler dÕŽmergence de la culture informationnelle ne signifie pas quÕil est aisŽ de dater son 
apparition, ni m•me quÕil sÕagit dÕune expansion soudaine venue de nulle part. Les racines 
sont plus anciennes et remontent probablement dŽjˆ aux Lumi•res, comme lÕavait dŽjˆ montrŽ 
Brigitte Juanals, et elles sÕarticulent avec dÕautres notions et phŽnom•nes historiques. Elle est 
profondŽment liŽe ˆ la culture technique, ce qui explique dÕailleurs son Žmergence relative, 
parall•le ˆ lÕintŽr•t suscitŽ par les environnements numŽriques.

22 http://www.univ-nancy2.fr/ILSTEF/CREM.html#membres
23 http://www.u-paris10.fr/CRIS/0/fiche___laboratoire/&RH=rec_lab
24 Voir prŽsentation sur : http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/6922
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Une Žmergence observable

La  montŽe  en  rŽgime  des  expressions  de  Ç culture  informationnelle È  et  de  Ç culture  de 
lÕinformation È est dŽmontrŽe par les rŽsultats bibliomŽtriques. NŽanmoins, lÕexpression reste 
essentiellement francophone, m•me si des similitudes se rencontrent dans dÕautres langues. Sa 
portŽe demeure surtout bien infŽrieure ˆ lÕinfluence du concept dÕÇ information literacy È, tr•s 
nettement dominant en ce qui concerne la formation ˆ lÕinformation au plan international.

ƒmergence dÕun champ de recherche, en voie de structuration

Outre lÕŽmergence relative, cÕest surtout la structuration dÕun champ qui est plus nettement 
remarquable.  Il  se produit  actuellement  un approfondissement  du concept entre  plusieurs 
disciplines, principalement les sciences de lÕinformation et de la communication, les sciences 
de  lÕŽducation  et,  dans  une  moindre  mesure,  la  psychologie  cognitive.  Sur ces  aspects 
transdisciplinaires,  la  culture  informationnelle  demeure  dans  la  lignŽe  de  lÕinformation 
literacy. NŽanmoins, lÕarticulation avec les disciplines diff•re, ainsi que les objectifs, qui sont 
davantage portŽs sur une construction ˆ long terme et sur un processus dÕapprentissage plus 
ŽlaborŽ, dÕo• lÕimportance du mot culture.

Faiblesses du phŽnom•ne dÕŽmergence  

La prŽsence scientifique demeure encore faible du fait dÕun nombre restreint de chercheurs 
sur ces questions, ce qui contraste dÕailleurs avec le grand nombre dÕacteurs de terrain et 
lÕŽtendue du public concernŽ.

Les  indicateurs  bibliomŽtriques  montrent  cette  faiblesse,  notamment  par  rapport  ˆ  la 
production anglo-saxonne autour de lÕinformation literacy. De fait, lÕinfluence des recherches 
dans le domaine de la culture informationnelle demeure encore limitŽe, y compris ˆ lÕintŽrieur 
des  champs  scientifiques  distinguŽs  auparavant.  De  m•me,  cette  influence  se  trouve 
majoritairement  circonscrite  ˆ  la  francophonie,  lÕessentiel  des  travaux  Žtant  en  langue 
fran•aise.

Il  demeure  Žgalement  des  probl•mes  de  lŽgitimitŽ,  qui  ne  diff•rent  gu•re  de  ceux  des 
homologues anglo-saxons en information literacy :

- une difficultŽ ˆ distinguer colloques professionnels et scientifiques, des terrains qui m•lent 
souvent les deux, notamment du fait de chercheurs issus du terrain ; ce qui pourrait constituer 
un avantage sÕav•re parfois une faiblesse au niveau de la reconnaissance scientifique ; 

- une reconnaissance dÕautant plus difficile que la situation institutionnelle des acteurs du 
terrain, travaillant autour de la thŽmatique de la culture informationnelle, nÕest pas pleinement 
reconnue ;

- des objectifs gŽnŽraux de la culture informationnelle souvent partagŽs ; mais le fait quÕelle 
intŽresse un grand nombre dÕacteurs peut constituer un obstacle, quant ˆ la distinction de ses 
spŽcificitŽs et nuit ˆ la constitution claire du champ ; 

- la position minoritaire des sciences de lÕinformation, au plan institutionnel, parmi les travaux 
dÕinformation  et  de  communication,  ce  qui  limite  fortement  lÕŽmergence  dÕun  champ 
scientifique ; 

- enfin des confusions sŽmantiques autour du concept dÕinformation.  

La situation institutionnelle de la formation ˆ lÕinformation rejaillit Žgalement sur sa situation 
scientifique.  La  formation  sur  le  terrain  et  la  recherche  doivent  encore  progresser  pour 
continuer  ˆ  gagner  en lŽgitimitŽ.  Les  enjeux et  les  Žvolutions  du numŽrique  augmentent 
lÕintŽr•t  et  lÕimportance  des  recherches  mais  rendent  Žgalement  le  travail  plus  difficile, 
notamment en ce qui concerne la dŽfinition des notions ˆ lÕÏuvre. Il manque enfin au champ 
scientifique,  notamment  en  France,  une  revue  scientifique  emblŽmatique  et  la  crŽation 
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dÕŽquipes  de  recherche  dans  le  domaine,  avec  une  reconnaissance  institutionnelle.  Les 
prochaines annŽes devront montrer le passage de lÕŽmergence ˆ la consolidation.

RŽfŽrences des textes utilisŽs

- [Le Deuff, 2008-2] Le Deuff, Olivier. ÇBouillon de cultures : la culture de lÕinformation est-
elle un concept international ? È. Colloque international de lÕERTŽ Culture informationnelle  
et curriculum documentaire,  Ç LÕŽducation ˆ la culture informationnelle È, Lille, 16-17-18 
octobre 2008. Disp. sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00339060/fr/

- [Le Deuff, 2009-8] Le Deuff, Olivier. La culture de lÕinformation en reformation. Th•se de 
doctorat Sciences de lÕinformation et de la communication : UniversitŽ Rennes 2, 2009. 2 
vol., 460 p. Disp sur :

 <http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/42/19/28/PDF/theseLeDeuff.pdf>

- [Serres, 2008-5] Serres, Alexandre. Ç Quelques observations bibliomŽtriques sur la culture  
informationnelle. È. Pre-publication, fŽvrier 2008. Disp. sur :

 http://www.uhb.fr/urfist/files/Etude_bibliometrie_culture_informationnelle.A%20Serres.doc

- [Serres, 2008-7] Serres, Alexandre. Ç La culture informationnelle È. In Papy, Fabrice (sous 
la dir.  de).  ProblŽmatiques Žmergentes dans les sciences de lÕinformation.  Paris :  Herm•s 
Lavoisier, 2008. Chap. 5, pp.137-160. PrŽ-print disp. sur ArchiveSic :

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00267115/fr/

1.2 ƒmergence de la didactique de l'information

Ivana Ballarini-Santonocito

'Žmergence de la thŽmatique de la culture informationnelle reste Žtroitement liŽe ˆ 
celle  de la didactique de l'information,  en offrant notamment ˆ  cette derni•re un 
nouveau paradigme ˆ  partir  duquel  dŽvelopper  son domaine de spŽcificitŽ  et de 

lŽgitimitŽ dans les contextes scolaire et universitaire. Passant de la pŽdagogie documentaire 
comme alternative pŽdagogique ˆ l'acquisition des savoirs des diffŽrentes disciplines scolaires 
instituŽes, ˆ la mŽthodologie de la recherche documentaire, puis ˆ la ma”trise de l'information 
ou  Information  Literacy pr™nŽe  par  l'UNESCO,  la  didactique  de  l'information  s'oriente 
actuellement  vers  l'acquisition  d'une  vŽritable  culture  de  type  lettrŽe  relative  aux 
problŽmatiques  et  aux  phŽnom•nes  liŽs  ˆ  l'information,  ˆ  la  documentation  et  ˆ  la 
communication.  La  dimension  communicationnelle  prenant  une  importance  accrue  non 
seulement dans les pratiques informationnelles informelles des jeunes mais Žgalement dans 
les pratiques professionnelles de tous les secteurs du monde du travail. Cette importance des 
phŽnom•nes communicationnels et informationnels dans la sociŽtŽ et dans le quotidien des 
gens invite ˆ s'interroger sur les enjeux de la prise en compte de la culture informationnelle ˆ 
l'Žcole et ˆ l'universitŽ. Mais cette didactique, bien que encore Žmergente et dŽsormais liŽe ˆ la 
culture informationnelle,  ne date pas d'aujourd'hui.  Son Žvolution,  qu'il  conviendra ici  de 
retracer, est associŽe ˆ la longue histoire des CDI. Pour bien l'apprŽhender, il nous faudra 
Žgalement  expliciter  les  processus  et  les  outils  de  construction  de  cette  didactique  de 
lÕinformation ; les membres du GRCDI sont impliquŽs, depuis des annŽes, dans lÕŽlaboration, 

L
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la mise au point et lÕutilisation de divers outils  didactiques :  ontologies de la ma”trise de 
lÕinformation,  dictionnaire  didactique,  inventaire  des  notions  essentielles,   cartes 
conceptuelles, listes de notionsÉ Nous proc•derons ici ˆ un recensement quasi exhaustif des 
outils rŽalisŽs depuis trois ou quatre ans, en rappelant les conditions de leur crŽation et de leur 
utilisation. 

1.2.1 Les enjeux d'une didactique de l'information

L'impact du contexte sociotechnique

Les travaux d'Alexandre Serres [Serres, 2007-6] se sont plus particuli•rement penchŽs sur les 
enjeux liŽs ˆ l'impact du contexte sociotechnique. Selon lui,  toute rŽflexion sur la culture 
informationnelle et sur la didactique de l'information s'articule inŽvitablement aux Žvolutions 
incessantes de ce contexte, dans lequel l'information est produite et circule. La question de 
l'impact des techniques, notamment des technologies de la mŽmoire sur l'information et, au-
delˆ, sur la structuration de la pensŽe et des connaissances, sur la production et la circulation 
du savoir, n'est pas rŽcente, puisqu'elle remonte aux PrŽsocratiques et ˆ Platon. Plus pr•s de 
nous, elle a ŽtŽ reposŽe par Leroi-Gourhan et Gilbert Simondon et aujourdÕhui, par Bernard 
Stiegler. Ces derni•res annŽes ont connu des mutations profondes qui touchent ˆ la fois les 
outils  dÕinformation,  les  processus de production et  de circulation  des connaissances,  les 
pratiques  informationnelles  et  les  rapports  au  savoir  des  usagers. Certes,  la  Ç rŽvolution 
numŽrique È forme la toile de fond et lÕaccŽlŽrateur de toutes les formations documentaires 
depuis plusieurs annŽes. Mais lÕappropriation plus prŽcoce dÕInternet et lÕarrivŽe ˆ l'Žcole, 
puis ˆ lÕuniversitŽ, des digital natives25, appelŽe aussi Ç gŽnŽration Google È, la gŽnŽralisation 
progressive  des  ENT26,  les  nouveaux  rapports  ˆ  lÕinformation  induits  par  les  interfaces 
toujours  plus  intuitives  des  outils  de  recherche,  la  montŽe  des  Ç rŽseaux  sociaux È,  le 
dŽveloppement du Web 2.0... : tous ces ŽlŽments du nouveau contexte sociotechnique obligent 
ˆ redŽfinir les objectifs, les contenus, les mŽthodes de formation, ils constituent le nouveau 
terreau  d'Žmergence  de  la  didactique  de  l'information  et  obligent  ˆ  un  recentrage  des 
apprentissages sur des apports plus thŽoriques et rŽflexifs, une mise en perspective historique 
visant une vŽritable culture informationnelle, non rŽductible ˆ un ensemble de compŽtences 
documentaires de type procŽdural ou mŽthodologique.

Les pratiques sociales de l'information deviennent ainsi une rŽfŽrence ˆ prendre en compte 
dans la transposition didactique des savoirs scolaires de l'information-documentation. Elles le 
sont ˆ double titre : tout d'abord, par leur inscription dans l'axe ŽpistŽmologique du triangle 
didactique27 dŽfinissant l'origine, l'histoire et la nature des savoirs ˆ soumettre aux processus 
de transposition, ainsi que les raisons de leur choix renvoyant aux enjeux de formation. Les 
pratiques informationnelles sont ensuite ˆ inscrire dans l'axe praxŽologique, proposant une 
entrŽe par les usages dans les dŽmarches pŽdagogiques visant ˆ dŽvelopper les apprentissages 
informationnels.

DÕune  mani•re  plus  globale,  lÕun  des  principaux  dŽfis  ˆ  relever  par  la  didactique  de 
lÕinformation,  rŽside  dans  la  contradiction  entre,  dÕune  part  la  rapiditŽ  des  Žvolutions 
25 Premsky, Marc. Ç Digital Natives, Digital Immigrants È. On the Horizon, octobre 2001, Vol. 9, n¡ 5, 6 p. Disp. 
sur :  < http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants
%20-%20Part1.pdf >
26 Environnement NumŽrique de Travail
27 Chevallard, Yves [1985].  La Transposition didactique :  du savoir  savant au savoir  enseignŽ.  La PensŽe 
sauvage, 1991

22 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf


techniques et le dŽveloppement dÕune culture de lÕinnovation, centrŽe sur le renouvellement 
permanent,  sur la nouveautŽ et,  dÕautre part  la difficultŽ de toute transmission de savoirs 
stables,  pŽrennes.  Dans  un  autre  ordre  dÕidŽes,  Ç les  sociŽtŽs  apprenantes  doivent 
nŽcessairement relever un dŽfi majeur au XXIe si•cle : rŽconcilier culture de lÕinnovation et  
vision ˆ long terme È, comme le souligne le Rapport mondial de lÕUNESCO sur les sociŽtŽs 
du  savoir28.  Comment  dŽgager  un  Ç noyau  dur È  dÕinvariants,  de  savoirs  fondamentaux, 
capable  de  traverser  les  vagues  successives  des  innovations  techniques ? En  mati•re  de 
recherche  dÕinformation,  quels  seront  encore  les  savoirs,  les  notions, mais  aussi  les 
compŽtences, les savoir-faire pertinents et utiles, dans dix ou quinze ans ? Si les contenus 
d'enseignement sont rŽguli•rement ˆ rŽactualiser pour rŽpondre aux besoins de formation, le 
curriculum  documentaire  n'a  pas  ˆ  engager  une  course  ˆ  l'innovation  technologique  qui 
reviendrait ˆ une formation ˆ l'utilisation des outils, il se doit d'engager les Žl•ves dans une 
approche rŽflexive sur la nature, les principes de fonctionnement et l'impact de ces outils dans 
le domaine informationnel.

Les enjeux Žducatifs

Cet ancrage dans les pratiques informationnelles devient un enjeu Žducatif d'acculturation des 
jeunes,  leur  permettant  de  passer  de  pratiques  spontanŽes  et  informelles  ˆ  des  pratiques 
raisonnŽes et rŽellement ma”trisŽes.

En termes de formation, ces enjeux vont se transformer en objectifs d'apprentissage ˆ intŽgrer 
aux  sŽquences  info-documentaire.  Pascal  Duplessis  propose  un  tableau  rŽcapitulatif29, 
prŽsentŽ  ci-dessous,  reliant  les  enjeux  aux  objectifs  info-documentaires  qui  leur 
correspondent. Dix enjeux ont ŽtŽ identifiŽs qui prŽtendent recouvrir une bonne partie des 
attentes Žducatives que lÕon porte sur lÕŽducation ˆ la culture de lÕinformation.

Enjeux Objectifs gŽnŽraux

Enjeux 
intellectuels

1- pŽdagogique 1. apprendre par lÕactivitŽ concr•te et par la pratique

2- cognitif

1. sÕapproprier les savoirs de lÕinformation

2. construire des connaissances

3. faire Žvoluer ses reprŽsentations

4. apprendre de mani•re autonome (autodidaxie) 

5.  apprendre  en  partageant  et  en  co-construisant  de 
lÕinformation

6. apprendre tout au long de la vie

3- scientifique 1. dŽvelopper la pensŽe critique dans la recherche du vrai

2.  accro”tre  ses  connaissances  et/ou  faire  Žvoluer  ses 
reprŽsentations

28 UNESCO,  Rapport  mondial  de lÕUNESCO. Vers les sociŽtŽs du savoir, Paris,  Unesco,  2005.  Disp.  sur : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843f.pdf
29 Duplessis,  2009.  Le  tableau  complet  est  tŽlŽchargeable  sur  le  site  des  Trois  couronnes. 
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/outils/des-enjeux-de-l-education-a-la-culture-de-l-information-aux-
objectifs-de-l-enseignement-de-l-information-documentation-et-inversement.
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Enjeux 
politiques

4- de citoyennetŽ 1.  respecter  les  droits  et  les  devoirs  liŽs  aux  usages  de 
lÕinformation

2. pouvoir participer ˆ la vie politique

5- dŽmocratique 1. assurer le principe dÕŽgalitŽ des citoyens

6- la•que 1. prŽserver sa libertŽ dÕopinion, de conscience

Enjeux 
dÕintŽgration

7- social 1. intŽgrer lÕindividu dans la sociŽtŽ dite de lÕinformation

2. agir dans la sociŽtŽ

8-  professionnel 
et Žconomique

1. sÕorienter, sÕinsŽrer dans le monde du travail

2. (sÕ)informer

3.  accro”tre la compŽtitivitŽ scientifique et  Žconomique du 
pays

4. apprendre tout au long de la vie

9- culturel 1. intŽgrer et assumer une identitŽ culturelle

2. intŽgrer la culture de la sociŽtŽ de lÕinformation

3. rŽsister ˆ lÕaliŽnation techniciste

10- humaniste 1. participer ˆ lÕuniversel via le rapport ˆ lÕinformation

Partant  de  l'approche  Ç par  niveau È de  la  culture  de  l'information  proposŽe par  Brigitte 
Juanals30 (Fig. 1), Pascal Duplessis propose aussi de catŽgoriser ces objectifs de formation 
selon trois orientations, calquŽes des Ç trois R È : Ç rŽaliser, rŽflŽchir et rŽsister È, inspirŽes 
d'Armand Mattelart et reprises par Alexandre Serres.

Fig. 1 :  Les trois niveaux de compŽtences de la culture de lÕinformation selon Juanals 
[2003].

30 Juanals, Brigitte. La culture de l'information: du livre au numŽrique. Hermes science, 2003
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Les  trois  catŽgories  dÕobjectifs  gŽnŽraux  proposŽes  rŽsultent  dÕun  dŽcoupage  de  la 
compŽtence intŽgrale Ç ma”triser lÕinformation È dans ses trois composantes structurelles : les 
connaissances  procŽdurales,  les  connaissances  dŽclaratives  et  les postures,  attitudes,  et 
comportements relatifs ˆ lÕusage de lÕinformation. Cette diffraction en trois Ç secteurs È, si 
elle est utile pour mieux se reprŽsenter les grands axes de ce projet Žducatif, ne doit pas faire 
oublier le caract•re systŽmique de lÕentreprise : chaque type dÕobjectif interf•re avec les deux 
autres et trouve ˆ se rŽaliser dans lÕarticulation de toutes les composantes de la triade (Fig. 2).

Fig. 2 : Les trois objectifs de lÕŽducation ˆ lÕinformation

Ces trois catŽgories pointent les grandes visŽes Žducatives de l'information-documentation qui 
vont tendre ˆ dŽvelopper chez les Žl•ves :

- La recherche dÕune meilleure efficacitŽ, ou efficience, laquelle sÕacquiert par la pratique. Est 
visŽe particuli•rement la ma”trise des procŽdures et des outils. 

- La recherche dÕune meilleure intelligibilitŽ , i.e. une comprŽhension acquise par lÕŽtude. La 
visŽe essentielle est la ma”trise de connaissances.  

-  LÕexercice  de la  responsabilitŽ, par  une prise de conscience,  au sens Žtymologique de 
Ç savoir en commun È, acquise par la connaissance des droits et des devoirs de lÕinformation 
de fa•on ˆ permettre ˆ lÕusager de lÕinformation dÕengager sa responsabilitŽ. Est alors visŽe la 
ma”trise  des  comportements,  des  attitudes  allant  dans  ce sens. Cette  prise  de  conscience 
comprend lÕidŽe dÕusages civils et civiques de lÕinformation. Il sÕagit enfin de dŽvelopper une 
attitude distanciŽe et critique, dont le but est de dŽjouer les influences et de se prŽmunir contre 
les risques de dŽsinformation.

Les enjeux didactiques et pŽdagogiques

Les enjeux et  les  visŽes Žducatives  vont  baliser  un domaine de connaissances traduit  en 
termes  de  contenus  d'apprentissage.  La  didactique  de  l'information  a pour  finalitŽ  de 
formaliser ces contenus en leur donnant une forme scolaire adaptŽe aux diffŽrents niveaux 
scolaires, puis universitaires. La forme curriculaire int•gre enjeux, contenus, progressions et 
modalitŽs de mise en Ïuvre ainsi que d'Žvaluation des apprentissages. 
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La didactique ouvre ainsi  tout un champ de recherche qui vient  renouveler,  diversifier  la 
pŽdagogie  documentaire  en  l'adaptant  aux  contenus  et  aux  objectifs  d'apprentissages 
spŽcifiques ˆ l'information-documentation, tout en gardant une articulation possible avec les 
autres  disciplines.  DiffŽrentes  dŽmarches  pŽdagogiques  peuvent  ainsi  •tre  explorŽes  : 
dŽmarche d'investigation, de rŽfutation, ou encore situation-probl•me31.

Les enjeux professionnels

Cette  plus-value  pŽdagogique  vient  renforcer  l'identitŽ  enseignante  des  professeurs 
documentalistes et des formateurs du supŽrieur en structurant les sŽquences d'enseignement-
apprentissage  visant  ˆ  dŽvelopper  la  culture  informationnelle.  Il  y  a lˆ  un  enjeu  de 
professionnalisation qui positionne le professeur documentaliste, non seulement en tant que 
professionnel de l'information, ma”trisant des contenus disciplinaires issus des Sciences de 
l'information  et  de  la  communication,  mais  aussi  en  tant  qu'enseignant  ma”trisant  des 
compŽtences et des savoirs issus des Sciences de l'Žducation.

Les indicateurs bibliomŽtriques

Une Žtude bibliomŽtrique a ŽtŽ entamŽe par Ivana Ballarini-Santonocito en 200832 sur les 
termes Ç didactique de l'information È et Ç didactique informationnelle È. Elle montre que ce 
domaine  est  jusque  lˆ  peu  abordŽ  dans  la  littŽrature  scientifique,  du  moins  en  Žtant 
spŽcifiquement dŽsignŽ en tant que tel. La requ•te Ç didactique de l'information È, formulŽe 
sur diffŽrents outils de recherche, renvoie un total de 37 occurrences, 13 rŽsultats seulement ˆ 
la requ•te Ç didactique de lÕinformation-documentation È sur Google Scholar. Les requ•tes sur 
des  termes  proches  tels  que  Ç Education  ˆ  l'information È,  Ç Education  aux  mŽdias È, 
Ç Formation  ˆ  l'information È,  Ç Formation  documentaire È,  Ç Formation  ˆ  la  recherche 
d'information È ou autres,  renvoient  des  rŽsultats  souvent  plus consŽquents,  ce  qui  laisse 
transpara”tre un flou terminologique et conceptuel dans la mesure o• ces dŽnominations sont 
loin d'•tre Žquivalentes et recouvre des territoires distincts ou plus partiels. Nous sommes lˆ 
devant un domaine non stabilisŽ, les indicateurs quantitatifs et bibliomŽtriques restent encore 
insuffisants et  peu probants ici,  et  la plupart des travaux citŽs autour de la didactique de 
lÕinformation sont le fait des membres du GRCDI. LÕanalyse bibliomŽtrique ne permet donc 
pas encore de mesurer lÕŽmergence dÕune thŽmatique, surtout lorsque les observateurs en sont 
Žgalement acteurs. Cette Žtude devra •tre rŽactualisŽe pour mesurer une Žventuelle montŽe en 
puissance du domaine de recherche.

1.2.2  Les  principales  Žtapes  de  l'Žmergence de  la  d idactique  de 
l'information

La didactique de l'information, bien qu'Žmergente et non encore officiellement reconnue par 
l'institution  scolaire,  a  une histoire  qui  remonte au dŽbut  des annŽes 1990.  Bien que les 
instances politiques peinent ˆ mettre en place des dispositifs officiels de formation ˆ la culture 
informationnelle,  offrant  aux  professeurs  documentalistes  les  outils  didactiques  et  les 
directives nŽcessaires ˆ leur enseignement, la didactique de l'information bŽnŽficie dŽsormais 

31Voir  les  travaux  de  Pascal  Duplessis  et  GRAF  Ç Situations-probl•mes  en  information-documentation È, 
http://www.netvibes.com/spidgraf#Accueil 
32Cette Žtude, demandant ˆ •tre rŽactualisŽe, n'a pas ŽtŽ publiŽe.
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d'une  reconnaissance  scientifique  par  l'existence  d'une  communautŽ  de  chercheurs  et  de 
doctorants,  aussi  bien  en  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication  (SIC)  qu'en 
Sciences de l'Žducation, rŽunis au sein de l'ERTŽ Ç Culture informationnelle et curriculum 
documentaire È et du GRCDI. 

La didactique est ˆ distinguer de la discipline, ne serait-ce que parce qu'elle la prŽc•de, elle est 
un  prŽalable  ˆ  toute  crŽation  disciplinaire.  Si  la  question  de  la  discipline  information-
documentation reste vive et en dŽbat, la didactique de l'information, quant ˆ elle, s'est imposŽe 
dans les domaines scientifiques aussi bien des SIC que des sciences de l'Žducation. Reprenons 
les principales Žtapes  [Ballarini,  2007-1], [Duplessis, 2006-3]  de cette Žmergence qui s'est 
faite historiquement sous l'impulsion de la rŽflexion professionnelle menŽe par les professeurs 
documentalistes au travers, notamment de leur association professionnelle, la FADBEN.33

Le temps des pionniers...

Ë la fin des annŽes 80, la rŽflexion professionnelle,  dominŽe par la  mise en avant  de la 
mission pŽdagogique des professeurs documentalistes, jusque lˆ axŽe sur la mŽthodologie de 
la  recherche  documentaire  s'oriente,  avec  SŽrafin  Alava34,  vers  une  thŽorisation  de  la 
mŽdiation documentaire au service d'une meilleure appropriation des savoirs disciplinaires ˆ 
partir  du  postulat  de  la  transversalitŽ  des  compŽtences  documentaires.  Mais  ˆ  partir  de 
l'instauration du CAPES de Documentation en 1989, une autre voie s'ouvre, visant une plus 
grande autonomie  pŽdagogique vis  ˆ  vis  des disciplines  instituŽes,  autonomie  fondŽe sur 
l'existence de savoirs de rŽfŽrence spŽcifiques issus des SIC.

En 1992, le terme de didactique documentaire fait son apparition sous la plume de Daniel 
Fondan•che qui, tout en qualifiant la documentation de Ç discipline sans programme È, s'en 
tient encore ˆ une approche plus mŽthodologique que conceptuelle.

C'est en 1993, lors du 3•me congr•s de la FADBEN, Ç Information et pratiques d'information : 
quelle recherche ? È, qu'une premi•re approche rŽellement didactique se dessine, portŽe par 
Fran•oise  Chapron  et  Daniel  Warzager,  qui  revendiquent  des  contenus  spŽcifiques  ˆ 
dŽvelopper sous l'Žclairage de quelques concepts issus de la didactique des sciences.

En 1996, Annette BŽguin pose, dans un article Žponyme, la question dÕune  Didactique ou 
pŽdagogie documentaire ? 35. RŽalisant, au travers des rŽsistances ˆ lÕintŽrieur de la profession 
et des lourdeurs de lÕinstitution,  lÕutopie dÕun tel projet,  elle nÕen consid•re pas moins la 
documentation comme un Ç mŽtasavoir È36, dont lÕobjet est le document et dont le substrat est 
fourni  par  les  sciences de lÕinformation.  Elle  rŽsout enfin  Ð provisoirement  -  la  question 
lancinante de la transversalitŽ en montrant comment, lors dÕactivitŽs documentaires, lÕŽl•ve 
est amenŽ ˆ Ç formaliser peu ˆ peu un savoir documentaire qui traverse toutes les disciplines 
mais qui a, lui aussi, sa spŽcificitŽ È. 

33FŽdŽration des professeurs documentalistes de l'Žducation nationale.
34Alava SŽrafin. Ç ElŽments pour une didactique de la mŽdiation documentaire È.  Documentaliste - Science de 
l'information, t. 30, n¡1, 1993
35 BŽguin Annette, Ç Didactique ou pŽdagogie documentaire ? È, LÕƒcole des lettres des coll•ges n¡12, 1995-
1996, p. 49-64
36Terme repris et dŽveloppŽ en 1999 par Yves-Fran•ois Le Coadic dans un article de MŽdiadoc, Ç Ma”trise de 
lÕinformation et mŽtasavoir È. Le mŽtasavoir y est dŽfini comme Ç lÕensemble des connaissances scientifiques et 
techniques relatives ˆ la recherche et ˆ lÕusage, ˆ la construction et ˆ la communication des savoirs produits par 
et pour les sciences et les techniques humaines et sociales, physiques et biologiques È. 
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En 1997, un nouveau pas est franchi par Jean-Louis Charbonnier37 qui, le premier, pointe des 
notions  documentaires  issues  des  sciences  de lÕinformation.  Ces notions,  apr•s  avoir  fait 
lÕobjet dÕune transposition didactique, pourront •tre intŽgrŽes aux sŽquences dÕapprentissage 
menŽes par les enseignants documentalistes. Cette voie, explorant et identifiant les savoirs (ou 
concepts) propres ˆ lÕinformation-documentation, sera poursuivie dans les annŽes qui suivent 
par Fran•oise Chapron38.

Quelques outils sont publiŽs dans cette pŽriode, accompagnant ces rŽflexions plus thŽoriques. 
En  1997  la  FADBEN  publie  un  Ç RŽfŽrentiel  Žl•ve  des  compŽtences  en information-
documentation È (MŽdiadoc, dŽcembre 1997) qui associe ˆ chaque compŽtence spŽcifique des 
savoirs de rŽfŽrence de type dŽclaratif. Puis, en 1999, un autre rŽfŽrentiel est publiŽ ˆ Rouen : 
Recherche documentaire et ma”trise de lÕinformation : formation des Žl•ves par le professeur  
documentaliste  de la  sixi•me ˆ  la  terminale. Ce rŽfŽrentiel  propose une  progression par 
niveau des apprentissages, assortie de sŽquences qui associent compŽtences procŽdurales et 
apports notionnels. La m•me annŽe, un groupe de travail animŽ par Pascal Duplessis publie, 
sur le site de lÕacadŽmie de Nantes, un inventaire de notions info-documentaires regroupŽes 
autour de six Ç notions de bases È.

Mais  ces  outils  restent  isolŽs,  noyŽs  dans  la  masse  des  rŽfŽrentiels  de  compŽtences  qui 
foisonnent  alors  limitant  les  apprentissages  info-documentaires  ˆ  des compŽtences 
procŽdurales  ou  comportementales  de  type  transversal,  des  savoir-faire  au  service  de 
lÕacquisition de savoirs disciplinaires.

Le temps des revendications...

Avec  les  annŽes  2000  vient  le  temps  des  revendications !  La  rŽnovation  du  CAPES de 
Documentation ancre lÕenseignant documentaliste du c™tŽ des sciences de lÕinformation, de la 
documentation  et  de la communication,  dŽsignant  par  lˆ  son domaine de spŽcialitŽ  et  sa 
discipline de rŽfŽrence. De plus, l'entrŽe de la France dans la SociŽtŽ de lÕinformation met en 
avant des enjeux Žducatifs liŽs ˆ lÕacquisition, par les Žl•ves, de savoirs relevant du domaine 
de lÕinformation et de la communication.  Les revendications concernant la crŽation dÕune 
discipline scolaire, disposant de programmes spŽcifiques, en sont confortŽes et sÕintensifient.

En 2000, Yves F. Le Coadic propose un programme destinŽ ˆ la classe de seconde et rŽclame 
la  crŽation  dÕune  AgrŽgation. FrŽdŽrique  Marcillet  dŽgage  une  Žbauche  de  matrice 
disciplinaire regroupŽe en trois concepts intŽgrateurs : Document, Information, Traitement de 
lÕinformation.

En 2001, Daniel Warzager lance un appel au Ministre de lÕEducation Nationale, Jack Lang, 
pour  que  les  apprentissages  documentaires  soient  enfin  formalisŽs,  inscrits  dans  les 
programmes et  les  horaires  scolaires  et,  bien  sžr,  que leur  enseignement  soit  confiŽ  aux 
professeurs documentalistes.

En 2002, la volontŽ de crŽer une discipline scolaire s'affirme. La rŽflexion s'intŽresse aux 
conditions  dÕŽmergence  dÕune  didactique  de  lÕinformation  et  ˆ  la  rŽfŽrence  des  savoirs 
scolaire  de  l'information-documentation.  Aux  sciences  de  l'information  et  de  la 
communication,  discipline  universitaire  de  rattachement,  viennent  sÕajouter  les  pratiques 
sociales  de  rŽfŽrences,  mais  aussi  les  pratiques  scolaires  et  professionnelles,  ainsi  que 
lÕhistoire de la documentation, comme Žtant des ŽlŽments constitutifs de cette didactique et 
des processus de transposition ˆ mettre en Ïuvre.

37Charbonnier Jean-Louis. Ç Les apprentissages documentaires et la didactisation des sciences de lÕinformation È, 
Spirale n¡19, 1997, p. 45-59. Disp. sur : http://www.ext.upmc.fr/urfist/Assises/Apprentissages.pdf
38Chapron Fran•oise. Ç Vers une didactique de lÕinfo-doc ? È  in Les CDI des coll•ges et lycŽes.  PUF, 
1999
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En  2003  se  tiennent  les  Assises  nationales  sur  lÕŽducation  ˆ  lÕinformation  et  ˆ  la 
documentation,  au cours desquelles le  concept  de  curriculum  va s'imposer  comme forme 
possible venant concrŽtiser la matrice disciplinaire de l'information-documentation. C'est ˆ ce 
moment que na”t aussi le projet d'ERTŽ visant, ˆ long terme, la construction dÕun curriculum 
documentaire allant de la maternelle ˆ l'universitŽ.

En 2005, le 7•me congr•s de la FADBEN, qui se tient ˆ Nice, vient consolider ces positions 
autour de la table ronde Ç Pour un curriculum en information documentation È, ˆ laquelle 
participent Alexandre Serres, Pascal Duplessis et Jean-Louis Charbonnier.

Du c™tŽ de l'universitŽ...

Dans  le  milieu  des  formations  universitaires  la  situation  est  assez  similaire,  bien  que  la 
rŽflexion  soit  moins  dŽveloppŽe,  surtout  au  niveau  des  professionnels.  Alexandre  Serres 
[Serres,  2007-6]  en  a  dressŽ un  tableau  historique  et  prospectif  montrant  que,  bien  que 
souvent intŽgrŽes au cycle LMD et renforcŽes par lÕobtention obligatoire du C2i, elles restent 
procŽdurales, centrŽes sur lÕutilisation pratique des outils, les savoir-faire. Ces formations sont 
de nature essentiellement bibliothŽconomique, avec une nette prŽdominance de la recherche 
bibliographique classique :  bases de donnŽes, catalogues, ressources des biblioth•ques, en 
contrepoint, une part encore faible est accordŽe aux outils dÕinternet, ˆ lÕŽvaluation et aux 
nouvelles  problŽmatiques  de  lÕinformation39.  LÕobjectif  des  formations  de  mŽthodologie 
documentaire reste lÕacquisition de compŽtences informationnelles, Žtablies selon le schŽma 
canonique de la recherche documentaire (rechercher, Žvaluer, produire lÕinformationÉ). 

La premi•re rŽponse au probl•me des contenus de formation a ŽtŽ apportŽe, ˆ l'image du 
secondaire,  par  le  mod•le  des  compŽtences,  qui  constitue  ˆ  la  fois  le  fondement  et  le 
prŽsupposŽ ŽpistŽmique des dŽfinitions de la ma”trise de lÕinformation, selon lequel ma”triser 
lÕinformation reviendrait  ˆ  ma”triser  un certain nombre de compŽtences informationnelles. 
LÕossature  des  programmes  de  formation  s'est  ainsi  structurŽe  ˆ travers  les  diffŽrents 
rŽfŽrentiels de compŽtences, depuis celui de la FADBEN jusquÕˆ ERUDIST, en passant par 
FORSIC et quelques autres. Cette approche par compŽtences tend ˆ se gŽnŽraliser, comme le 
montre  la  tendance  actuelle  ˆ  dŽcrire  toute  action  de  formation,  y  compris  dans  les 
enseignements disciplinaires, en termes de compŽtences ˆ acquŽrir40. Reste ˆ dŽfinir ce que 
l'on  entend  par  Ç compŽtence È,  si  l'approche  intŽgrale  qui  combine  diffŽrents  savoirs 
(thŽoriques,  procŽduraux,  mŽta-cognitifs  et  contextuels)  reste  riche, les  rŽfŽrentiels 
documentaires s'en tiennent, dans la plupart des cas, ˆ une vision procŽdurale et observable de 
la compŽtence, n'intŽgrant pas, ou peu, une approche notionnelle et rŽflexive des savoirs ˆ 
acquŽrir pour rendre la compŽtence opŽrationnelle et la sortir de la simple application d'une 
mŽthode.

De plus, les contenus de ces formations sont Žtroitement liŽs aux domaines disciplinaires, 
organisŽs autour de la connaissance des sources, des outils, des ressources spŽcialisŽs dans 
telle ou telle discipline. Comme dans le secondaire elles traduisent une conception ancillaire 
de la documentation toujours considŽrŽe comme Ç mise au service È des disciplines. 

Ainsi, si la question des contenus nÕest pas nouvelle, la rŽflexion sur le degrŽ dÕautonomie de 
ces  contenus  peine  ˆ  sortir  du  cercle  restreint  de  quelques  formateurs  convaincus.  Et  la 

39 Une enqu•te, rŽalisŽe par lÕURFIST de Rennes sur les formations dÕusagers menŽes en 2004-2005 dans les 
SCD de Bretagne-Pays de la Loire,  a montrŽ ainsi que la grande majoritŽ des formations reste centrŽe sur 
lÕapprentissage  des  ressources  de la biblioth•que,  la  recherche  bibliographique,  les  ressources  scientifiques 
spŽcialisŽes.
40 Voir notamment Perrenoud, P. Ç LÕŽcole saisie par les compŽtences È, In Bosman C., Gerard F.M., Roegiers X. 
(Žd.). Quel avenir pour les compŽtences ? De Boeck, 2000, p. 21-41
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relecture  des  travaux  pionniers  de  lÕURFIST de  Toulouse41,  menŽs  d•s  1997-1998,  pour 
Ç faire  Žmerger  lÕIST  comme  discipline  transversale  ˆ  lÕuniversitŽ È  et  concevoir  une 
Ç didactique de lÕinformation È, nous montre la lenteur et les difficultŽs de rŽalisation dÕun tel 
programme. LÕidŽe dÕune didactique autonome de lÕinformation reste toujours, non seulement 
marginale  ˆ  lÕuniversitŽ,  mais  minoritaire  dans  le  champ  m•me de  la  ma”trise  de 
lÕinformation. Avec les travaux de l'ERTŽ et dans la filiation de la rŽflexion menŽe dans le 
secondaire, elle a trouvŽ une dynamique nouvelle.

Le temps de la recherche scientifique...

En 2006, lÕERTŽ Ç Culture informationnelle et curriculum documentaire È est officiellement 
crŽŽe  et  dŽbute  ses  travaux,  avec  pour  objectif  une  rationalisation  des  apprentissages 
documentaires tout au long des cursus, de lÕŽcole ˆ lÕuniversitŽ devant aboutir ˆ un ensemble 
de prŽconisations utiles ˆ lÕŽlaboration dÕun curriculum.

Les travaux de l'ERTŽ se sont terminŽs en 2009, un bilan scientifique sera bient™t disponible 
mais les actes du colloque tenu ˆ Lille en octobre 2008 font dŽjˆ Žtat des avancŽes impulsŽes 
par  cette  Žquipe  de  recherche,  dans  leur  dimension  internationale,  d'une  part,  par  le 
dynamisme donnŽ  ˆ  la  recherche  universitaire,  d'autre  part.  De  nombreuses  th•ses,  dont 
certaines dŽjˆ soutenues, ont ainsi ŽtŽ initiŽes portant sur la culture informationnelle et sur la 
didactique de l'information.

Cette  derni•re  pŽriode  se  caractŽrise  non  seulement  par  une  montŽe  en  puissance  de  la 
rŽflexion et  de la recherche,  mais  aussi  et  surtout  par  le  nombre et  la  qualitŽ  des outils 
didactiques produits qui viennent concrŽtiser les avancŽes thŽoriques. Le lien est ainsi fait 
entre recherche et terrain, o• les professionnels ont pu s'emparer de ces outils pour les tester 
tout en faisant Žvoluer leurs pratiques.

1.2.3 Les outils didactiques de l'information-docum entation

Les travaux en didactique de l'information de ces derni•res annŽes ont produit un certain 
nombre d'outils didactiques issus de lÕapplication et de lÕexpŽrimentation, sur le terrain de 
lÕinformation-documentation, de concepts empruntŽs ˆ la didactique des disciplines [Ballarini, 
2007-1]. 

Ces outils sont le fruit d'une recherche en didactique comparŽe mettant en regard diffŽrentes 
didactiques disciplinaires dŽjˆ instituŽes. Ces travaux ont pour objectif de mettre en lumi•re 
les  diffŽrents  processus  didactiques  ˆ  l'Ïuvre  dans les autres  disciplines  pour  Žtudier  les 
transpositions possibles en information-documentation, tout en mettant ˆ jour les singularitŽs 
propres ˆ ce domaine disciplinaire. Ce champ de recherche est abordŽ par Jacques Kerneis42 

qui a soutenu une th•se en Sciences de l'Žducation portant sur une analyse didactique de 
l'Žducation aux mŽdias, ainsi que par Ivana Ballarini dont la th•se en cours en Sciences de 
l'information et de la communication s'intŽresse aux conditions d'Žmergences d'une didactique 
de l'information.

41 Urfist de Toulouse. Ç Un programme de formation pour la mise en place d'un enseignement de l'IST È.  La 
Lettre de l'Urfist, n¡ 11, 1997
42 Kerneis, J. Analyse didactique et communicationnelle de lÕŽducation aux medias : ŽlŽments dÕune grammaire 
de lÕincertitude. Th•se de Sciences de l'ƒducation,  UniversitŽ Rennes 2.  CREAD (Centre de recherche sur 
l'Žducation, les apprentissages et la didactique), 2009. [http://classespresse.pbworks.com/These]
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Quels sont donc ces outils ? Plut™t que chronologiquement, nous allons les prŽsenter selon 
une typologie liŽe ˆ leur fonctionnalitŽ didactique, bien que certains dÕentre eux rŽpondent ˆ 
plusieurs dÕentre elles.

Les outils de dŽlimitation du domaine informationne l

Ces  outils  rel•vent  de  la  dimension  ŽpistŽmologique  de  la  didactique,  ils  visent  la 
dŽtermination des concepts ˆ enseigner. Il s'agit d'une part de savoir quels sont les concepts 
propres  au  domaine  informationnel,  d'autre  part  de  cibler  les  concepts ˆ  enseigner,  ces 
derniers variant ensuite selon le niveau dÕenseignement concernŽ. Ces outils font Ïuvre de 
dŽlimitation  du  domaine  disciplinaire,  ne  serait-ce  quÕen  nommant  et  en  dŽsignant  des 
concepts candidats.

Le Petit dictionnaire des concepts info-documentaires43

DestinŽ en prioritŽ aux enseignants documentalistes, ce dictionnaire dresse un inventaire de 
133 concepts  info-documentaires  constituant  un premier  socle de savoirs ˆ  enseigner.  Ce 
corpus  reste  toutefois  ouvert  et  nÕa  pour  seule  ambition  que  celle  de  faire  Ïuvre  de 
proposition, afin dÕouvrir une voie, de poser une premi•re pierre dans le vaste chantier de la 
dŽlimitation et du dŽtourage du domaine informationnel dans sa forme scolaire.

Le  Terminogramme  des  concepts  info-documentaires  mobilisŽs  dans  les  activitŽs  de 
recherche dÕinformation en ligne44

Ce  terminogramme  dresse  un  inventaire  des  concepts  mobilisŽs  lors  dÕune  recherche 
dÕinformation en ligne. Cet outil offre une exploration partielle du domaine de lÕinformation-
documentation, celui de lÕactivitŽ de recherche d'information en ligne. 

CÕest  dans  le  prolongement  de  cet  inventaire  quÕest  nŽ  le  projet  de  rŽaliser  le  Petit  
dictionnaire des concepts info-documentaires, Žtendu, quant ˆ lui, ˆ tout le domaine.

LÕidentification  des  concepts  sÕest  faite  ˆ  partir  dÕune  modŽlisation  de  la  recherche 
d'information en ligne, basŽe sur les processus mis en Ïuvre lors de cette activitŽ et fŽdŽrŽe 
par  trois  p™les  opŽratoires.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  cette  modŽlisation  et  sur  la 
cartographie ˆ laquelle elle a donnŽ lieu.

LÕinformation  et  le  document  en  trois  concepts  intŽgrateurs  (Nicole  Clouet,  Agn•s 
Montaigne)45 

Agn•s Montaigne et Nicole Clouet proposent ici lÕidentification dÕun corpus Ç enseignable È 
de concepts destinŽs ˆ •tre intŽgrŽs aux sŽquences info-documentaires. Ce document a ŽtŽ 
ŽlaborŽ dans les IUFM de Rouen et de Caen pour la formation en didactique des stagiaires 
PLC2 documentation.

L'approche par notions de la recherche dÕinformation (J.-P. GuŽguen)46

43 Duplessis P., Ballarini-Santonocito I. Petit dictionnaire des concepts info-documentaires : Approche didactique 
ˆ  lÕusage  des  enseignants  documentalistes.  [en  ligne]  Site  de  SavoirsCDI,  janvier  2007 
http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/actualisation/Duplessis/dicoduplessis.htm 
44 Duplessis  Pascal  (dir.)  et  al.,  Inventaire  des concepts  info-documentaires  mobilisŽs dans les activitŽs de 
recherche dÕinformations en ligne, AcadŽmie de Nantes, Site de la cellule CDI du Rectorat de Nantes, janvier 
2006 [En ligne]. http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/reseau/crjrl05/jrl49-4.pdf
45 Montaigne Agn•s, Clouet Nicole. Ç LÕinformation et le document en trois concepts intŽgrateurs È. IUFM de 
lÕacadŽmie de Rouen, Site Formdoc [en ligne], 2006. http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?article286 
46 GuŽguen Jean-Pierre. Ç Les notions info-documentaires en coll•ge È, Site de lÕARDEP Bretagne, 2006 [en 
ligne]. http://www.ardep-bretagne.org/spip.php?article162 
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Jean-Pierre  GuŽguen  dŽlimite  ici  le  domaine  conceptuel  liŽ  ˆ  lÕactivitŽ  de  recherche 
dÕinformation pour un niveau coll•ge.  Il  propose un tableau permettant  dÕexpliciter  et  de 
structurer les notions ˆ ma”triser par les Žl•ves de coll•ge, afin de mener ˆ bien une activitŽ de 
recherche dÕinformation.

LÕinventaire des notions de FORMIST (2006)47

PrŽsentŽ sous forme de tableau, ce document, ŽlaborŽ par un groupe de travail FORMIST, a 
pour objectif de dŽgager un corpus de notions et de concepts ˆ destination de lÕenseignement 
supŽrieur. Il vise ˆ dŽterminer la matrice nŽcessaire ˆ une bonne ma”trise de lÕinformation par 
les Žtudiants de master et doctorat.

Le rŽfŽrentiel pour l'Apprentissage des Pratiques Documentaires (APD, ARDEP Pays de la 
Loire)48

Cet outil de type curriculaire vise ˆ identifier et ˆ harmoniser les contenus dÕapprentissage 
info-documentaires  dans  le  second  degrŽ.  Mis  au  point,  avec  la  collaboration  de  Pascal 
Duplessis, par lÕARDEP des Pays de la Loire, il propose une progression des apprentissages 
de  la  6•me  ˆ  la  1•re.  PrŽsentŽ  sous  forme  de  tableau,  ce  rŽfŽrentiel  est  assorti  dÕun 
terminogramme et dÕun lexique des notions mobilisŽes.

Le corpus de Ç Savoirs scolaires È (FADBEN)

Le numŽro de Mars 2007 de la revue  MŽdiadoc est consacrŽ aux travaux rŽalisŽs par un 
groupe de  travail  rŽuni  par  la  FADBEN.  ConsacrŽ  ˆ  lÕexploration  et ˆ  lÕŽlucidation  des 
contenus  dÕapprentissage,  il  inventorie  64  notions  spŽcifiques  ˆ  enseigner  aux Žl•ves  du 
second  degrŽ.  Celles-ci  sont  prŽsentŽes,  dans  un  premier  temps, sous  forme  dÕun  index 
alphabŽtique.

Dans  ces  outils,  des  concepts  spŽcifiques  ˆ  lÕinformation-documentation  sont  dŽgagŽs, 
nommŽs et identifiŽs. Mais ils ne se contentent pas de prŽsenter des listes de concepts, ils ont 
chacun leur spŽcificitŽ. Au-delˆ de la dŽsignation des concepts par leur Ç Žtiquette È (Britt-
Mari Barth49) et dÕune premi•re dŽlimitation du domaine dÕenseignement dans lÕextension des 
objets  quÕil  recouvre,  ils  int•grent  dÕautres  fonctions  didactiques  qui  permettent 
dÕapprŽhender  ce  domaine  en  comprŽhension  et  qui  visent  lÕappropriation  des savoirs 
dŽsignŽs.

Les outils de structuration du domaine disciplinair e

Il  ne suffit  pas, en didactique, de dŽsigner ou de nommer les concepts ˆ acquŽrir  par les 
Žl•ves, il faut aussi les organiser, les structurer pour les mettre en cohŽrence, leur donner du 
sens et en faciliter par lˆ la comprŽhension, la construction et lÕappropriation par les Žl•ves. 
Un concept ne se construit jamais seul mais en relation avec dÕautres quÕil int•gre ou qui 
lÕenglobent, auxquels il sÕassocie ou sÕoppose. La matrice dÕune discipline est faite de tous 
ces concepts qui en constituent la Ç trame È (Michel Develay), ou Ç armature thŽorique È (P. 
Duplessis), ˆ partir de laquelle une structuration globale ou plus ponctuelle va se dŽgager. 
DiffŽrentes organisations sont ainsi possibles.

47 ENSSIB. Groupe de travail FORMIST. Ç Ma”trise de lÕinformation des Žtudiants avancŽs (master et doctorat) : 
ElŽments  pour  une  formation È.  Site  Formist  [en  ligne],  2006.  http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/document-1914
48Duplessis  Pascal.  Elaboration  dÕun  outil  rŽfŽrentiel  pour  lÕ Ç apprentissage  des  pratiques  documentaires È 
(A.P.D.) dans le second cycle intŽgrant des savoirs ˆ enseigner en Information-documentation. Site de lÕARDEP 
Pays de la Loire http://www.andep.org/IMG/pdf/outil_referentiel_APD-2.pdf 
49 Barth Britt-Mari, LÕapprentissage de lÕabstraction. Retz, 1987 ; Le savoir en construction. Retz, 1993
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Structuration hiŽrarchique et  concepts intŽgrateurs

Une premi•re structuration prŽsente le domaine de fa•on hiŽrarchique. A la mani•re dÕun 
thŽsaurus,  les  concepts  sont  organisŽs en termes gŽnŽriques et  spŽcifiques,  pouvant  aussi 
renvoyer ˆ des termes associŽs. Le domaine ˆ enseigner va s'organiser autour de quelques 
concepts  clŽs.  AppelŽs  concepts  intŽgrateurs  (M.  Develay),  fondateurs  (J.-P.  Astolfi), 
organisateurs (B.-M. Barth) ou encore phares (M. Frisch), ces concepts poss•dent un fort 
pouvoir intŽgrateur et fŽd•rent des concepts plus spŽcifiques. M. Develay les compare ˆ des 
Ç poupŽes gigognes È qui Ç embo”tent  des concepts plus petits  et constituent les principes 
organisateurs, au niveau notionnel, dÕune discipline enseignŽe È

Dimensions ŽpistŽmologique et psychologique se croisent ici avec, dÕune part, la volontŽ de 
structurer et de permettre la comprŽhension du domaine concernŽ, dÕautre part le souci de 
faciliter lÕappropriation des connaissances visŽes. Cette structuration participe aussi de lÕidŽe 
de progressivitŽ des apprentissages : lÕentrŽe par un concept plus gŽnŽrique pourra ensuite se 
complexifier par lÕŽtude des spŽcifiques.

De quels outils disposons-nous en information-documentation ? La plupart des outils ŽvoquŽs 
proposent  cette  structuration  et  font  appel,  sous  diffŽrentes  dŽnominations,  aux  concepts 
intŽgrateurs.

Muriel  Frisch  propose  quatre  concepts  phares50, Document  Ð  Technique  documentaire  Ð 
Langage documentaire Ð Information, qui regroupent plusieurs concepts secondaires.

Nicole Clouet et Agn•s Montaigne51 structurent le domaine couvert par lÕinformation et le 
document autour de trois concepts intŽgrateurs : Construction de lÕinformation ; Traitement de 
lÕinformation et Usages de lÕinformation.  Les concepts fŽdŽrŽs sont ensuite prŽsentŽs sous 
forme dÕun terminogramme intŽgrant jusquÕˆ trois niveaux de spŽcificitŽ.

Le terminogramme des concepts mobilisŽs dans les activitŽs de recherche d'information en 
ligne (Duplessis et al.52) regroupe le domaine, dont le champ de validitŽ ne porte que sur la 
recherche d'information en ligne, autour de trois p™les opŽratoires : la mobilisation du syst•me 
documentaire, la sŽlection et l'Žvaluation des ressources, le traitement de lÕinformation. Ces 
p™les sont eux-m•mes dŽtaillŽs en trois concepts gŽnŽriques intŽgrant jusquÕˆ quatre niveaux 
de spŽcificitŽs.

Les savoirs scolaires prŽsentŽs dans le corpus Fadben sont regroupŽs autour de sept notions 
organisatrices,  celles  de :  Information  Ð  Document  Ð  Source  Ð  Indexation  Ð  Espace 
informationnel  - Recherche dÕinformation Ð Exploitation de lÕinformation.

LÕinventaire de FORMIST53 organise les connaissances ˆ ma”triser autour de cinq grandes 
thŽmatiques qui sont : Culture de lÕinformation, Connaissance de lÕinformation scientifique, 
Recherche de lÕinformation, Analyse et exploitation de lÕinformation, Production et mise en 
forme   de  lÕinformation.  Ces  thŽmatiques  sont  prŽsentŽes  comme  Žtant  des  objectifs  de 
formation. 

Structuration en rŽseau et cartographie conceptuelle

LÕorganisation hiŽrarchique a pour principal dŽfaut de donner une reprŽsentation statique et 
verticale du domaine explorŽ. ƒchappant ˆ cette logique verticale, la reprŽsentation en rŽseau 
offre une approche plus spatiale et dynamique. Elle se prŽsente sous une forme graphique se 
rapprochant de la cartographie.

50 Frisch Muriel. Evolutions de la documentation : naissance dÕune discipline scolaire, LÕHarmattan, 2003
51 Montaigne Agn•s, Clouet Nicole. Ibid.
52 Ibid.
53 ENSSIB. Groupe de travail FORMIST. Ibid
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Le  Petit  dictionnaire des concepts info-documentaires se contente de fournir des Ç termes 
corrŽlŽs È, esquissant ainsi  un champ de signification qui,  pour •tre bien apprŽhendŽ, fait 
appel ˆ un rŽseau de concepts proches mobilisŽs et nŽcessaires ˆ une bonne comprŽhension du 
concept interpellŽ.

La cartographie des concepts mobilisŽs lors de la recherche d'information en ligne est une 
premi•re  tentative  rŽalisŽe  en  information-documentation  par  un  groupe  dÕenseignants 
documentalistes de lÕacadŽmie de Nantes, ˆ partir  des concepts spŽcifiques ˆ la recherche 
d'information  en  ligne.  Mais  cette  cartographie  nÕest  quÕune  dŽclinaison  graphique  du 
terminogramme dont elle garde la structure hiŽrarchique.

La modŽlisation  de la  recherche  d'information  en ligne,  rŽalisŽe par  le  m•me groupe de 
l'acadŽmie de Nantes, est basŽe sur un autre mod•le de structuration ˆ visŽe didactique fondŽ, 
quant ˆ lui, sur le repŽrage des processus cognitifs en Ïuvre dans les activitŽs de recherche 
d'information en ligne. 

Autre concept didactique, celui de rŽseau conceptuel (B.-M. Barth, 1993) part, lui aussi, du 
postulat  quÕun concept  ne se construit  jamais  seul  mais  en relation  avec dÕautres.  Si  les 
concepts  intŽgrateurs  mettent  en Žvidence  des  relations  de type hiŽrarchique,  les  rŽseaux 
conceptuels sÕattachent plus aux relations dÕadjacence et dÕassociation. Michel Develay parle 
de trame notionnelle o• chaque nÏud serait une notion, celle-ci Žtant reliŽe ˆ dÕautre par un 
rŽseau dynamique de significations.  Ce concept sÕattache ˆ donner une reprŽsentation des 
savoirs qui tient compte de la dimension cognitive des apprentissages et vise ˆ faciliter la 
production de sens. Mis en synergie dans un rŽseau de significations, les concepts associŽs 
viennent faciliter la comprŽhension dÕun concept pivot : Ç apprendre, cÕest Žtablir un rŽseau È 
nous dit Jean-Pierre Astolfi54.

La  reprŽsentation  en  cartes  conceptuelles  va  ainsi  mettre  en Žvidence  les  relations  qui 
associent un concept ˆ ses diffŽrents composants, identifiŽs eux-m•mes comme Žtant dÕautres 
concepts. Ces relations, reprŽsentŽes visuellement sous forme de lien, ou dÕarc (terminologie 
de Joseph Novak), peuvent •tre identifiŽes fournissant ainsi une syntaxe de formulation. Le 
groupe  de  travail  de  lÕacadŽmie  de  Nantes  a  ainsi  publiŽ  un  corpus  de  dix  cartes 
conceptuelles55.

Les travaux en didactique se sont ainsi appliquŽs ˆ identifier, puis ˆ structurer les savoirs ˆ 
enseigner  :  structuration  hiŽrarchique  par  les  concepts  intŽgrateurs,  structuration  spatiale 
donnant lieu ˆ la construction de cartes conceptuelles. Il sÕagit lˆ dÕune structuration externe 
qui articule les diffŽrents concepts entre eux. Elle donne une vision en extension du domaine 
couvert, en dŽsignant les objets dÕenseignement qui le composent et en identifiant les liens qui 
les unissent.

Les outils de dŽfinition des concepts

Un autre axe de la recherche en didactique sÕest appliquŽ ˆ dŽfinir les savoirs ˆ enseigner, 
ainsi qu'ˆ dŽgager la structure interne de chaque concept. La nŽcessitŽ de dŽfinir les concepts 
utilisŽs  sÕest  vite  fait  sentir.  La  perspective  didactique  s'applique  ˆ  dŽfinir  les  concepts 
identifiŽs  en  les  transposant   pour  leur  donner  une  forme  scolaire,  faisant  dÕeux,  non 
seulement des savoirs ˆ enseigner, mais aussi des savoirs enseignables ˆ diffŽrents niveaux 
dÕenseignement. 

54Astolfi Jean-Pierre (1992). LÕŽcole pour apprendre, 6e Žd., E.S.F., 2002
55 Duplessis, P., Ballarini-Santonocito I, et al. Ç Cartographie conceptuelle et didactique de l'information : dix 
cartes de concepts info-documentaires et Žtude prŽliminaire È [en ligne] Site de l'acadŽmie de Nantes, 2007.
 http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1177924054937/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=DOC 
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Nous pouvons recenser  quatre  publications  ˆ  visŽe  dŽfinitoire,  allant  dans  le  sens  dÕune 
explicitation et dÕune formalisation des savoirs scolaires en information-documentation. Deux 
dÕentre eux renvoient, du point de vue de la didactique, ˆ la dimension opŽratoire des concepts 
et aux niveaux de formulation, les deux autres proposent des dŽfinitions plus traditionnelles et 
visent  une  acculturation  des  enseignants  et  formateurs.  Tous font  Ïuvre de dŽtourage  et 
dÕexploration du champ de validitŽ des concepts choisis.

Le petit dictionnaire des concepts info-documentaires

Les dŽfinitions donnŽes dans ce dictionnaire56 ne sont pas enti•rement le fruit des diffŽrents 
processus de la transposition didactique, elles proposent une visŽe didactique. A partir des 
concepts scientifiques issus des Sciences de l'information et de la communication, considŽrŽes 
comme discipline universitaire de rŽfŽrence, un certain nombre dÕentre eux sont proposŽs ˆ 
une Žventuelle didactisation.

Le petit lexique de 50 concepts info-documentaires

Ce lexique publiŽ par P. Duplessis57 s'adresse aux enseignants en fournissant une dŽfinition de 
base  des  concepts.  Cette  dŽfinition  se  veut  orientŽe  vers  une  appropriation  ˆ  des  fins 
d'enseignement et non pas purement thŽorique ou savante.

Mod•le opŽratoire du concept et dŽfinition pour comprendre

Un  concept,  en  didactique,  est  un  outil  intellectuel  donnant  ˆ  lÕŽl•ve  des  clŽs  de 
comprŽhension du monde et des phŽnom•nes qui lÕentoure. Il rŽpond, en quelque sorte, ˆ une 
question et permet de construire du sens (Astolfi,  De Vecchi,  B.-M. Barth). Une premi•re 
opŽration dŽfinitoire, en didactique, va •tre de dŽgager la structure interne de chaque concept. 
Cette  structure  didactique  du  concept  va  fournir  ˆ  lÕŽl•ve  un  mod•le  dÕabstraction 
rŽinvestissable sur dÕautres objets.

Dans le corpus Fadben de savoirs scolaires en information-documentation, la structure donnŽe 
aux dŽfinitions est empruntŽe aux travaux de Britt-Mari Barth58.

Les dŽfinitions formulŽes par Agn•s Montaigne, Nicole Clouet et leur Žquipe de stagiaires 
PLC2 sont inspirŽes des travaux de Gabrielle Di Lorenzo59. LÕobjectif est, ici aussi, de fournir 
une mŽthode permettant de construire concr•tement une dŽfinition.

Les niveaux de formulation

Autre  opŽration  dŽfinitoire,  le  concept  de  niveau  de  formulation  renvoie  ˆ  la  structure 
cognitive  du sujet  apprenant  ainsi  quÕau processus  de construction  du savoir.  UtilisŽ  par 
GŽrard de Vecchi et AndrŽ Giordan, dŽsignŽ sous le terme de niveau de complexitŽ par B.-M. 
Barth, ce concept renvoie ˆ lÕidŽe que tout apprentissage ne peut se concevoir que par palier, 
dans une perspective de progressivitŽ et dÕapprofondissement. Ainsi un m•me concept peut 
•tre abordŽ ˆ des niveaux diffŽrents tout au long du cursus des Žl•ves.

Dans le corpus Fadben de savoirs scolaires en information-documentation, deux niveaux de 
formulation sont proposŽs : un niveau, dit dŽbutant, correspond ˆ une premi•re entrŽe dans la 
conceptualisation et lÕacquisition du concept visŽ, un autre,  dit  avancŽ, correspond ˆ  une 

56 Op. cit.
57 Duplessis, Pascal. Petit lexique de 50 concepts info-documentaires[en ligne]. Site des Trois couronnes, 2008. 
http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/outils/petit-lexique-de-50-concepts-info-documentaires 
58 Barth Britt-Mari, LÕapprentissage de lÕabstraction. Retz, 1987 ; Le savoir en construction. Retz, 1993
59 Di  Lorenzo,  Gabrielle.  Questions de savoir  :  introduction ˆ  une mŽthode de construction autonome des 
savoirs. ESF, 1991. (PŽdagogies)
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comprŽhension  plus  compl•te,  il  est  destinŽ  ˆ  un  niveau  Terminale  de  lycŽe,  voire 
universitaire.

Les dŽfinitions formulŽes par Agn•s Montaigne, Nicole Clouet et leur Žquipe de stagiaires 
PLC2  proposent  trois  niveaux  de  formulation  :  un  niveau  Ç Pour  soi È  ˆ  ma”triser  par 
lÕenseignant documentaliste, deux niveaux Ç El•ve È correspondant au  dŽbut du coll•ge et ˆ 
la classe de 4•me.

Des outils pour articuler notions et compŽtences

L'acadŽmie de Rouen a mis en ligne trois rŽfŽrentiels info-documentaires60 ˆ destination de 
l'enseignement  professionnel.  ArticulŽs  aux  rŽfŽrentiels  professionnels,  ils  mettent  en 
Žvidence les savoirs, savoir-faire, savoir-•tre et notions info-documentaires nŽcessaires aux 
Žl•ves.

A l'initiative d'Eric Fardet, IA IPR dans l'acadŽmie de Rennes, un rŽfŽrentiel de CompŽtences 
et ŽlŽments exigibles en recherche info-documentaire (6e Ð Te)61 a ŽtŽ ŽlaborŽ par un groupe 
de  travail  de  professeurs  documentalistes  et  publiŽ  en  2010.  Il  met  en  perspective 
compŽtences et notions en rŽfŽrence au Socle commun.

Des outils pour la mise en Ïuvre des apprentissages

LÕapproche didactique Žtant peu connue par les enseignants documentalistes de terrain il Žtait 
indispensable de fournir des outils favorisant l'appropriation de la recherche en didactique et 
faisant le lien avec les  pratiques pŽdagogiques. La recherche s'est ainsi essayŽe ˆ explorer 
l'axe praxŽologique de la didactique,  pour que les outils  didactiques puissent  directement 
servir ˆ la conception des sŽquences dÕapprentissage.

Le corpus des savoirs scolaires publiŽ par la Fadben int•gre ainsi pour chaque notion dŽfinie 
des pistes d'exploitation pŽdagogiques basŽes sur des sŽquences couramment menŽes par les 
professeurs  documentalistes,  les  incitant  par  lˆ  ˆ  recentrer  leur  sŽquence vers  des  visŽes 
d'apprentissages notionnels.

L'Žquipe de P. Duplessis et I. Ballarini-Santonocito, dans lÕacadŽmie de Nantes, a ŽlaborŽ en 
2007  deux outils visant ˆ faciliter et accompagner la conception de sŽquences pŽdagogiques 
intŽgrant des apprentissages conceptuels (publication en cours) :

- une ModŽlisation dÕune situation didactique ˆ visŽe conceptuelle, prŽsentŽe sous forme dÕun 
schŽma heuristique de type carte conceptuelle.  Cette modŽlisation reprend les apports des 
outils  didactiques  existants  en  centrant  la  sŽquence  sur  lÕacquisition  des  concepts  et  la 
construction des savoirs.

- un ensemble de prŽconisations qui viennent expliciter et commenter la modŽlisation.  Les 
Žtapes de lÕŽlaboration dÕune sŽquence sont dŽtaillŽes en proposant un choix de dŽmarches 
pŽdagogiques, en renvoyant aux outils didactiques disponibles et en explicitant les concepts 
didactiques utilisŽs.

Dans  cette  m•me perspective,  le  projet  Metafor  de  l'URFIST de  Rennes62 sÕadresse  aux 
formateurs universitaires pour leur proposer un outil  collaboratif  dÕaide ˆ la conception,  ˆ 

60 Disponibles sur : http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?rubrique70 
61 Disponible sur : http://espaceeducatif.ac-
rennes.fr/jahia/webdav/site/espaceeducatif3/groups/DOCUMENTATION_Webmestres/public/fichiers/Items_rec
herche_info_document_mars%202010%201.3.1.4%20diffusion.pdf.
62 URFIST Rennes. Metafor : pour une pŽdagogie collective de la ma”trise de l'information [en ligne]. Site de 
l'UniversitŽ de Rennes 2, 2003. http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/metafor/Metafor_Definition.htm 
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l'organisation,  ˆ la mise en place et ˆ l'Žvaluation d'actions de formation ˆ la ma”trise de 
l'information.

Vers un curriculum

Quelques  outils  ˆ  visŽe  curriculaire  viennent  complŽter  ce  tour  d'horizon  des  outils 
didactiques disponibles.

Jean-Pierre  GuŽguen63 propose,  sur  le  site  de  lÕARDEP Bretagne,  une  progression  des 
apprentissages notionnels pour le coll•ge.

Un rŽfŽrentiel ˆ approche curriculaire a ŽtŽ ŽlaborŽ par lÕARDEP Pays de la Loire, avec le 
concours de Pascal Duplessis64.

Un groupe de travail de l'acadŽmie de Rouen a ŽlaborŽ en 2008 plusieurs outils curriculaires 
concernant les apprentissages info-documentaires au coll•ge65, ˆ savoir :

-  un  tableau  des  compŽtences  ˆ  destination  des  professeurs  documentalistes  regroupant 
notions,  connaissances,  capacitŽs  et  attitudes,  propositions de niveaux de formation  et  de 
validation ;

- un outil de validation pour le professeur documentaliste assorti d'un livret d'Žvaluation ;

- un tableau des compŽtences info-documentaires avec rŽfŽrences au socle commun.

La  Fadben  a  publiŽ  en  2008  une  proposition  de  module66 pour  enseigner  l'information-
documentation  au  lycŽe.  Cette  proposition  dŽtaille  les  contenus  ˆ  dŽvelopper  selon  une 
progression de la 2de ˆ  la Te. En 2010, une actualisation de ce module vient  l'adapter  ˆ 
l'architecture du nouveau lycŽe.

Pour conclure  ce panorama,  les  12 propositions pour  l'Žlaboration d'un curriculum info-
documentaire contenues dans ce rapport  de l'Žquipe GRCDI, constituent  la toute derni•re 
avancŽe des travaux en didactique de l'information. Ces propositions concrŽtisent lÕun des 
projets  que  s'Žtait  fixŽ  l'ERTŽ  Ç Culture  informationnelle  et  curriculum  documentaire È, 
d'aboutir  ˆ  des  prŽconisations  prŽalables  ˆ  la  formalisation  d'un curriculum  allant  de  la 
maternelle ˆ l'universitŽ.
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2. Conceptions, approches

ussi  bien  la  culture  informationnelle  que  la  didactique  de  lÕinformation  sont, 
nŽcessairement,  lÕobjet  dÕune  multiplicitŽ  dÕapproches,  de  dŽfinitions,  de 
conceptions, qui font la richesse, mais aussi la complexitŽ, de ces deux thŽmatiques. 

De cette pluralitŽ dÕapproches, la recherche doit rendre compte et les travaux du GRCDI, dŽjˆ 
menŽs et  en cours,  cherchent  ˆ  en montrer  les  principaux aspects.  Concernant  la  culture 
informationnelle, nous avons choisi de mettre ici lÕaccent sur deux entrŽes possibles.

A
La premi•re pluralitŽ de la culture informationnelle, sur laquelle a travaillŽ notamment Olivier 
Le Deuff, concerne les diffŽrentes dimensions de celle-ci, selon les Ç univers de rŽfŽrence È ; 
en effet, lÕhistoire de lÕŽmergence de la thŽmatique de la Ç ma”trise de lÕinformation È montre, 
d•s le dŽpart, une triple origine et, partant, une triple dimension : les dimensions Žconomique, 
bibliothŽconomique  et  citoyenne.  Il  faudrait  y  ajouter  la  dimension  journalistique.  Pour 
chacun  de  ces  mondes  socio-professionnels  ou  socio-politiques,  il  est  Žvident  que  les 
conceptions de la culture informationnelle (ses objectifs, ses contenus, ses acteursÉ) ne sont 
pas les m•mes et la recherche se doit, lˆ encore, de rendre compte de cette diversitŽ. Cette 
pluralitŽ  des approches se double Žgalement  dÕune diversitŽ  gŽographique,  internationale, 
lÕune ou lÕautre des dimensions Žtant souvent dominante selon les pays. 

Ensuite la pluralitŽ Ç terminologique È, qui  sÕexprime dÕailleurs  de deux mani•res ;  dÕune 
part,  par le probl•me rŽcurrent  de la traduction du terme originel dÕinformation literacy ; 
question  sans  doute  en  voie  de  rŽsolution  aujourdÕhui,  mais  dont  il  importe de  retracer 
lÕŽvolution,  notamment  par  le  remplacement  progressif  de  lÕexpression  Ç ma”trise  de 
lÕinformation È  par  les  deux  syntagmes  Ç culture  informationnelle È  ou  Ç culture  de 
lÕinformation È.

Une diversitŽ moindre semble caractŽriser la didactique de lÕinformation, thŽmatique mieux 
dŽfinie,  moins  ambigu‘  et  qui  peut  prendre  appui  sur  des  dŽcennies  de  recherches  en 
didactique des disciplines.  Il  nÕen demeure pas moins que le travail de clarification,  bien 
commencŽ au sein du GRCDI par Ivana Ballarini, Jacques Kerneis et Pascal Duplessis, devra 
•tre poursuivi. 

Remettant en questions les effets de la dichotomie entre pŽdagogie et didactique, identifiant 
les  diffŽrentes  dimensions,  entre  micro-  et  macro-didactique,  analysant  finement  les 
composantes du triangle didactique, les travaux du premier sŽminaire du GRCDI ont permis 
dŽjˆ une premi•re clarification, poursuivie lors du deuxi•me sŽminaire par la rŽflexion sur la 
pertinence  de  lÕopposition  entre  les  approches  Ç top-down È  et  Ç bottom-up È  de  la 
didactisation des savoirs67.  

Cette analyse des diffŽrentes facettes de la didactique,  et  notamment  de la didactique de 
lÕinformation et des mŽdias est poursuivie et approfondie ici. 

67 Voir notamment lÕintervention de  Muriel Frisch :  Ç  Transposition Ç top-down È et contre-transposition Òbottom 
upÓ ? Documentation et constructivisme . SŽminaire du GRCDI, septembre 2008. 
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2.1 DiffŽrentes approches de la culture information nelle

Olivier Le Deuff, Alexandre Serres

ans la galaxie des diverses acceptions de la culture informationnelle,  il  importe 
dÕemblŽe de situer celle-ci par rapport ˆ lÕinformation literacy, le courant dominant 
au niveau international dans le domaine de la formation ˆ lÕinformation.D

2.1.1 Les conceptions de lÕinformation literacy 

Trois grandes conceptions de lÕinformation literacy peuvent •tre distinguŽes : la conception 
Žconomique, celle issue des biblioth•ques et la conception citoyenne. Il ne faut pas les voir 
comme exclusives  les unes des autres,  car  il  sÕagit  plut™t  de dominantes  et  de mani•res 
diffŽrentes dÕenvisager lÕinformation.

La conception Žconomique, orientŽe Ç compŽtences en  entreprise È 

Le  terme  information  literacy68 a  ŽtŽ  employŽ  pour  la  premi•re  fois  en  1974,  par  Paul 
Zurkowski, prŽsident de lÕInformation Industry Association (IIA), pour dŽsigner les capacitŽs 
des employŽs ˆ utiliser lÕinformation ˆ bon escient, en se servant des bonnes sources et des 
bons moyens techniques pour y parvenir. 

CÕest aux ƒtats-Unis et en Australie que la conception Žconomique de lÕIL est la plus forte et 
elle se dŽveloppe Žgalement en Grande-Bretagne. Cependant,  les principaux mŽdiateurs et 
acteurs en demeurent souvent les formateurs des biblioth•ques, qui travaillent sur les aspects 
liŽs aux transferts de compŽtences de la sph•re Žducative ˆ la sph•re professionnelle. 

Information literacy et sociŽtŽ de lÕinformation

Les deux expressions vont frŽquemment de pair, mais la lŽgitimitŽ de lÕexpression Ç sociŽtŽ 
de  lÕinformation È  est  rarement  interrogŽe.  Cela  peut  sÕexpliquer  par  leurs  origines 
communes,  puisquÕil  sÕagit  du  constat  de  la  valeur  Žconomique  de  lÕinformation  et  de 
lÕimportance de former des salariŽs capables justement dÕen tirer le maximum en termes de 
retour sur investissements. LÕouvrage de Christina Doyle en 199469 montre bien cette vision et 
ce parall•le, qui appara”t surtout de mani•re saisissante dans le titre. SÕagit-il dÕune simple 
volontŽ  stratŽgique  de  mettre  en  regard  le  concept  dÕinformation  literacy  avec  celui 
dÕinformation society, dans le but de gagner davantage en lŽgitimitŽ ou bien sÕagit-il dÕun rŽel 
rapprochement conceptuel ? 

Le rapport entre lÕinformation literacy  et la sociŽtŽ de lÕinformation nous semble en effet 
Žtroit. LÕinformation literacy fonctionne tant™t comme un prŽ-requis, voire une clŽ dÕacc•s70, 
tant™t  comme  un  moyen  dÕamŽliorer  la  sociŽtŽ  de  lÕinformation.  Les  deux  conceptions 
68 Nous utiliserons parfois le sigle IL ˆ la place de lÕexpression compl•te. 
69 Christina S. DOYLE. Information literacy in an Information Society. A concept for the information age. ERIC 
& Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University, 1994
70 Nigel OXBROW. Ç Information literacy Ñ The final key to an information society. È. The Electronic Library 
16, no. 6 (1998): 359 - 360
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(Žconomique et bibliothŽconomique) sont donc proches, parce quÕil sÕagit de rŽpondre aux 
exigences de lÕune par les mŽthodes et les formations de lÕautre, et notamment en ce qui 
concerne la  formation  universitaire.  Elles  ne sont  nullement  ˆ  opposer  mais  davantage ˆ 
associer,  selon  Patricia  Senn  Breivik  et  Elwood  Gordon  Gee :  Ç Sans  une  forte  volontŽ 
directive du prŽsident et une vision partagŽe par l'ensemble du campus de la biblioth•que en 
tant qu'acteur pivot dans la rŽforme de l'Žducation, il est probable que les vingt prochaines  
annŽes ne vont conna”tre aucun progr•s significatif envers les dipl™mŽs qui sont vraiment ˆ  
l'aise dans la sociŽtŽ de l'information dans laquelle nous vivons tous È.71

LÕaffirmation de la nŽcessitŽ dÕadaptation au marchŽ du travail est frŽquente dans les articles 
sur  lÕinformation  literacy,  avec  une  interrogation  rŽcurrente  sur  la  mani•re dont 
lÕenseignement supŽrieur prŽpare efficacement Ç les actuelles gŽnŽrations d'Žtudiants ainsi  
que les futures ˆ vivre et ˆ travailler dans une sociŽtŽ de l'information È.72 LÕIL est aussi 
dŽfinie  comme une des Çcinq habiletŽs  essentiellesÈ pour  pouvoir  intŽgrer  le  marchŽ du 
travail dans l'avenir. È (Information Literacy Committee, 1995)73. 

La  question  dÕun  programme  cohŽrent  est  alors  posŽe,  notamment  en  ce qui  concerne 
justement  la  formation  ˆ  lÕinformation,  avec  une  volontŽ  de  rendre  les  savoirs  moins 
dŽconnectŽs  et  plus  appliquŽs.  Des  constats  partagŽs  dÕailleurs  par  des  responsables 
dÕentreprises  et  prŽsidents  des  universitŽs  amŽricaines74.  Une  pression  managŽriale  qui 
explique cette volontŽ de mesurer de plus en plus les capacitŽs et non seulement les savoirs. 
LÕinformation  literacy  se  trouve  pleinement  ancrŽe  dans  une  logique  de  compŽtences 
opŽrationnelles,  via  une  pression  Žconomique  qui  cherche  ˆ  disposer  de  travailleurs 
immŽdiatement efficaces, et adaptŽs ˆ la nouvelle donne faisant de lÕinformation la mati•re 
premi•re. 

Les  mŽthodes  d'apprentissage  privilŽgient  l'acquisition  de  compŽtences  par  rapport  ˆ  la 
transmission de savoirs. Les formations reposent sur la mise en place de projets qui requi•rent 
des  stratŽgies  de  management  impliquant  fortement  les  dŽcideurs,  en  lÕoccurrence  les 
prŽsidences des universitŽs. La biblioth•que conserve nŽanmoins son leadership dans la mise 
en Ïuvre du projet. Par ailleurs, des critiques se font entendre ˆ lÕencontre de formations qui 
seraient demeurŽes trop classiques du fait de leur vision bibliothŽconomique. CÕest dÕailleurs 
ce que dŽplore la britannique Sheila Corrall75 , qui travaille conjointement avec ses coll•gues 
Sheila  Webber  et  Bill  Johnston76 sur  lÕŽvolution  de lÕinformation  literacy.  La  chercheuse 
Žvoque  donc  de  nouvelles  pistes  visant  ˆ  un  plus  fort  dŽveloppement  de  la  conception 
Žconomique  et  managŽriale  au  sein  des  thŽories  et  des  pratiques  dÕenseignement77.  Un 

71 Patricia SENN BREIVIK,  E. Gordon GEE.  Higher  Education in the Internet  Age: Libraries Creating a 
Strategic Edge. Greenwood Press, Praeger Publishers, 2006, p. 41
72 Patricia SENN BREIVIK, E. Gordon GEE. Op. cit. 
73 Information Literacy Committee, Ç Information Literacy È, Ocotillo Report '94, Arizona, USA, Maricopa 
Center for Learning and Instruction (MCLI), 1995. Disp. sur : 
http://hakatai.mcli.dist.maricopa.edu/ocotillo/report94/rep7.html  .   Trad. disp. sur : 
http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/culture.html
74 Patricia SENN BREIVIK, E. Gordon GEE. Op. cit.., p. 39
75 ÒDespite ZurkowskiÕs emphasis on the importance of IL in the workplace, the main arena for subsequent  
developments has been formal education Ò Sheila CORRALL.  Information literacy strategy development in 
higher education: An exploratory study,Ó International Journal of Information Management 28, no. 1 (FŽvrier  
2008): 26-37 p26
76 JOHNSTON, Bill, WEBBER, Sheila. As we may think: Information literacy as a discipline for the information 
age. Research Strategies. 2006, p.108-121
77 Sheila CORRALL,  op. cit.,. Citation : Òthen proposing models and specific techniques from the corporate 
strategy arena that could increase the effectiveness of IL strategiesÓ, p. 27
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renouveau stratŽgique qui implique de nouvelles alliances pour lÕinformation literacy78. A la 
lecture de lÕarticle de Sheila Corral, par ailleurs publiŽ par la revue Information Management, 
nous avons quelque peu lÕimpression dÕun constat dÕŽchec ou dÕun impossible dŽveloppement 
de lÕinformation literacy,  du fait dÕune conception Ç orientŽe biblioth•ques È, devenue trop 
dominante. Les chercheurs britanniques cherchent par consŽquent ˆ dŽvelopper davantage les 
objectifs et les territoires de lÕinformation literacy, nÕhŽsitant pas ˆ lÕimaginer en discipline 
autonome avec ses laboratoires et ses unitŽs dÕenseignement.

La conception Ç orientŽe biblioth•que È

Elle est de loin la plus connue et rassemble, selon une Žtude79, pr•s de 80 % des publications, 
entre 1973 et 2002, dans une optique de formation. Elle est notamment issue du texte de 
lÕALA (American Library Association)80 de 1989, dont la dŽfinition est sans cesse reprise et 
traduite. Elle constitue simplement le prolongement de lÕinstruction bibliographique et son 
Žlargissement ˆ lÕinformation disponible sur les rŽseaux. Sa reconnaissance ne cesse de cro”tre 
au sein de la profession et lÕIFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) a m•me mis en place une section spŽciale Information literacy. CÕest Žvidemment 
le secteur le plus riche en mod•les procŽduraux.

La tendance actuelle sÕoriente Žgalement vers la mise en place de tutoriaux en ligne, marquant 
lÕŽvolution  des  biblioth•ques  vers  de  nouveaux  moyens  dÕacc•s  et  de  diffusion  de 
lÕinformation quÕelles peuvent dispenser.

Le texte clef de 1989 de lÕALA

Il  est  frŽquemment  oubliŽ  que  ce  texte  fut  Žcrit  par  des  AmŽricains  pour  des  citoyens 
amŽricains. Pourtant si la dŽfinition de lÕALA est la plus souvent citŽe, il en rŽsulte, selon 
nous, comme un oubli, voire comme une mauvaise interprŽtation dÕun ŽnoncŽ dont le contexte 
a ŽtŽ mis de c™tŽ. Probablement du fait que cet ŽnoncŽ a ŽtŽ isolŽ et que peu dÕauteurs et 
dÕacteurs se reportent au texte original. 

Il  est  alors  primordial  dÕen refaire  une lecture  attentive.  Le texte  Žvoque une sociŽtŽ de 
lÕinformation  amŽricaine  et  met  lÕaccent  sur  les  nouvelles  nŽcessitŽs  de  formation  ˆ 
lÕinformation. Le cas des minoritŽs est ainsi ŽvoquŽ, car elles pourraient se trouver fortement 
dŽsavantagŽes si aucune action de formation nÕŽtait engagŽe. Il faut rappeler ici le r™le tr•s 
important  des  biblioth•ques  amŽricaines  dans  lÕaccueil  et  lÕintŽgration  des  personnes 
dÕorigine Žtrang•re. 

LÕarticle  repose  principalement  sur  des  exemples  de  situations  amŽricaines,  notamment 
dÕentreprises  qui  auraient  pu  rŽaliser  des  Žconomies  avec  une  meilleure  gestion  de 

78 Sheila  CORRALL,  op.  cit.  Ç L'information  literacy  est  une  compŽtence  essentielle  pour  la  sociŽtŽ  de 
l'information. Sa contribution ˆ l'Žducation est largement reconnue, mais elle est Žgalement considŽrŽe comme  
un ŽlŽment critique et facilitateur de la vie personnelle, Žconomique, sociale et culturelle, ainsi qu'une habiletŽ 
vitale pour les gestionnaires et les travailleurs dans les organisations actuelles riches en informations. Les 
praticiens de l'information literacy rŽagissent aux changements de l'environnement en mettant en place des 
politiques et  des stratŽgies pour intŽgrer  l'information literacy de mani•re institutionnelle,  en forgeant des  
alliances stratŽgiques avec les intervenants clefs dans ce processus. È p. 34.
79 Hannelore B. RADER. Ç Information literacy 1973Ð2002: A selected literature review. È Library Trends, 2002, 
51, p. 242Ð259.
80 American  Library  Association  Presidential  Committee  on  Information  literacy.  Final  Report.  Chicago  : 
American Library Association, 1989

42 



lÕinformation disponible. Le contexte est donc celui dÕune dŽfense des biblioth•ques et des 
divers  r™les  quÕelles  peuvent  jouer  dans  la  sociŽtŽ  amŽricaine.  Cela  concerne  aussi  bien 
lÕŽducation, lÕintŽgration des citoyens et notamment des nouveaux arrivants, mais aussi les 
qualitŽs de gestion de lÕinformation que lÕon peut trouver chez les bibliothŽcaires. Le but est 
de dŽmontrer le r™le de ces derniers, qui peuvent sÕavŽrer fortement utiles pour le monde 
Žconomique. 

Ce  manifeste  pro-information  literacy  est  donc  avant  tout  un  moyen  dÕinscrire  les 
biblioth•ques dans une voie plus Ç moderne È, et de sortir des reprŽsentations qui en feraient 
un symbole du passŽ. Il ne faut pas oublier non plus le contexte politique amŽricain, qui vient 
dÕ•tre marquŽ par les huit ans de prŽsidence rŽpublicaine de Ronald Reagan, avec un fort 
dŽsengagement de lÕEtat qui a pleinement touchŽ les biblioth•ques81. Le texte de lÕALA parait 
dix jours avant la prise de fonctions du nouveau prŽsident, lui  aussi rŽpublicain :  George 
Herbert Walker Bush. Il  sÕagit  donc avant tout dÕun message voulant rappeler le r™le des 
biblioth•ques au sein de la sociŽtŽ amŽricaine. Le texte mentionne dÕailleurs des aspects de 
fourniture dÕinformations aux sociŽtŽs privŽes, une initiative qui avait ŽtŽ dŽjˆ prŽconisŽe sous 
la prŽsidence de Carter.

Tout cela devrait donc nous inciter ˆ une certaine distance vis-ˆ-vis du concept dÕinformation 
literacy,  tant  sa  dŽfinition  par  lÕALA  est  clairement  marquŽe  par  le  contexte  socio-
Žconomique amŽricain et tant elle est porteuse de visions et de revendications qui ne sont pas 
nŽcessairement opŽrantes en dehors.

Comment expliquer pour autant le succ•s de la dŽfinition de lÕALA ?  ÒTo be information 
literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability  
to locate, evaluate, and use effectively the needed information.Ó 82

DÕune part, il faut avouer que cette dŽfinition a le mŽrite dÕ•tre efficace et claire et quÕelle 
peut •tre adaptŽe facilement. Pr•s de vingt ans apr•s, la dŽfinition est encore utilisŽe et sans 
cesse traduite. Mais il faut considŽrer quÕelle est issue dÕun paradigme informationnel, ˆ la 
fois  par  nŽcessitŽ,  puisquÕil  sÕagit  dÕinscrire  la  biblioth•que  au  cÏur  de  lÕŽvolution 
postindustrielle  amŽricaine,  et  par  intŽr•t,  puisquÕelle  veut  montrer  que  les  qualitŽs  des 
professionnels des biblioth•ques les mettent en phase avec lÕŽvolution Žconomique et en font 
des experts de facto de Ç lÕ‰ge de lÕinformation È. 

DÕun  point  de  vue  critique,  nous  pouvons  dire  que  lÕassociation  amŽricaine  se  situe 
ouvertement dans la problŽmatique de lÕÇ adaptationnisme È, i.e. celle de la course-poursuite 
dÕune adaptation permanente aux innovations, des discours de la performance, etc. Il serait 
Žgalement  tentant  dÕaffirmer  que  la  conception  bibliothŽconomique  de  lÕIL nÕest  que  la 
rŽsultante  de  la  premi•re  conception :  celle,  Žconomique,  de  Zurkowski,  voire  de  sa 
Ç traduction È par un champ professionnel. Faut-il considŽrer que le succ•s de la dŽfinition de 
lÕALA implique  lÕadhŽsion  de la  majoritŽ  des  formateurs  de lÕinformation  au paradigme 
informationnel ? 

Concr•tement, lÕun des aspects les plus remarquables de cette proximitŽ avec la conception 
Žconomique est la volontŽ de mesurer et dÕattester les compŽtences. LÕinformation literacy est 

81 Le directeur de la Biblioth•que du Congr•s, Daniel Boorstin, dŽplorait ˆ lÕŽpoque le fait que les dŽpenses en 
mati•re  de  dŽfense  atteignaient  des  sommets,  tandis  que  les  budgets  pour  la  connaissance  sÕen  trouvaient 
minorŽs. Il  parvint nŽanmoins en 1986 ˆ rŽcupŽrer une partie des coupes budgŽtaires drastiques initialement 
prŽvues.
82 Une  des  traductions  fran•aises  renforce  la  vision  qui  en  fait  une compŽtence  ou  plut™t  une  sŽrie  de 
compŽtences :  Ç ensemble  de  compŽtences  permettant  de  reconna”tre  l'existence  d'un  besoin  d'information, 
d'identifier l'information adŽquate,  de la trouver, de l'Žvaluer et de l'exploiter en relation avec une situation 
donnŽe, dans une perspective de rŽsolution de probl•me. È  Office QuŽbŽcois de la Langue Fran•aise (OQLF) 
2002.
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une formation dont le retour sur investissement est sans cesse exigŽ, plus que pour tout autre 
enseignement. Il existe certes des Žvaluations dans les autres disciplines mais il est rarement 
question de remettre en cause un enseignement, si les rŽsultats des Žtudiants sont mauvais.

CÕest  donc ce mod•le,  quasi  idŽologique,  issu du texte  de lÕassociation  amŽricaine qui  a 
constituŽ le terreau des autres textes et projets impulsŽs dans les biblioth•ques universitaires 
de nombreux pays. Voilˆ qui peut expliquer aussi pourquoi les expressions, telles que Ç lÕ‰ge 
de lÕinformation È ou Ç la sociŽtŽ de lÕinformation È, semblent •tre devenues Žvidentes dans 
les articles que nous avons pu rencontrer. De m•me, les revendications de bonnes pratiques 
informationnelles ont  permis aux bibliothŽcaires de gagner en lŽgitimitŽ,  le bibliothŽcaire 
devenant le parangon du bon usage de la sociŽtŽ de lÕinformation, ma”trisant parfaitement les 
procŽdures  de  recherche  dÕinformation  notamment.  Le  mod•le  dÕapprentissage  par 
compŽtences a pu constituer un syst•me alternatif,  voire pionnier,  par rapport  ˆ  celui  des 
mod•les  des  savoirs  sur  lesquels  reposaient  pourtant  les  biblioth•ques.  Le  mod•le  des 
biblioth•ques de lÕIL a ceci  de semblable avec la conception Žconomique quÕil  privilŽgie 
plut™t lÕinformation que la culture.

MalgrŽ tout, il existe des rŽsistances et des critiques au sein de la profession, qui voit le terme 
dÕinformation literacy  comme un moyen de communication et  de valorisation,  plut™t que 
comme  un  concept  clairement  dŽfini.  Nous  reviendrons  sur  cet  aspect, ˆ  propos  des 
confusions qui r•gnent autour du concept.

Cette conception dominante a eu tendance ˆ phagocyter quelque peu la conception citoyenne, 
sans pour autant permettre rŽellement de dŽfinir celle-ci. Le texte de lÕALA mentionnait ainsi 
lÕimportance  de  lÕusage  de  lÕinformation  pour  le  citoyen :  Ç La  citoyennetŽ  dans  une 
dŽmocratie  moderne  implique  davantage  que  de  conna”tre  la  fa•on  d'accŽder  ˆ  des 
informations  vitales.  Elle  implique  aussi  une  capacitŽ  ˆ  reconna”tre  la propagande,  la  
dŽsinformation,  et  d'autres  abus  et  mŽsusages  de  l'information.  Les  gens  sont  ainsi  
quotidiennement soumis ˆ des statistiques sur la santŽ, l'Žconomie, la dŽfense nationale, et  
d'innombrables produits È83

La conception citoyenne 

LÕune des  origines  de  cette  conception  peut  •tre  situŽe  en 1976,  ˆ  partir  des  propos du 
bibliothŽcaire Major R. Owens, qui a poursuivi par la suite une carri•re politique en devenant 
membre du Congr•s :  Ç LÕinformation literacy est nŽcessaire pour garantir  la survie des 
institutions dŽmocratiques. Tous les hommes sont crŽŽs Žgaux, mais les Žlecteurs avec des  
ressources d'information sont en mesure de prendre des dŽcisions plus intelligentes que les 
citoyens  qui  sont  des  Ç illettrŽs  informationnels È.  La  prise  en  compte  de  ressources 
d'informations  dans  le  processus  de  prise  de  dŽcision  pour  lÕexercice  de  pleines 
responsabilitŽs civiques est une nŽcessitŽ vitale È84.

La conception citoyenne de lÕIL prend en compte la nŽcessitŽ pour le citoyen de disposer de 
ressources pertinentes pour quÕil parvienne ˆ se constituer un avis. LÕŽthique de lÕinformation 
fait dŽsormais partie de cette conception citoyenne. Il sÕagit dÕune dimension plus ambitieuse 
de lÕIL qui ne sÕarr•te pas seulement ˆ la seule Žducation ˆ lÕinformation, comme le dŽcrit 
Sylvie Chevillotte : Ç Le concept de Ç li teracy È ne semble souvent pas per•u dans toute sa 
dimension. En effet, lÕÇ IL È ne doit pas se limiter au seul domaine universitaire. Il dŽpasse la 
seule Ç Žducation ˆ lÕinformation È et ne sÕadresse pas uniquement au public Žtudiant, m•me 

83 American Library Association Presidential Committee on Information literacy. Op. cit.
84 Major OWENS. Ç State Government and Libraries. È Library Journal 101 (I January 1976), n¡ 27. 
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si ses terrains dÕorigine sont lÕenseignement secondaire et universitaire.  Les compŽtences  
informationnelles sont nŽcessaires pour rechercher tout type dÕinformation dans les domaines  
du  loisir,  des  Žtudes,  du  travail  ou  de  lÕexercice  de  la  citoyennetŽ  (des  chiffres  de  la  
concurrence ou des brevets ˆ des images pour illustrer une communication, en passant par la 
biographie dÕun auteur ou des informations sur Ç lÕeffet de serre È. È 85

La  dimension  citoyenne  permet  dÕenvisager  lÕinformation  literacy  comme  opŽratoire  en 
dehors des sph•res Žducationnelles. Elle a dÕailleurs obtenu une reconnaissance ces derni•res 
annŽes, avec notamment la Ç DŽclaration de Prague È de septembre 2003 et la  ÇProclamation 
d'Alexandrie  sur  la  ma”trise  de l'information È,  adoptŽe  en novembre 2005 par  l'IFLA et 
l'UNESCO,  qui  proclamait  lÕIL  comme  nouveau  droit  de  lÕhomme  et  nouveau  droit 
fondamental, en la dŽsignant comme une condition indispensable ˆ l'insertion professionnelle 
et en faisant un enjeu politique et social de lutte contre la fracture numŽrique. Il reste que ces 
discours ne sont pas toujours suivis dÕeffets concrets et quÕils demeurent tr•s gŽnŽraux. 

La conception citoyenne reste donc encore peu dŽveloppŽe, au regard des deux conceptions 
prŽcŽdentes. LÕarticle de Shapiro et Hughes86 en est lÕun des meilleurs reprŽsentants.  

The Ònew enlightenmentÓ dÕHugues et de Shapiro
Le texte de Shapiro et Hughes est lÕun des articles-phares de lÕinformation literacy, au regard 
de son nombre de citations, puisque le logiciel HarzingÕs Publish or Perish, basŽ sur Google 
Scholar, le classe comme le cinqui•me article le plus citŽ du domaine. LÕarticle pr™ne un 
nouvel  Žclairage  ou  plut™t  de  nouvelles  Lumi•res  -Enlightenment  proposals  for  a  new 
curriculum. DÕemblŽe,  les  auteurs prennent  appui  sur les travaux de Condorcet  et  sur  sa 
volontŽ dÕinstaurer  ˆ  la  fois  un progr•s  scientifique et  dŽmocratique,  notamment  gr‰ce ˆ 
lÕŽducation. Selon Shapiro et Hughes, la situation est assez similaire deux cents ans apr•s les 
propos de Condorcet. LÕinfluence des thŽories postmodernes et, notamment, celle de Lyotard 
est Žgalement revendiquŽe, notamment le fait que la connaissance va devenir de plus en plus 
une instance de lŽgitimation au sein de la sociŽtŽ. Cette conception vise ˆ instituer un citoyen 
ŽclairŽ : Ç La culture de l'information devrait •tre con•ue plus largement comme de nouveaux  
arts libŽraux qui iraient de la ma”trise de l'usage des ordinateurs et de lÕacc•s ˆ lÕinformation 
ˆ une rŽflexion critique sur la nature de lÕinformation, son infrastructure technique et ses 
contexte  et  impact  culturels,  sociaux,  et  m•me  philosophiques.  Aussi  essentiel  pour  la 
formation  intellectuelle   de l'homme de la  sociŽtŽ  de lÕinformation  qu'a pu l'•tre  le  trio  
grammaire, logique, rhŽtorique pour la personne ŽduquŽe de l'Žpoque mŽdiŽvale. È (Shapiro 
et Hugues, 1996, trad. de Chevillotte 2007, 17).

Une quatri•me conception ? La dimension critique

Elle peut •tre datŽe de 1976 avec la vision quÕen donne Hamelink87 qui voit lÕinformation 
literacy comme une capacitŽ liŽe ˆ lÕesprit critique, permettant ˆ lÕindividu de se dŽtacher du 
Ç prŽdigŽrŽ È des mŽdias.  Cette conception pourrait  •tre rattachŽe ˆ la troisi•me et rel•ve 
dÕune vision qui  dŽpasse la seule Žducation aux mŽdias.  Elle  se rapproche de la  critical  
literacy et fait appel ˆ des capacitŽs de rŽsistance, notamment face ˆ lÕinfluence des mŽdias. 
On trouve ici une dimension politique et philosophique plus axŽe sur lÕindividu que sur le 

85 Sylvie CHEVILLOTTE. Ç Biblioth•ques et information literacy : Un Žtat de lÕart È, BBF, 2005, n¡ 2, p. 42-48
86 Jeremy J. SHAPIRO, Shelley K. HUGHES. Ç Information literacy as a Liberal Art : Enlightenment Proposals 
for a New Curriculum. È In Educom Review. 1996 n¡ 31, mars-avril Disp. Sur : <http://net.educause.edu/apps/er/
review/reviewArticles/31231.html>
87 Cess J. HAMELINK. Ç An alternative to news. È Journal of Communication, 1976, 26, p.122
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citoyen. Elle prend Žgalement mieux en compte la dimension technique et rejoint quelque peu 
les  propos  dÕAlexandre  Serres,  qui  reprenait  lÕidŽe  des  Ç trois  R È  dÕArmand  Mattelart : 
Ç Dans le domaine de lÕinformatique comme dans celui de lÕinformation (deux domaines quÕil  
importe de distinguer nettement), les formateurs devraient pourtant combiner inlassablement 
ces trois aspects de toute formation visant le dŽveloppement de cette nouvelle culture, ˆ la  
fois informatique et informationnelle. CÕest cette approche, que lÕon peut symboliser par le 
triptyque des Ç trois R È, Ç rŽaliser, rŽflŽchir et rŽsister È. [Serres, 2007-7] 

La dimension critique constitue lÕune des pistes qui permettrait ˆ la conception citoyenne de 
lÕinformation  literacy  de  conna”tre  de  plus  amples  dŽveloppements.  Ces  troisi•me  et 
quatri•me conceptions,  qui  sont les moins dŽveloppŽes,  sont  pourtant celles qui  mŽritent, 
selon nous, le plus dÕattention par rapport aux enjeux.

2.1.2 La question de la traduction

Le  probl•me  de  la  traduction  fran•aise  dÕinformation  literacy88 est  difficile  ˆ  trancher. 
Plusieurs  hypoth•ses  sont  possibles  (voir  tableau  ci-dessous)  :  cependant  Ç ma”trise  de 
l'information È,  Ç formation  des  usagers È,  Ç mŽthodologie  documentaire È,  Ç intelligence 
informationnelle È, Ç culture informationnelle È ou Ç culture de l'information ne sont pas des 
expressions Žquivalentes et correspondent ˆ des approches et des rŽalitŽs diffŽrentes. Tandis 
que  le  Bulletin  Officiel  de  lÕEducation  Nationale  nous  orienterait  vers  Ç littŽrisme 
informationnel È, le  comitŽ fran•ais de lÕUNESCO plaide pour une traduction par Ç ma”trise 
de lÕinformation.

AlphabŽtisme informationnel

Appropriation de l'information

CompŽtence informationnelle

Culture de l'information

Culture informationnelle

Intelligence informationnelle

Ma”trise de l'information

MŽthodologie documentaire

MŽthodologie de l'information

Usage de l'information

Tableau : Traductions ou sens voisins dÕinformation literacy

Cependant, le choix entre Ç ma”trise de lÕinformation È et Ç culture informationnelle È renvoie 
ˆ des visions diffŽrentes :

-  Ç ma”trise de l'information È, comme traduction dominante de  information literacy, pour 
dŽsigner  les  compŽtences  informationnelles  visant  ˆ  Žlever  les  niveaux  d'usage  de 
l'information. Elle correspondrait plut™t aux deux tendances principales : lÕŽconomique et la 
bibliothŽconomique ;
88 Sylvie CHEVILLOTTE. Ç Biblioth•ques et information literacy : Un Žtat de lÕart È, art. cit., p. 43
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-  Ç culture  informationnelle È,  comme  l'ensemble  plus  large  de  connaissances  dans  les 
diffŽrents champs de l'information. Elle correspondrait davantage ˆ la conception citoyenne et 
critique.

Alors  quÕAnne Lehmans Žvoque une impossible traduction,89 la solution rŽside Žgalement 
dans le multilinguisme en la mati•re. Il nous semble que le terme dÕinformation literacy est 
internationalement  connu  et  permet  de  fŽdŽrer  des  initiatives  ˆ  la  fois  pŽdagogiques, 
professionnelles  et  scientifiques.  Pour  nous,  vouloir  ˆ  tout  prix  traduire  ce  concept, 
notamment par Ç ma”trise de lÕinformation È, serait une erreur.

Notons quand m•me que Ç culture de lÕinformation È a ŽtŽ utilisŽe pour traduire information 
literacy dans un rŽcent colloque sur la question en Colombie britannique90. Il demeure aussi le 
probl•me m•me de la dŽfinition de la littŽratie et de lÕŽlargissement croissant des domaines 
dont  elle  rel•ve,  ce  qui  interroge  Žgalement  sur  la  nŽcessitŽ  de  lui  adjoindre  le  terme 
dÕinformation.

Il  peut-•tre  Žgalement  opportun  de  sÕinterroger  sur  la  mani•re  de  traduire  culture  de 
lÕinformation  dans  dÕautres  langues  [Le  Deuff,  2008-2].  Le  concept  nÕest  dÕailleurs  pas 
seulement francophone et sÕav•re prŽsent Žgalement en anglais ou en espagnol, ainsi quÕen 
italien, m•me si des diffŽrences conceptuelles existent. Une piste europŽenne, quelque peu 
diffŽrente de la vision amŽricaine, peut m•me •tre ŽvoquŽe91. Il nÕen demeure pas moins quÕil 
faut Žclaircir sa dŽfinition, ses objectifs et ses contenus.

La culture informationnelle est une notion nouvelle et complexe, gŽnŽralement posŽe comme 
une rŽponse aux enjeux des technologies de l'information et des Ç sociŽtŽs du savoir È. Mais 
ses  finalitŽs  restent  souvent  mal  dŽfinies,  ses  contenus  didactiques  mal  dŽlimitŽs  et  ses 
prŽsupposŽs  ŽpistŽmologiques  peu  explicitŽs.  Les  enjeux  sont  parfois  masquŽs  par  les 
Ç discours dÕaccompagnement È de la rŽvolution numŽrique. Ces discours reposent sur un 
prŽsupposŽ  rarement  questionnŽ  :  celui  de  la  nŽcessaire  adaptation  aux  innovations 
techniques.

Il est intŽressant ici de repartir du travail pionnier de Claude Baltz, effectuŽ ˆ lÕissue de la 
rencontre ADBS sur la culture de lÕinformation du 18 novembre 199792. Il distinguait cinq 
cultures proches de la culture de lÕinformation : culture de lÕinformation au sens de lÕADBS, 
culture de lÕinfo-business, culture des mŽdias, culture Ç info-com È, culture informatique, en 
dŽfendant  lÕidŽe que la  culture  de lÕinformation  devait  les  dŽpasser toutes.  Il  privilŽgiait 
dÕailleurs lÕexpression de Ç culture informationnelle È, apr•s avoir hŽsitŽ ˆ lui prŽfŽrer celle de 
Ç cyberculture È. 

Nous notons dÕailleurs que cette expression de Ç culture de lÕinformation È est essentiellement 
francophone, Sheila Webber ne sachant dÕailleurs comment la traduire en anglais sur son blog 
o• elle faisait  rŽfŽrence ˆ une journŽe dÕŽtudes de Formist93.  Elle proposait Ç information 

89 Anne LEHMANS. Ç Information literacy,  un lien entre information,  Žducation et  dŽmocratie. È  Esquisse. 
Eduquer ˆ /par lÕinformation, janvier 2007, no 50- 51, p.60-69.
90 Le  colloque sÕintitule  Ç information  literacyuncorked È ce  qui  est  traduit  en  fran•ais  par  Ç la  culture  de 
lÕinformation  dŽbouchŽe È  ce  qui  donne  en  anglais  uncorked È 
<http://www.library.ubc.ca/wilu2008/presentationguidelines.html>
91 BASILI,  Carla.  Ç Information literacy :  un concetto solo statunitense ? Information literacy:  a USA-only 
concept? È AIDAinformazion, 2001, 19, n. 2.
92 JournŽe dÕŽtude du 18 novembre 1997 : Culture informationnelle : dŽfinition, effets, enjeux, appropriation 
Disp  sur :  <  http://www.ADBS.fr/culture-informationnelle-definition-effets-enjeux-appropriation-11343.htm?
RH=AGENDA_JETUDE >
93 Sheila WEBBER. Framework for Masters and Doctoral students. In Information literacy weblog.Billet du 15 
juillet  2007.  Disp  sur :    <  http://information-literacy.blogspot.com/2007/07/framework-for-masters-and-
doctoral.html>
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environment È,  ce  qui  pourrait  dŽmontrer  que  le  concept  de  culture  de  lÕinformation  est 
surtout  francophone. Mais  nous  verrons  ˆ  travers  lÕexamen du caract•re  international du 
concept  de  culture  de  lÕinformation  ˆ  la  fin  de  cette  premi•re  partie  que  ce  nÕest  pas 
totalement le cas.

2.1.3 Quelles cultures de lÕinformation ?

En premier lieu, il convient de distinguer trois grands types de Ç culture de lÕinformation È, 
liŽs souvent ˆ des champs professionnels : 

- le premier champ est celui des mŽtiers de la documentation et des biblioth•ques, allant des 
documentalistes  dÕentreprise  aux  professeurs-documentalistes  en  passant  par  les 
bibliothŽcaires  et  conservateurs  en  charge  notamment  de  la  formation  des  usagers  de  la 
biblioth•que ; 

- le second champ est plut™t Žconomique, dans le sens o• il sÕagit de confŽrer de la valeur ˆ 
lÕinformation. Nous retrouvons ici les mŽtiers des mŽdias et du journalisme ainsi que ceux se 
prŽoccupant  de  la  circulation  et  de  la  sŽcuritŽ  de  lÕinformation  dans  les  syst•mes 
dÕinformation des entreprises ; 

-  le  troisi•me  concerne  plut™t  lÕaspect  scientifique  de  la  culture  de  lÕinformation  et  les 
disciplines  qui  lui  sont  connexes,  m•me  si  la  premi•re  dÕentre  elles  est  Žvidemment 
lÕinformation-communication. 

Il va de soi que ces trois tendances ne sÕexcluent pas les unes les autres. Une quatri•me aurait 
pu  •tre  dŽgagŽe  avec  une  tendance  mettant  en  Žvidence  la  formation  ˆ  la  citoyennetŽ. 
Cependant, elle nÕŽmane pas strictement dÕun domaine professionnel en particulier, m•me si 
elle est plus souvent ŽvoquŽe chez les bibliothŽcaires et les professeurs-documentalistes.

CÕest aussi dans ce domaine que des Žtudes devraient •tre dŽsormais entreprises. LÕanalyse de 
la culture informationnelle des entreprises, de diffŽrents groupes sociaux et professionnels 
mais encore de rŽseaux sociaux, ouvre des pistes  intŽressantes qui devront •tre dŽveloppŽes 
dans les annŽes futures.

RŽfŽrences des textes utilisŽs

- [Le Deuff, 2007-3] Le Deuff, Olivier. Ç La culture de lÕinformation : Quelles Ç littŽraties È 
pour  quelles  conceptions  de  lÕinformation  ?  È  in  VI.•me  Colloque  ISKO-France'2007  
7  et  8  juin  2007,  ˆ  Toulouse,  IUT  de  l'UniversitŽ  Paul  Sabatier  :  IUT.  Disp.  sur : 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00286184/fr/

- [Le Deuff, 2008-2] Le Deuff, Olivier. ÇBouillon de cultures : la culture de lÕinformation est-
elle un concept international ? È. Colloque international de lÕERTŽ Culture informationnelle  
et curriculum documentaire,  Ç LÕŽducation ˆ la culture informationnelle È, Lille, 16-17-18 
octobre 2008. Disp. sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00339060/fr/

- [Le Deuff, 2009-2] Le Deuff, Olivier.  Ç Penser la conception citoyenne de la culture de 
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la dir.  de).  ProblŽmatiques Žmergentes dans les sciences de lÕinformation.  Paris :  Herm•s 
Lavoisier,  2008.  Chap.  5,  pp.137-160.  PrŽ-print  disp.  sur  ArchiveSic : 
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- [Serres, 2009-2] Serres, Alexandre. Ç Penser la  culture informationnelle : des difficultŽs de 
lÕexercice È. Les Cahiers du NumŽrique, vol. 5, n¡ 3, octobre 2009, pp. 9-23. 

2.2 DiffŽrentes facettes de la didactique de lÕinfo rmation 

Jacques Kerneis

ous souhaitons prŽsenter les diffŽrentes facettes de la didactique de lÕinformation en 
nous appuyant quasi-exclusivement sur des textes Žcrits par des membres ou des 
invitŽs du GRCDI. Cependant,  nous ne pourrons pas synthŽtiser lÕensemble des 

textes qui sont, pour la plupart, disponibles en ligne. Nous indiquerons lÕadresse lors de la 
premi•re citation. Ils ont ŽtŽ rŽdigŽs par cinq auteurs diffŽrents.

N
Voici  le  plan  de cette  section.  Nous rappellerons  rapidement  dÕo•  vient  la  didactique  et 
prŽsenterons les chantiers ouverts en didactique de lÕinformation. Nous traiterons ensuite de la 
question de la distinction didactique/pŽdagogie dans le cas gŽnŽral et Žgalement dans notre 
champ. Deux tensions classiques dans ce champ seront ensuite exposŽes.

2.2.1 Les disciplines inspiratrices

La  didactique  de  lÕinformation  ne  peut  pas  se  constituer  ex  nihilo  aujourdÕhui.  Elle  est 
lÕhŽriti•re de dŽmarches menŽes depuis fort longtemps dans diffŽrentes disciplines et il nÕest 
pas possible de faire abstraction de cette situation.

La nŽcessitŽ de l'archŽologie
CÕest Foucault94 qui Žvoquait cette dŽmarche archŽologique qui est nŽcessaire en didactique 
dans toutes les disciplines. Elle doit, ˆ notre sens, •tre abordŽe dÕune mani•re globale puisque 
la  plupart  des  concepts  ont  migrŽ  dÕune  discipline  ˆ  lÕautre  (contrat, transposition 
didactique....). La gŽnŽration des didacticiens qui arrivent en Ç fin de carri•re È a vu sous ses 
yeux  se  constituer  ce  champ  et  a  donc  pu  progressivement  se  lÕapproprier.  Les  jeunes 

94 Foucault, Michel. LÕArchŽologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969
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chercheurs nÕont pas cette connaissance incorporŽe et il est indispensable que cette origine des 
concepts soit fixŽe rapidement. Ce travail de mŽmoire a ŽtŽ, par exemple, rŽalisŽ de mani•re 
exemplaire par Sarrazy95 ˆ propos du concept de contrat didactique.

Sciences, maths, EPS, technologie ...
Ce concept est apparu en mathŽmatiques. Cette discipline a ŽtŽ pionni•re dans les annŽes 
1980  (gr‰ce  ˆ  Chevallard  et  Brousseau,  en  particulier)  et  a  proposŽ  plusieurs  concepts 
centraux, comme celui de transposition didactique que nous aborderons plus loin. Tr•s vite, la 
didactique des sciences a pris son envol et cÕest elle qui a le plus influencŽ la didactique 
naissante de lÕinformation (Astolfi qui vient de dispara”tre, mais aussi Develay, Giordan...). 
Nous  pouvons  Žvoquer  rapidement  le  cas  particulier  de  la  technologie,  une  discipline 
constituŽe rŽcemment qui a dŽveloppŽ une approche particuli•re, fondŽe sur les savoirs de 
rŽfŽrence et lÕergonomie du travail (Martinand, en particulier). Quant ˆ lÕEPS, elle peut •tre 
considŽrŽe comme la derni•re discipline qui a su sÕimposer en ayant une rŽflexion didactique 
dynamique. Certaines de ces disciplines ont fait une place ˆ leur didactique, quand dÕautres 
les ont amenŽes ˆ se fŽdŽrer en didactiques comparatives extŽrieures, au sein des sciences de 
lÕŽducation. On le voit, les situations sont tr•s diverses et cela permet de penser quÕil nÕy a pas 
un mod•le prŽcis que la didactique de lÕinformation devrait suivre.

S'inspirer et inventer
CÕest dÕautant plus vrai que lÕŽpoque de la crŽation de ces Ç nouvelles disciplines È (EPS, 
technologie...) est rŽvolue et que la didactique de lÕinformation, en cours de constitution, doit 
inventer son propre chemin. Elle le fera dÕautant plus facilement quÕelle conna”tra lÕhistoire 
des autres disciplines ainsi que celle des Ç Žducations ˆ È (lÕŽducation ˆ lÕenvironnement, au 
dŽveloppement durable...), qui tentent de se fŽdŽrer en mettant en avant leurs points communs 
(des objets  de savoir  particuliers,  des visŽes dŽmocratiques,  un contexte  social  en pleine 
Žvolution  et  une  place  dŽterminante  du  sujet-acteur..)  et  en  constituant  une  matrice 
curriculaire qui tient compte de leurs obstacles potentiels (lÕabsence de discipline unique et 
reconnue,  des  horaires  instables...).  CÕest  dans  cette  perspective  archŽologique  que  nous 
allons  poursuivre  notre  tour  dÕhorizon  de  la  question  didactique,  telle  quÕelle  se  pose 
aujourdÕhui ˆ lÕŽducation ˆ lÕinformation (tout comme ˆ lÕŽducation ˆ lÕimage, aux mŽdias, ˆ 
lÕinformatique...).

Ballarini  [2007-1] identifie un premier tournant ˆ la fin des annŽes quatre-vingt quand on 
passe dÕun centrage sur la mŽthodologie de la recherche documentaire ˆ une thŽorisation de la 
Ç mŽdiation  documentaire È  tout  dÕabord,  puis  ensuite  ˆ  une  approche  conceptuelle. 
Charbonnier [1997-1] a pointŽ le premier huit notions documentaires issues des SIC. Ballarini 
insiste  sur  le  fait  que  Ç le  spectre  de  la  discipline È  est  toujours  prŽsent.  Il  lÕest 
particuli•rement au dŽbut des annŽes 2000, lorsque les expŽrimentations se multiplient. Cet 
obstacle est mis en veille lorsque la dŽmarche scientifique (didactisation) prend le pas sur la 
dŽmarche militante (disciplinarisation).

Durant  les  Assises  de  2003,  Charbonnier  [2003-1]  installe  lÕidŽe  que  la  nŽcessaire 
rationalisation  de  la  dŽmarche  documentaire  devrait  prendre  la  forme  dÕun  curriculum. 
LÕERTE est crŽŽe ˆ partir de cette idŽe. Serres se prŽoccupe de la situation qui est faite ˆ la 
ma”trise de lÕinformation ˆ lÕuniversitŽ [2006-1]. Il prŽsente un projet des URFIST sÕappuyant 
sur la construction dÕune ontologie. Il sÕintŽresse ensuite Žgalement ˆ la question didactique 
en cherchant ˆ crŽer des ponts entre les diffŽrents niveaux dÕenseignement et en affirmant la 
nŽcessitŽ, face aux innovations incessantes, de se concentrer sur les fondamentaux [2007-1]. 
Ballarini dans lÕarticle dŽjˆ citŽ prŽsente lÕensemble des outils didactiques existants et insiste 
sur leurs usages potentiels. Certains sont des outils de dŽlimitation du domaine, dÕautres des 

95 Sarrazy, Bernard. (1995). Le contrat didactique. Revue fran•aise de pŽdagogie, n¡112, 85-118.
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outils de structuration (hiŽrarchiques ou en rŽseau) ou dÕautres encore, des outils de dŽfinition. 
Elle montre ainsi, de fa•on concr•te ˆ la profession, lÕavancŽe des diffŽrents chantiers. La 
sortie du numŽro de mars 2007 de la revue MŽdiadoc va dans le m•me sens en dŽfinissant 
soixante-quatre   notions  essentielles,  dont  sept  considŽrŽes comme Ç intŽgratrices È.  Lors 
dÕune autre intervention ˆ la journŽe professionnelle de lÕAdben des pays de la Loire, Ivana 
Ballarini prŽsente une action concr•te, menŽe avec des Žl•ves de 6•me et qui se centre sur la 
notion de Ç document È (une de ces sept notions centrales) [Ballarini, 2007-2].

2.2.2 Didactique 96 et pŽdagogie
 

Nous Žvoquerons tout dÕabord rapidement la question de la dŽfinition de la didactique. Le fait 
que les trois articles (le, la et les) soient utilisŽs illustre bien la difficultŽ de lÕentreprise. Ce 
terme  est  employŽ  dans  un  sens  commun  (liŽ  ˆ  lÕapprentissage)  et  dans  diffŽrents  sens 
savants, qui sÕattachent tour ˆ tour et de fa•on souvent implicite soit ˆ la discipline elle-m•me 
(science  centrŽe  sur  les  contenus ˆ  enseigner),  soit  ˆ  une dimension  anthropologique  (la 
thŽorie anthropologique du didactique de Chevallard en est un bon exemple qui le dŽfinit 
comme Ç la diffusion des pratiques dans la sociŽtŽ È). Cet aspect dŽfinitoire est dŽveloppŽ par 
Kerneis dans le cas gŽnŽral [Kerneis, 2007-1].

Cette  dŽfinition  Ç flottante È conduit  ˆ  minorer  la  puissance heuristique de la  dichotomie 
didactique/pŽdagogie.  Celle-ci  tend  ˆ  conforter  deux  idŽes  fallacieuses  ˆ  notre  sens.  La 
premi•re consiste ˆ opposer une didactique (science sŽrieuse) qui succ•derait ˆ une pŽdagogie 
(intuitive  et  sans  fondements).  La  seconde  installerait  une  Ç division du  travail È  (les 
didacticiens  con•oivent  le  curriculum  et  les  programmes  tandis  que  les  enseignants 
pŽdagogues  mettent  en  Ïuvre  avec  plus  ou  moins  dÕinspiration).  Ces  deux  visions,  en 
naturalisant une posture surplombante du chercheur, sont ruineuses du point de vue de la 
nŽcessaire collaboration entre didacticiens et enseignants. Cette rŽfutation ne va pas jusquÕˆ la 
confusion des deux termes : il sÕagit de deux points de vue diffŽrents sur une m•me action 
Žducative,  qui  ont  toutes  deux  leur  utilitŽ,  mŽritent  une  Žgale  dignitŽ  et  deviennent 
complŽmentaires  si  lÕon adopte  une vision  systŽmique du triangle  didactique  (trois  sous-
syst•mes :  le savoir,  lÕenseignant,  lÕŽl•ve).  Deux autres dimensions de la didactique nous 
semblent  importantes  ˆ  signaler.  La premi•re  est  son aspect  interactionnel  (la  thŽorie  de 
lÕaction conjointe en didactique insiste sur cette dimension de jeu transactionnel (quÕest-ce qui 
se passe quand on apprend quoi ?). La seconde est liŽe ˆ sa dimension Žmancipatrice et donc 
politique au sens fort du terme. Le savoir et lÕesprit critique ont lÕambition de permettre de 
sortir de lÕinstitution totale et de la propagande.

Cette grande ambition justifie que lÕon cherche ˆ mieux apprŽhender la didactique dans ses 
diffŽrentes dimensions. Ballarini sÕen prŽoccupe en sÕappuyant sur la didactique des sciences. 
Elle  distingue,  dans  le  dernier  texte  citŽ,  trois  objets :  didactique,  pŽdagogie  et  mise  en 
pratique dans la construction dÕune sŽance. Ils constituent, de son propre aveu, la matrice de 
tout enseignement et  ils forment un tout :  ils sont complŽmentaires et indissociables.  Elle 
distingue  le  triangle  pŽdagogique  empruntŽ  ˆ  Houssaye97 qui  permet  dÕidentifier  trois 
processus  (enseigner,  apprendre  et  former)  et  le  triangle  didactique  et  ses  trois  axes 
(ŽpistŽmologique,  psycho-cognitif  et  pŽdagogique).  Vu  sous  cet  angle,  on  peut aussi 

96 Develay identifie trois attitudes du didacticien quÕil est utile de distinguer : prescriptive (figure lÕinspecteur), 
suggestive (figure du formateur) et descriptive (chercheur).
97 Houssaye, Jean (1993). La PŽdagogie : une encyclopŽdie pour aujourd'hui, Paris, ESF
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considŽrer que le didactique englobe le pŽdagogique98,  puisquÕil constitue un de ses axes. 
Duplessis fonde Žgalement son argumentation sur ces trois axes et en retire trois heuristiques 
proches99,  associŽes ˆ  lÕobjet  dÕŽtude de la didactique (ŽpistŽmologique,  psychologique et 
praxŽologique) [Duplessis, 2007-2]. Elle lui permet de mettre en Žvidence les chantiers qui 
attendent les didacticiens de la culture de lÕinformation. Il prŽcise dÕailleurs que cÕest la base 
et le sommet de ce triangle qui font polŽmique. En effet, les deux c™tŽs de la base sont tenus 
par des acteurs (Žl•ve et professeur) quand le sommet et occupŽ par le savoir. Certains le 
remplaceraient bien par lÕinstitution. De m•me, le fait de nommer la base du triangle Ç lÕaxe 
pŽdagogique È est  aussi  problŽmatique,  puisquÕil  crŽe  une  dŽpendance dÕun domaine  sur 
lÕautre. Nous proposerons de suivre Develay100 (1992) quand il caractŽrise la pŽdagogie et la 
didactique  comme  suit :  Ç Tout  montre  que  pour  enseigner  une  situation  
dÕapprentissage/enseignement,  didactique  et  pŽdagogie  sont  intimement  confondues...  
Didactique  et  pŽdagogie  sont  tricotŽes  ensemble  au  niveau  de  lÕaction,  alors  quÕil  est  
possible de les dŽtricoter au niveau de lÕanalyse. On pourrait dire encore que la didactique  
pense la logique de la classe ˆ partir de la logique du savoir et que la pŽdagogie pense la  
logique du savoir ˆ partir de la logique de la classe È. 

2.2.3 Micro et macro didactique

Duplessis, on lÕa vu, fait le choix du terme Ç praxŽologique È et lÕexplicite : Ç Cet Žpith•te fait  
rŽfŽrence au syst•me de t‰ches complexes et plurielles qui sont dŽvolues ˆ lÕenseignant dans  
la gestion de la situation didactique È. Ce sont des t‰ches composŽes, articulant thŽories et 
techniques, qui sont orientŽes vers lÕaction et la recherche dÕefficacitŽ È. Elles comprennent 
des t‰ches de conception et dÕorganisation de dispositifs dÕŽtude dÕune part, des t‰ches dÕaide 
ˆ lÕŽtude, ou de direction dÕŽtude dÕautre part101.

DÕapr•s Reuter102, ils sont ˆ peu pr•s quarante concepts Ç impurs È ˆ migrer, avec plus ou 
moins de bonheur, dÕun champ ˆ lÕautre de la didactique. Duplessis prŽsente les plus courants 
dÕentre eux et les distribuent selon les diffŽrents axes de ce triangle, qui sert donc de cadre ˆ 
son entreprise dÕarpentage du domaine didactique.

Nous avons dŽjˆ ŽvoquŽ cette question dÕŽchelle. Un curriculum doit •tre pensŽ en relation 
avec les autres savoirs enseignŽs ˆ lÕŽl•ve. Sa construction nŽcessite donc une vision tr•s large 
et implique des choix (politiques) qui doivent •tre, autant que faire se peut, explicitŽs. La 
dimension transpositive externe est Žgalement essentielle. Son existence Žchappe souvent ˆ 
lÕenseignant. Elle est complŽtŽe par la transposition interne qui se produit quand lÕenseignant 
construit son cours. Elle se poursuit m•me dans la classe lors de son dŽroulement quand le 
professeur adapte son action ˆ celle de ses Žl•ves. Dans la perspective de la construction dÕun 

98 CÕest ce que proposait dŽjˆ Comenius (quand il Žvoquait Ç la grande didactique ou lÕart universel de tout 
enseigner ˆ tous È (1632).
99 Ce triangle didactique, plusieurs expressions particuli•res assez similaires sont produites. En plus des deux 
variantes dŽjˆ prŽsentŽes (Ballarini et Duplessis), nous ajouterons la formulation initiale de Develay (1996) en 
terme de rapport aux savoirs (rapport psychologique de lÕŽl•ve ˆ lui-m•me, sociologique de lÕŽl•ve aux autres et 
ŽpistŽmologique de lÕŽl•ve au monde) : 
100 Didactique des disciplines, pŽdagogie, didactique gŽnŽrale, Bulletin de lÕAECSE 1992, n¡13, p.23.
101 Chevallard,  Yves.  Ç Famili•re et  problŽmatique,  la figure du professeur È.  Recherches  en didactique des 
mathŽmatiques,  Vol.  17,  n¡3,  1997.  pp.  17-54. 
[http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Familiere_et_problematique.pdf].
102 Reuter, Yves et al. Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. De Boeck, 2007.
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curriculum, il me semble essentiel que ces diffŽrentes dimensions soient articulŽes et que les 
Žchanges se fassent dans les diffŽrentes directions que nous allons maintenant identifier.

2.2.4 Top-down, bottum-up et vers une spirale curri culaire

La notion  de  transposition  didactique,  introduite  par  Chevallard103 a  laissŽ  penser  ˆ  une 
perception descendante (top-down) de la conception pŽdagogique qui verrait dŽcouler, apr•s 
modifications  plus  ou  moins  profonde,  les  savoirs  scolaires  des  savoirs savants.  Muriel 
Frisch104 insiste sur lÕimportance de la dŽmarche inverse et expose plusieurs ŽlŽments qui vont 
dans ce sens : Ç Il est Žgalement possible dÕopposer ˆ une transposition dite Ç descendante È, 
lorsque  le  processus  conduit  des  savoirs  savants  vers  les  savoirs  ˆ  enseigner,  une  
transposition dite Ç ascendante È qui, ˆ lÕinverse, fait Žmerger des savoirs scolaires È.

Duplessis est en fait  du m•me avis lorsquÕil affirme : Ç Ainsi la construction dÕun savoir  
scolaire doit pouvoir bŽnŽficier des dynamiques combinŽes des trois mouvements que nous 
venons de passer en revue dans toute situation didactique, et non dÕun seul axe ! Ce travail ne 
doit en aucun cas se cantonner aux portes de lÕŽpistŽmologie didactique, mais continuer ˆ se 
dŽployer dans lÕinteraction avec les deux autres axes du triangle. LÕŽlaboration dÕun savoir  
scolaire doit intŽgrer ses conditions dÕappropriation, conditions ˆ la fois psychologiques et  
praxŽologiques È (Ibid.). Voilˆ qui est clair et met fin ˆ toute polŽmique sur le sujet.

Cependant, comme le souligne Frisch, lÕentrŽe par les concepts posent la question Ç du primat 
de lÕaction sur la reprŽsentation È ; de la distinction entre les concepts qui proviennent de 
lÕinformation-documentation  et  ceux  qui  rel•veraient  dÕun  autre  champ (les  sciences  de 
lÕŽducation, en particulier). La question du constructivisme est Žgalement prŽgnante dans les 
rŽflexions de cette auteure : Ç  Il est bien entendu que lÕon nÕattend pas que les Žl•ves ˆ partir  
des  pratiques  redŽcouvrent  indŽfiniment  des  concepts  dŽjˆ  connus.  Toute  expŽrience  
personnelle  est  productrice  de  connaissances,  mais  il  peut  y  avoir  connaissance  sans  
expŽrience.  On  conna”t  la  limite  de  la  mŽthode  dÕauto-structuration  qui se  fonderait  
exclusivement sur les besoins et les questions rŽelles certes des apprenants, mais qui peut •tre  
cumulative et rŽpŽtitive. On peut tourner en rond si lÕon ne parvient pas ˆ intŽgrer un objet de 
connaissance. Il ne sÕagit donc pas de rester centrŽ tout le temps sur lÕapprenant, il  faut  
lÕemmener ailleurs que sur ses propres questions. (cf. les thŽories de la mŽdiation : Ç la zone  
proximale de dŽveloppement È chez Vygotski, lÕimportance de la mŽdiation culturelle chez 
Bruner) È (Ibid.).

Elle Žvoque lÕanŽantissement de la perspective constructiviste105, qui affleure parfois dans les 
programmes didactiques  qui  ont  tendance  ˆ  considŽrer quÕil  existe Ç un contenu idŽal  ˆ  
enseigner ˆ un apprenant dans lÕabsolu È.

103 Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseignŽ. La PensŽe sauvage.
104 Frisch, Muriel. (2008). Transposition Ç top-down È et contre-transposition Òbottom upÓ ? Documentation et  
constructivisme.  [http://culturedel.info/grcdi/wp-
content/uploads/2008/10/SeminaireGRCDI_2008_M.Frisch_transposition-didactique_texte.pdf]
105 Jonnaert, Philippe et Laurin Suzanne (2001). Les didactiques des disciplines un dŽbat contemporain. QuŽbec, 
PUQ.
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2.2.5 Transposition didactique et savoirs de rŽfŽre nce

Kerneis [2007-1] analyse, ˆ titre dÕexemple, une dŽclinaison de cette approche clivŽe en en 
rappelant lÕhistorique et en particulier les malentendus qui les ont entourŽs.

On oppose rŽguli•rement,  comme on lÕa vu ci-dessus,  les  Sciences  de lÕinformation  aux 
Sciences de lÕŽducation. Or, introduire le jeu didactique dans la rŽflexion sur la construction 
dÕune  mati•re  dÕenseignement  revient  ˆ  introduire  en  m•me  temps  la dialectique  entre 
didactique gŽnŽrale et didactique spŽcifique.

Comme le  souligne  Duplessis,  Pag•s106 donne ˆ  la  didactique  la  figure  dÕÇ un carrefour 
intellectuel o• aboutissent des savoirs variŽs È.  Ces savoirs, prŽcise ce dernier, sont alors de 
deux  types.  Ils  peuvent  •tre  gŽnŽralistes,  sÕagissant  des  Sciences  de  lÕŽducation  et  des 
Sciences cognitives, et encore disciplinaires, en lÕoccurrence les Sciences de la langue et les 
Sciences du texte. Duplessis, transpose et prolonge la dŽmarche de ce didacticien du fran•ais 
ˆ lÕInformation-documentation, et propose la typologie suivante :

- des savoirs gŽnŽralistes : Sciences de lÕŽducation, Sciences cognitives, ƒpistŽmologie ;

-  des  savoirs  spŽcifiques :  Sciences  de  lÕinformation  et  de  la  documentation,  disciplines 
techniques (bibliothŽconomie, bibliographie)

-  des savoirs  rŽfŽrentiels :  experts  (expertise  des professionnels de lÕinformation  et  de la 
documentation)  et  sociaux (usages domestiques),  ainsi  que les savoirs issus des pratiques 
scolaires.

Il  est  souhaitable  de  ne  pas  oublier  la  catŽgorie  des  savoirs  informels,  particuli•rement 
nombreux dans lÕusage des outils informatiques. Pour conclure, nous partagerons  avec Frisch 
le souci  dÕidentifier  clairement  les  mod•les ŽpistŽmologiques,  en les expliquant  et  en les 
assumant  de  bout  en  bout,  ce  qui  est  complexe,  lors  des  processus  de  didactisation  de 
lÕinformation-documentation.  Dans  ce  processus  de  Ç fabrique È  au  sens  de  Charbonnier 
[Charbonnier,  2008-1],  il  sÕagit  en  outre  de  ne  plus  considŽrer  Ç lÕapprendre È  comme 
lÕacquisition exclusive de connaissances en tenant compte de la visŽe formatrice en m•me 
temps que du r™le actif de lÕapprenant. Cette derni•re dimension Žtant explicitŽe par Frisch :

Ç la contre-transposition sÕexerce ˆ partir des pratiques et des activitŽs menŽes dans lÕŽcole, en 
travaillant au repŽrage des savoirs dÕexpŽrience, ˆ lÕextraction des savoirs de lÕaction, et en 
mettant les savoirs en mouvement È.(2008).
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3. Questions en dŽbat, chantiers ouverts

Õun de  nos  principaux  axes  de  rŽflexion  a  portŽ,  ˆ  travers  les  sŽminaires  et  de 
nombreuses publications, sur lÕidentification des questions ouvertes, des dŽbats qui 
traversent le champ de la culture et de la didactique de lÕinformation. Il sÕagit ici 

dÕidentifier ce qui constitue peut-•tre le Ç front de recherche È de ces thŽmatiques,  i.e. les 
questions encore loin dÕ•tre rŽsolues, les pistes de recherche qui sÕouvrent aujourdÕhui, mais 
aussi les obstacles, les limites rencontrŽes dans un certain nombre de dŽmarches. Lˆ encore, le 
choix  et  la  rŽpartition  de ces questions sÕordonne autour  de la distinction  entre les deux 
thŽmatiques : culture et didactique. 

L

3.1 Six questions vives de la culture informationne lle

Alexandre Serres, Florence Thiault

ans le champ de la culture informationnelle, la liste des questions vives,  i.e. des 
questions ouvertes, controversŽes et complexes, est tr•s longue, tant cette notion 
reste difficile ˆ cerner. Le GRCDI a, pour sa part, travaillŽ plus particuli•rement sur 

six  questions  majeures,  plus  ou  moins  intriquŽes.  Elles  sont  de  natures  (thŽorique, 
sociologique,  technique,  pŽdagogiqueÉ)  et  dÕobjets  diffŽrents,  certaines  sont purement 
Ç internes È ˆ la culture informationnelle (comme la question des finalitŽs ou des territoires), 
dÕautres  dŽbordent  de  loin  notre  domaine  (comme  la  question  de  la  technique  ou  les 
Žvolutions dÕinternet), mais ˆ travers cette liste sŽlective, notre objectif est de recenser et de 
pointer quelques unes des principales questions qui se posent, selon nous, dans le champ de la 
culture informationnelle. PrŽcisons enfin que ces thŽmatiques ont ŽtŽ abordŽes de mani•re tr•s 
inŽgale au cours de nos travaux et de nos publications : certaines ont ŽtŽ au centre de nos 
prŽoccupations, comme la Ç question des territoires È ou la pensŽe des techniques, qui ont fait 
lÕobjet  de plusieurs  de  nos  sŽminaires  et  de nombreuses  publications,  dÕautres  nÕont  ŽtŽ 
abordŽes quÕau cours dÕun seul  sŽminaire,  comme lÕŽducation  aux images,  ou au fil  des 
publications des membres du groupe, comme les enjeux et usages informationnels.  

D

Nous prŽsentons ici six questions vives en essayant dÕen donner une vue synthŽtique, et selon 
lÕimportance des travaux du GRCDI qui leur ont ŽtŽ consacrŽs.   

3.1.1 Une question nouvelle : celle des Ç territoir es È 

DŽnommŽe Ç question des territoires È lors du premier sŽminaire de 2007 [Serres, 2007-1], la 
premi•re question vive porte sur les relations entre les trois cultures et les trois Žducations 
voisines :  culture  et  Žducation  aux  mŽdias,  culture  info-documentaire  et  Žducation  ˆ 
lÕinformation, culture informatique et formation aux TIC. La rŽflexion sur les convergences et 
divergences entre ces trois cultures nÕa cessŽ de se dŽvelopper depuis, ˆ la fois dans et hors du 
cadre restreint du GRCDI, comme en ont tŽmoignŽ la table ronde du colloque de lÕERTŽ 
[Serres,  2008-2],  la  journŽe  dÕŽtude  de  lÕERTŽ  du  14  mai  2009,  ainsi  que plusieurs 
publications.  Lors  de  son  sŽminaire  de  2009,  le  GRCDI  est  revenu  sur cette  question 
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complexe dÕune Ç transliteracy È, en confrontant directement les rŽflexions de chercheurs de 
lÕInformatique et de lÕEducation aux mŽdias107.

La premi•re Žtape de ce chantier de recherche, ouverte d•s le sŽminaire de 2007, a ŽtŽ une 
tentative de dŽlimitation (ŽpistŽmologique, thŽmatique, didactiqueÉ) des Ç territoires È de la 
culture informationnelle dÕavec ses deux domaines voisins  [Serres, 2007-2]. La perspective 
adoptŽe (poursuivie en 2008 lors du Colloque  de lÕERTŽ [Serres, 2008-2]) a ŽtŽ de clarifier et 
de mettre ˆ plat les convergences et les diffŽrences, les oppositions et les domaines partagŽs 
entre les trois Ç Žducations ˆ È. 

Du c™tŽ des diffŽrences   

Ont ainsi ŽtŽ identifiŽs comme principaux points de clivage : 

-  la notion dÕinformation,  avec la distinction canonique entre Ç l'info-data È dÕune part  et 
l'information Ç sociale È dÕautre part, cette derni•re regroupant ˆ la fois Ç l'info-news È des 
mŽdias et Ç l'info-knowledge È de la documentation, dont les points communs sont les notions 
de signification, de signe, d'interprŽtation, de connaissanceÉ ; 
- lÕopposition, irrŽductible au plan ŽpistŽmique (et consŽcutive de la premi•re), entre les TIC 
d'un c™tŽ, les mŽdias et lÕinformation-documentation de l'autre, autour de la question centrale 
du sens et de lÕinterprŽtation108 ;    
-  la  diffŽrence,  la  variation  de  degrŽ  entre  lÕinformation-documentation  et  lÕinformation 
journalistique, autour de la catŽgorie dÕŽvŽnement et du crit•re de la durŽe de lÕinformation : 
Ç Lˆ o• les journalistes, les mŽdias, travaillent prioritairement sur la fra”cheur, le caract•re  
inŽdit  de  l'information,  apprŽhendŽe  d'abord  en  tant  qu'ŽlŽment  de  nouveautŽ,  les  
documentalistes-bibliothŽcaires  travaillent  sur  la  durŽe,  la  conservation,  la  pŽrennitŽ  de  
l'information en tant qu'ŽlŽment de connaissance. È [Serres, 2007-1]
- les institutions et la situation des acteurs : aussi bien lÕhistoire des trois cultures, les ancrages 
disciplinaires,  les  rŽseaux dÕacteurs que lÕŽtat  des forces tŽmoignent  de diffŽrences et  de 
clivages assez profonds entre les trois domaines ; et les passerelles ou les rencontres entre les 
acteurs des trois cultures, par exemple entre les spŽcialistes de l'Žducation aux mŽdias, les 
enseignants  d'informatique  et  les  professionnels  de  l'information-documentation,  restent 
encore trop peu nombreuses. 

Du c™tŽ des convergences  

Deux principales convergences ont ŽtŽ soulignŽes : lÕhybridation des outils et des pratiques du 
numŽrique dÕune part, les contenus didactiques dÕautre part. 

Le  phŽnom•ne  de  la  triple  hybridation  des  documents,  des  outils  et  des  pratiques 
informationnelles constitue sans nul  doute le principal  facteur  de rapprochement des trois 
cultures,  sous  lÕeffet  de  la  Ç rŽvolution  numŽrique È.  Les  compŽtences informationnelles, 
mŽdiatiques  et  informatiques,  mises  en  jeu  aujourdÕhui  sur  Internet,  sont  Žtroitement 
imbriquŽes, au point que lÕŽl•ve ou lÕŽtudiant ne sait plus toujours ce qui rel•ve des mŽdias, 

107 Eric Bruillard, ÒInformatique et culture informationnelleÓ (support Ppt ), et Odile Chenevez, ÒDidactique des 
mŽdias et dŽmarche dÕenqu•teÓ
108 Rappelons  cette  citation  dÕY.  Jeanneret :  Ç l'information,  au  sens social  du  terme,  a  pour  condition 
l'interprŽtation, que l'information mathŽmatique a pour bŽnŽfice d'Žliminer. È ; Yves Jeanneret, Y a-t-il vraiment 
des technologies de l'information ?, Paris, Presses universitaires du Septentrion, 2000, p. 45.
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de lÕinformatique ou de la documentation. Les Žvolutions sociotechniques dÕInternet, par leur 
rapiditŽ,  leur  profondeur  et  leur  impact,  sont  devenus  les  agents  dÕune  convergence 
inŽluctable des diffŽrentes cultures et literacies mobilisŽes sur les rŽseaux, donnant lieu ˆ 
lÕŽmergence  m•me  du  concept  de  transliteracy chez  les  chercheurs  anglo-saxons ;  la 
transliteracy Žtant dŽfinie par eux comme Ç the ability to read, write and interact across a  
range of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, print, TV, 
radio and film, to digital social networks. È109.

Si  les  compŽtences  et  les  pratiques  informationnelles  spontanŽes  constituent  un  facteur 
objectif  de  convergence  de  facto,  si  lÕintrication  des  cultures  documentaire,  mŽdiatique, 
informatique,  numŽrique,  communicationnelle  est  devenue  un  phŽnom•ne  empiriquement 
observable,  en  voie  de  devenir  un  nouvel  objet  de  recherche110,  la  dŽtermination  et  la 
dŽfinition  de contenus didactiques  communs rel•vent  dÕune convergence ˆ  construire.  Le 
premier travail de comparaison sur les principales notions, menŽ en 2007 [Serres, 2007-2], 
avait mis en Žvidence trois premiers rŽsultats : 

- la transversalitŽ et la tr•s grande porositŽ des notions info-documentaires par rapport aux 
deux cultures voisines ; 

- un territoire notionnel commun, entre Žducation aux mŽdias et Žducation ˆ l'information-
documentation, autour du probl•me crucial de l'Žvaluation de l'information ; 

-  un  territoire  partagŽ  entre  l'information-documentation  et  l'informatique,  autour  de  la 
recherche dÕinformation et de plusieurs notions propres ˆ Internet.  
Le chantier de la culture  informationnelle rejoint ici celui de la didactique, par la rŽflexion 
sur les notions,  les concepts,  les savoirs communs ou spŽcifiques,  mobilisŽs par les trois 
Ç Žducations ˆÉ È.
 

Perspectives

Une culture informationnelle, ˆ la fois diffŽrenciŽe et partagŽe, ne pourrait-elle englober ces 
trois Ç Žducation ˆÉ È et constituer progressivement, sinon un territoire, du moins un socle 
commun ?  La  culture  informationnelle  ne  pourrait-elle  •tre  alors  utilisŽe  comme  une 
traduction possible de la notion de Ç transliteracy È, pour dŽsigner lÕensemble des literacies, 
des ma”trises nŽcessaires aux citoyens du 21•me si•cle, ma”trise des mŽdias, des outils et des 
mŽthodologies de lÕinformation et de la communication ? SÕil ne nous revient Žvidemment pas 
de  trancher  cette  question  fondamentale,  au  moins  aurons-nous  tentŽ  de  la  poser  et  de 
proposer une piste de recherche, qui reste ˆ approfondir dans les annŽes ˆ venir. 

3.1.2 Une question thŽorique dŽterminante : 
culture informationnelle et pensŽe des techniques

Transversale  ˆ  la  question  prŽcŽdente,  dŽbordant  de  toutes  parts  le  champ de  la  culture 
informationnelle,  se pose, selon nous, la Ç question de la technique È et plus prŽcisŽment, 
lÕexplicitation de nos prŽsupposŽs face ˆ la pensŽe des techniques. Question ˆ la fois immense 
et complexe, philosophique et anthropologique, la pensŽe des techniques ne peut, en effet, 

109 Thomas, S., Joseph, C., Laccetti, J., (et alii.),  Ç  Transliteracy : Crossing divides  È,   First Monday, vol. 12, n¡ 12,  3 
dŽcembre 2007. Disp. sur : http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2060/1908
110 Voir par exemple le numŽro des Cahiers du numŽrique, Ç Penser la culture informationnelle È, largement 
consacrŽ ˆ cette problŽmatique : Les Cahiers du NumŽrique, vol. 5, n¡ 3, octobre 2009. 
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laisser indiffŽrents les acteurs de la culture informationnelle [Serres, 2007-7], confrontŽs ˆ la 
difficile apprŽhension des phŽnom•nes socio-techniques liŽs ˆ lÕessor des TIC. La pensŽe des 
philosophes Simondon et Stiegler a constituŽ, pour le GRCDI, un fil conducteur, notamment 
dans la th•se dÕOlivier Le Deuff [Le Deuff, 2009-8], et une source dÕinspiration extr•mement 
fŽconde. Une tentative de synth•se de lÕÏuvre de Stiegler a eu lieu lors du sŽminaire de 2008 
[Serres, 2008-4].  PrŽsente Žgalement dans certaines interventions du Colloque de lÕERTŽ111, 
cette question des rapports entre la culture informationnelle et la pensŽe des techniques ne 
cessera de se poser et demande de constants approfondissements. 

Selon  nous,  Ç vouloir  penser  la  culture  informationnelle  ˆ  partir  de  la  Ç question  de  la 
technique È implique tout dÕabord de prendre vŽritablement en compte le r™le des traces et des 
outils dans lÕŽlaboration des savoirs. Dans la lignŽe des penseurs et des chercheurs de la 
technique, depuis Leroi-Gourhan, Gilbert Simondon jusquÕˆ Bernard Stiegler, en passant par 
RŽgis Debray, Bruno Latour, Pierre LŽvy, Jean-Max Noyer, etc., il faut sortir de lÕoccultation, 
de lÕimpensŽ, de lÕoubli,  voire du mŽpris des techniques, dans lesquels trop de penseurs, 
dÕenseignants, de responsables tiennent encore la tekhn• È [Serres, 2009-3]. 

Les enjeux Žducatifs de cette question thŽorique ne sont pas minces et touchent notamment ˆ 
deux questions liŽes :  

-  dÕune part,  le  probl•me de la  formation  initiale  des  enseignants de toutes  disciplines : 
comme le montre Bernard Stiegler112, lÕŽcole ne pourra rŽellement intŽgrer, et surtout penser, 
les  TIC  quÕˆ  partir  dÕune  formation  thŽorique  des  enseignants  sur  ces questions,  dÕune 
vŽritable rŽflexion sur le r™le des supports et des outils dans la constitution et lÕŽvolution de 
chaque discipline, sur les processus dÕextŽriorisation de la mŽmoire collective, en bref dÕune 
rŽhabilitation de la culture technique, tr•s loin dÕ•tre acquise en France [Serres, 2009-3] ; 

-  dÕautre  part,  la  culture technique des  Žl•ves  (mais  aussi  de  nombreux  enseignants), 
notoirement  insuffisante  dans  le  domaine  des  outils  informatiques,  contrairement  aux 
apparences  de  lÕexplosion  des  usages  des  TIC.  Dans  leur  souci  de  dŽvelopper  surtout 
lÕutilisation et la ma”trise pratique des outils, les institutions Žducatives ont laissŽ de c™tŽ toute 
la dimension cognitive, thŽorique et abstraite des TIC. Or la culture technique repose avant 
tout sur la comprŽhension des  sch•mes techniques, comme lÕa montrŽ Gilbert Simondon113. 
Ainsi, pour prendre le seul domaine de la recherche dÕinformation, nous nÕavons cessŽ, avec 
dÕautres,  de  plaider  pour  mettre  au  premier  plan,  dans  la  formation  documentaire  et 
informatique  des  Žl•ves  et  des  Žtudiants,  la  comprŽhension  dÕinternet et  des  outils  de 
recherche,  la  Ç dŽconstruction È  de  Google  par  exemple  [Serres,  Le  Deuff,  2009-5],  la 
ma”trise  des notions de la recherche dÕinformation  mais  aussi  de lÕinformatique,  ma”trise 
conceptuelle largement absente aujourdÕhui chez les Ç digital natives È.114  

Penser la technique, le r™le des traces et des supports, mais aussi penser le numŽrique et son 
ambivalence, dŽvelopper les approches mŽdiologiques pour apprŽhender les contradictions, 
parfois irrŽductibles, entre lÕŽcole et le numŽrique [Serres, 2008-6] : ces impŽratifs, essentiels 

111 Voir  notamment  Dhilly,  Olivier,  Ç LÕŽducation  aux  mŽdias,  une  Žducation  technique  ? È,  Colloque 
international  de  lÕERTŽ  Culture  informationnelle  et  curriculum  documentaire,  Ç LÕŽducation  ˆ  la  culture 
informationnelle È, Lille, 16-17-18 octobre 2008. Disp. sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00362124/fr/
112 Voir notamment Bernard Stiegler, Prendre soin. 1. De la jeunesse et des gŽnŽrations. Paris, Flammarion, 
2008 ;  et  Ç Entretien  avec...  Bernard  Stiegler  (Philosophe,  Directeur de  l'IRI,  Professeur  ˆ  l'universitŽ  de 
technologie de Compi•gne) È. Interview par Serres, Alexandre et Ballarini-Santonocito, Ivana,  Mediadoc, 10 
mai 2009. Disponible sur : http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article78
113 Gilbert Simondon, Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1989
114 Voir sur ce point les travaux de Bruillard et Fluckiger, les textes de lÕassociation EPI (par exemple un texte de 
Jacques BaudŽ : http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0905d.htm)
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pour toute rŽflexion pertinente sur les mutations de la rŽvolution numŽrique, dŽpassent, et de 
loin, le seul champ de la culture informationnelle ; ˆ lÕinverse, les acteurs de ce champ ne 
peuvent en faire lÕŽconomie pour penser ce que devrait •tre une Ç Žducation ˆ lÕinformation È. 

3.1.3  Une  question  socio-politique :  les  finalitŽs  de  la  culture 
informationnelle  

Quelles sont les finalitŽs de la culture informationnelle ? Probl•me Žminemment Ç politique È 
dŽbordant le strict cadre scientifique, la dŽtermination des finalitŽs Žducatives, assignŽes ˆ 
lÕŽducation ˆ lÕinformation,  nous para”t  constituer une question vive, nŽcessitant ˆ  tout le 
moins une tentative dÕexplicitation des prŽsupposŽs, des valeurs, des finalitŽs, qui fondent une 
Žducation ˆ lÕinformation. Il sÕagit dŽsormais de mieux expliciter, pour mieux les assumer, les 
valeurs Žthiques, les fondements politiques dÕune culture de lÕinformation en tant que projet 
Žducatif. 

Enjeux de la formation ˆ lÕinformation

LÕun des enjeux de la culture informationnelle  est sans doute liŽ ˆ  la nouvelle Ç fracture 
gŽnŽrationnelle È,  ˆ  l'arrivŽe  de  la   Ç gŽnŽration  Internet È115,  la  gŽnŽration  qui  manie  le 
Ç pouce et la souris È116. Outre lÕusage massif des technologies de lÕinformation dans la quasi-
totalitŽ de la gŽnŽration des 12-18 ans, le fait saillant, relevŽ par toutes les enqu•tes, est le 
fossŽ entre  lÕŽcole  et  les  pratiques  spontanŽes  des  jeunes,  plus  marquŽ en  Europe qu'au 
QuŽbec. C'est le rapport ˆ lÕapprentissage, ˆ la connaissance, au savoir qui est ici en cause. Et 
peut-•tre la possibilitŽ m•me dÕune transmission du savoir est-elle dŽjˆ posŽe, sous l'effet 
d'une crise gŽnŽrale des mŽdiations (notamment celle du livre) et des mŽdiateurs traditionnels 
du savoir (enseignants, bibliothŽcaires) [Serres, 2008-6].

Vision utilitariste versus  approche critique de lÕŽducation 

La culture informationnelle doit-elle viser Ç lÕadaptation È des usagers ˆ la nouvelle Ç sociŽtŽ 
de l'information È, ou doit-elle tenter de former des esprits libres ? A quoi faut-il former les 
Žl•ves de la gŽnŽration  dite Ç digital  native È, en mati•re  informationnelle :  ˆ  l'utilisation 
pratique,  ˆ  la  ma”trise  intellectuelle,  ˆ  la  distance critique face aux outils  et  aux rŽseaux 
numŽriques ? Faut-il placer en t•te des finalitŽs Žducatives de la culture informationnelle la 
seule Ç adaptation È ˆ la Ç sociŽtŽ de l'information È et ˆ ses innovations permanentes, comme 
le laissent entendre la majoritŽ des discours sur lÕinformation literacy ?  [Serres, 2008-7]. 
Face aux nouveaux usages et Ç mŽsusages È dÕinternet des jeunes gŽnŽrations, aux dŽfis de 
l'Žvaluation de l'information, la culture informationnelle ne devrait-elle pas donner la prioritŽ, 
dans ses finalitŽs, ˆ la comprŽhension des environnements informationnels et ˆ la distance 
critique face aux outils de recherche ? 

115 Duchamp, C., Vauthier, J. Au secours ! La gŽnŽration Internet arrive..., Paris, Eska, 2006.
116 Lardellier P. Le pouce et la souris, Paris, Fayard, 2006.
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Les tendances dominantes dans le syst•me Žducatif f ran•ais  

Le mod•le des formations ˆ  lÕinformation (et  surtout ˆ  lÕinformatique),  dominant  dans la 
plupart  des  pays117,  est  celui  des  compŽtences  :  dŽfinition  des  objectifs  pŽdagogiques, 
traduction  en  objectifs  opŽrationnels,  dŽclinaison  des  savoirs,  savoir-faire  et  savoir  •tre, 
Žvaluation. Le rŽfŽrentiel des compŽtences est devenu une sorte de paradigme pŽdagogique. 
La critique  de ce  mod•le  a  ŽtŽ  faite,  notamment  en 2005 par  Pascal  Duplessis118,  qui  a 
dŽmontrŽ  en  quoi  les  rŽfŽrentiels  de  compŽtences  valorisent  ˆ  lÕexc•s  les  savoir-faire, 
facilement observables, au dŽtriment des savoirs abstraits, des concepts.

LÕapproche  procŽdurale  des  TIC  dans  le  Ç socle  des  connaissances È119,  ainsi  que  la 
prŽdominance du mod•le des compŽtences dans le B2i (Brevet informatique et internet) et le 
C2i (Certificat informatique et internet)  en sont des exemples caractŽristiques.

La mise en avant  du mod•le des compŽtences et  surtout  des savoir-faire informationnels 
correspond ˆ une approche ouvertement Ç utilitariste È de la ma”trise de l'information, visant ˆ 
former avant tout de futurs travailleurs bien adaptŽs aux TIC, et secondairement des citoyens 
critiques.

Perspectives

Notre conception de lÕŽducation ˆ la culture informationnelle a ŽtŽ rŽsumŽe, dans diffŽrentes 
publications,  notamment  [Serres,  2007-7],  par  la  formule  des  Ç trois  R È,  pour  RŽaliser, 
RŽflŽchir et RŽsister, qui prŽsente lÕintŽr•t de condenser en trois niveaux, ou trois axes, une 
approche se voulant ŽquilibrŽe. Nous les rappelons bri•vement,  en nous fondant sur deux 
textes complŽmentaires [Serres, 2008-8] [Serres, 2009-3].  

Le premier R de la Ç RŽalisation È englobe toute la culture et la pratique concr•te des outils et 
des techniques numŽriques :  le dŽfi,  ˆ  lÕŽcole comme ˆ lÕuniversitŽ,  nÕest plus seulement 
dÕutiliser les outils ou internet, ni de former les Žl•ves et Žtudiants ˆ cette utilisation ; lÕun des 
vŽritables enjeux consisterait plut™t ˆ Žlever les niveaux dÕusage, ˆ dŽvelopper la crŽativitŽ, ˆ 
stimuler les pratiques sophistiquŽes des outils au service des apprentissages, des savoirs et de 
la  connaissance.  La  finalitŽ  de  ce  premier  niveau  de  la  culture informationnelle  est  ici 
lÕutilisation, lÕappropriation, la ma”trise technique de lÕinformation, ˆ des niveaux simples et 
avancŽs,  afin  de  favoriser  le  perfectionnement,  la  crŽativitŽ,  lÕinventivitŽ  des  usages 
informationnels. 

Dans le m•me temps, une Žducation ˆ la culture informationnelle se doit de viser la rŽflexion, 
autrement dit la comprŽhension, la connaissance, le savoir sur les outils et les rŽseaux de 
lÕinformation. Ce deuxi•me R, celui de la RŽflexion, ouvre sur un champ immense, celui des 
sciences et des savoirs de lÕinformation, des mŽdias, de la communication, des techniques 

117 Voir  Virkus, S., Ç Information literacy in Europe: a literature review È,  Information Research, vol. 8, n¡4, 
juillet 2003. Disp. sur : http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html.
118 Duplessis, Pascal. Ç LÕenjeu des rŽfŽrentiels de compŽtences info-documentaires dans lÕEducation nationale È. 
Documentaliste-Sciences  de  lÕinformation, Vol.  42-3,  juin  2005.  p.  178-189.  Disp.  sur : 
http://www.adbs.fr/uploads/docsi/3892_fr.pdf 
119 Ç Le socle commun de connaissances et de compŽtences fixe les rep•res culturels et civiques qui constituent le 
contenu de l'enseignement obligatoire. Il dŽfinit les sept compŽtences que les Žl•ves doivent ma”triser ˆ l'issue de 
la  scolaritŽ  obligatoire. È.  Voir  sur  :  http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-connaissances-
competences.html
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informatiques  et  des  supports.  ComposŽ  de  lÕensemble  des  savoirs,  des  notions,  de  la 
terminologie,  des  principes,  des  probl•mesÉde  lÕinformation,  ce  niveau  de  formation 
permettrait  d'apprŽhender  celle-ci  dans  sa  complexitŽ,  dans  la  totalitŽ  de  son  champ 
(computer, media et information literacy) et dans la diversitŽ de ses acceptions. FondŽ sur une 
vŽritable  didactique  de lÕinformation,  sur  des corpus de savoirs  et  de notions  clairement 
identifiŽs,  cet  axe  viserait  la  connaissance  des  environnements,  des  mŽcanismes,  des 
processus, des acteurs et des probl•mes informationnels. 

Enfin avec le troisi•me R, celui de la RŽsistance ou du Recul, se profile la dimension ˆ la fois 
critique, citoyenne mais aussi auto-rŽflexive de lÕŽducation ˆ lÕinformation. Il peut se dŽcliner 
en deux axes complŽmentaires : 

- dÕune part, la distance critique vis-ˆ-vis des effets, pervers ou non, du tout informationnel et 
du  tout  numŽrique :  correspondant  ˆ  ce  que  les  chercheurs  amŽricains  appellent  Critical  
literacy,  cet  axe  de  formation  devrait  mettre  lÕaccent  sur  les  dimensions critiques  de 
lÕinformation, quÕil sÕagisse des infos-pollutions, des effets pervers des modes de classement 
des moteurs de recherche, de lÕidŽologie de Google, de lÕinvasion publicitaire, des risques sur 
la vie privŽe, de la tra•abilitŽ gŽnŽralisŽe,  etc.  Cet axe de formation est de nature socio-
politique, en prenant pour finalitŽ la formation de citoyens avertis et ŽclairŽs, sur les risques 
dÕInternet, des outils de recherche, des rŽseaux sociaux, etc. ; 

-  dÕautre  part,  lÕattitude  auto-rŽflexive  sur  lÕinformation  et  ses  usages.  Cette  dimension 
viserait ˆ susciter chez les usagers deux sortes d'interrogations : tout dÕabord, une prise de 
distance vis-ˆ-vis de lÕinformation elle-m•me, de ses rapports complexes avec la connaissance 
et la culture, ainsi que la conscience des limites du tout-informationnel, ou de certains risques 
du numŽrique (les effets pervers du temps rŽel notamment) ; mais aussi un regard lucide et 
auto-critique sur nos comportements et usages informationnels, sur nos reprŽsentations de la 
culture, sur nos modes de lecture, sur nos attentes vis-ˆ-vis des technologies de l'information 
et sur les nouvelles dŽpendances qu'elles suscitent. 

Cette dimension critique et autorŽflexive de la culture informationnelle serait sans doute celle 
qui pourrait  confŽrer un vŽritable sens, une finalitŽ citoyenne, ˆ cette nouvelle formation, 
permettant dÕŽchapper aux discours de lÕadaptation. 

Appropriation  des  outils  et  inventivitŽ  des  usages,  rŽflexion  thŽorique  et  acquisition  de 
connaissances, recul critique sur les outils et sur lÕinformation : pris sŽparŽment, chacun de 
ces trois axes suscite gŽnŽralement lÕadhŽsion. Tout lÕenjeu, mais aussi toute la difficultŽ, est 
de  concevoir  et  de  mettre  en  oeuvre  un  nouveau  projet  Žducatif  dÕune  formation  ˆ 
lÕinformation, qui puisse combiner ces trois axes ˆ parts Žgales. Il faut, ˆ la fois, former par,  ˆ 
et sur lÕinformation et ses nouvelles mŽdiations.

3.1.4 La question rŽcurrente des fondements ŽpistŽm ologiques 

La  quatri•me  question  vive  est  plus  classique  en  Sciences  de  lÕInformation  et  de  la 
Documentation et en sciences humaines et sociales,  car elle concerne la rŽflexion sur les 
notions dÕinformation et de culture et les diffŽrentes questions, dÕordre ŽpistŽmologique, que 
pose lÕŽtrange syntagme de culture informationnelle.
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Les catŽgories et confusions de lÕinformation

En nous fondant sur les travaux menŽs dans le champ des SIC depuis longtemps, il sÕagissait 
pour nous de poursuivre lÕexplicitation des prŽsupposŽs de lÕinformation et la rŽflexion, sans 
cesse ˆ approfondir, sur les diffŽrentes facettes de ce mot-valise, en liaison notamment avec la 
Ç question territoriale È, les relations entre les diffŽrentes cultures et surtout les consŽquences 
pour le projet Žducatif de la culture informationnelle [Serres, 2008-2], [Serres, 2008-8]. 

Comme nous lÕavons ŽvoquŽ plus haut, lÕune des premi•res questions porte sur la confusion 
de  sens,  largement  rŽpandue,  entre  les  diverses  catŽgories  de  l'information,  entre 
Ç l'information-machine È  (l'Ç info-data È)  et  Ç l'information  sociale È  (comprenant  Ç info-
news È et Ç info-knowledge È). Comme le rappelle Daniel Bougnoux : Ç Information (...) est 
un camŽlŽon intellectuel particuli•rement vicieux puisque le m•me mot peut dŽsigner tant™t 
les nouvelles (news), tant™t les donnŽes (data) et tant™t le savoir en gŽnŽral (knowledge). È120 

Si  la  culture  informationnelle  concerne,  selon  nous,  ces  trois  grandes  catŽgories  de 
l'information, et par lˆ m•me les trois cultures qui lui sont liŽes, encore convient-il de bien 
Žtablir  les  dŽlimitations  ŽpistŽmologiques,  entrevues  plus  haut.  Et dÕen  tirer  toutes  les 
consŽquences  au  plan  Žducatif,  en  explicitant  sans  cesse  ces  distinctions  fondamentales, 
aujourdÕhui brouillŽes plus que jamais par le numŽrique.

Perspectives

Une piste de recherche et de rŽflexion pourrait •tre justement constituŽe des consŽquences de 
cette hybridation socio-technique des trois catŽgories de lÕinformation, poussŽe toujours plus 
loin par les innovations techniques permanentes : quÕil sÕagisse du phŽnom•ne, aujourdÕhui 
massif, de lÕagrŽgation de contenus de presse, ou bien de certaines inventions spectaculaires121 

en Intelligence Artificielle, lÕintrication des diffŽrentes catŽgories de lÕinformation ne cesse de 
progresser,  obligeant  ˆ  redŽfinir  constamment  les lignes de partage entre lÕhumain  et  ses 
techniques, entre traitement automatisŽ et regard interprŽtatif, entre donnŽe et information au 
sens social. Et toujours se posera la m•me question : de quelle information parle la culture 
informationnelle ?  

Les acceptions de la culture

La  deuxi•me  question  ŽpistŽmologique  porte  sur  lÕautre  terme  du  syntagme,  Žgalement 
hautement polysŽmique : de quelle conception de la culture sÕagit-il ? Jean-Claude Forquin122 

relevait cinq acceptions principales de cet autre mot-valise, clarification particuli•rement utile 

120 Daniel Bougnoux,  La communication contre lÕinformation, Hachette, 1995, p. 5
121 Voir par exemple lÕarticle dÕYves Eudes, L'•re des robots-journalistes, Le Monde, 9 mars 2010, dŽcrivant des 
nouveaux logiciels permettant de composer automatiquement des articles de presse.
122 Forquin J.C.,  ƒcole et culture : le point de vue des sociologues britanniques, Paris, ƒditions universitaires, 
Bruxelles, De Boeck universitŽ, 1989. 
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pour savoir de quelle culture nous parlons lorsque nous parlons de culture informationnelle. 
DŽveloppŽes par Yolande Maury dans lÕIntroduction au chapitre 1 des actes du colloque ERTŽ 
[Serres,  Maury,  2010-1],  et  par  A.  Serres  dans lÕintroduction  au numŽro des  Cahiers  du 
numŽrique sur la culture informationnelle [Serres, 2009-2], ces cinq acceptions de la culture 
en  dessinent  le  Ç spectre  sŽmantique È,  en  large  partie  applicable ˆ  la  culture 
informationnelle : 

-  la  culture  dans  son  acception  philosophique,  opposŽe  ˆ  la  nature  et  constitutive  de 
lÕhumanitŽ, acception peu adaptŽe ˆ la culture informationnelle ; 

- la culture au sens anthropologique ou sociologique, i.e. comme ensemble de savoirs tacites, 
dÕusages, de pratiques sociales, etc. ; dans cette perspective, la culture informationnelle peut 
•tre considŽrŽe comme lÕensemble des savoirs tacites, des usages spontanŽs, des pratiques, 
des reprŽsentations de lÕinformation dans notre sociŽtŽ ou dans un collectif  dŽterminŽ (on 
parlera de la culture informationnelle des jeunes, des enseignants, etc.) ;

-  lÕacception Ç perfective È, individuelle  et  normative de la culture ; selon cette acception 
traditionnelle, la culture informationnelle serait avant tout individuelle et peut dŽsigner par 
exemple la culture professionnelle des bibliothŽcaires et documentalistes ; 

-  la  culture  comme transmission dÕun patrimoine,   au sens d'un ensemble de savoirs,  de 
productions  intellectuelles,  artistiques,  scientifiquement  ou socialement  lŽgitimŽs ;  Ç Jean-
Claude Forquin montre bien, ˆ ce propos, en quoi la fonction de transmission culturelle de 
lÕŽcole ne peut  se satisfaire,  ni  de lÕapproche descriptive de la culture,  ni  de lÕacception 
traditionnelle de Ç lÕhomme cultivŽ È. CÕest dans cette mise en tension de deux p™les opposŽs 
de la notion de culture,  le p™le descriptif  et  le p™le Ç perfectif È, que se tient lÕapproche 
Ç patrimoniale È, qui se rŽv•le ici fŽconde pour notre culture informationnelle. Celle-ci ne  
pourrait-elle  pas constituer,  sinon un vŽritable  Ç patrimoine È de savoirs et  dÕinstitutions 
(Žtant  dÕorigine  trop  rŽcente),  du  moins  un  ensemble  Žmergent  de  connaissances,  de 
compŽtences,  de  concepts  et  de  valeurs  sur  lÕinformation,  susceptible de  faire  lÕobjet  
dÕenseignement, de formation, donc de transmission ? È [Serres, 2009-2]

- enfin la culture au sens  Ç diffŽrentialiste È, identitaire, variante de la culture patrimoniale, 
dont  lÕune  des  caractŽristiques  fondamentales  est  dÕ•tre  Ç ˆ  la  fois  objet  de  mŽmoire,  
composante essentielle des identitŽs nationales et opŽrateur de diffŽrences È [Serres, 2009-2].

Enfin, derni•re question sur les fondements ŽpistŽmologiques : dans quelle mesure culture et 
information sont-elles des notions compatibles, complŽmentaires ? Leurs rapports ne seraient-
ils pas plut™t contradictoires, voire antagonistes ? La culture, dans son acception traditionnelle 
Ç perfective È (la culture de lÕhomme cultivŽ), est avant tout affaire de choix, de sŽlection 
parmi un ensemble dÕÏuvres, dÕobjets, dÕauteurs... Elle ne peut, en aucun cas, •tre rŽduite ˆ 
une simple Ç information È et se situerait  m•me aux antipodes de celle-ci.  Comme le dit 
Barbara Cassin,  en sÕinspirant  dÕHannah Arendt,  Ç la culture ne se caractŽrise ni  par la  
connaissance, ni par lÕinformation, mais par les Ïuvres et par le gožt. Tout revient finalement  
ˆ la question du Ç choix È È123. 

Une autre piste de rŽflexion sÕouvre ici, pour les acteurs et chercheurs du champ : les rapports, 
complexes et contradictoires, entre information, connaissance et culture, aujourdÕhui souvent 
confondues dans les  reprŽsentations et dans certains discours dominants sur Internet. 

123 Cassin B. Google-moi. La deuxi•me mission de lÕAmŽrique , Paris, Albin Michel, 2007, p. 121
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3.1.5  Une  question  bržlante :  les  nouveaux  enjeux  e t  usages 
informationnels

La cinqui•me Ç question vive È est  Žgalement tr•s vaste et  se pose ˆ  tous les acteurs du 
champ :  elle  englobe  la  double  analyse  des  enjeux  sociotechniques  de  la  culture 
informationnelle  dÕune part  (notamment  des  nouveaux contextes  informationnels  liŽs  aux 
Žvolutions du web), et lÕobservation, la prise en compte des nouveaux usages informationnels, 
notamment des Ç digital natives È dÕautre part. Souvent abordŽe dans les travaux dÕOlivier Le 
Deuff sur le web 2.0 [Le Deuff, 2006-2], [Le Deuff, 2006-4], [Le Deuff, 2007-1], [Le Deuff, 
2007-2],  [Le Deuff,  2007-5],  ainsi  que dÕAlexandre Serres sur la recherche dÕinformation 
[Serres, Le Deuff, 2009-5], cette double question a Žgalement ŽtŽ au centre de lÕintervention 
dÕOlivier Ertzscheid, lors du sŽminaire 2008124. 

A lÕŽvidence,  il  ne  sÕagit  pas,  pour  le  GRCDI,  de  vouloir  rivaliser  avec  les  diffŽrentes 
expertises menŽes sur ces difficiles  questions par les chercheurs spŽcialisŽs ;  lÕenjeu pour 
nous est plut™t de chercher ˆ dŽgager, ˆ partir de la comprŽhension des Žvolutions techniques 
et des usages dÕinternet, les principales consŽquences pour penser la culture de lÕinformation 
et les apprentissages info-documentaires. Trop souvent, les acteurs du champ peinent ˆ suivre 
les  innovations  tr•s  rapides  qui  touchent  les  techniques,  les  outils  et les  usages  de 
lÕinformation, et lÕapprŽhension des consŽquences Žducatives de ces Žvolutions reste lÕune des 
questions pendantes les plus vives. 

3.1.6 Une question ouverte : lÕŽducation aux images

Enfin la derni•re question est celle de lÕŽducation aux images, dans les nouveaux contextes de 
la re-documentarisation et des nouvelles formes de production, dÕindexation, de circulation et 
de diffusion des images sur Internet. Si cette thŽmatique complexe nÕest pas au centre des 
travaux du GRCDI, elle a fait lÕobjet dÕune intervention tr•s riche de lÕun des membres du 
groupe, Marie-Dominique Le Guillou [Le Guillou, 2008-1], lors du sŽminaire de 2008. 

Apr•s  avoir  ŽvoquŽ  le  probl•me  complexe  de  la  conservation  et  de  la  numŽrisation  du 
patrimoine  audiovisuel  et  donnŽ des points  de rep•re  sur  diffŽrents  travaux  autour  de la 
pŽrennisation  du  patrimoine  numŽrisŽ,  M.D.  Le  Guillou  a  abordŽ trois  points  prŽcis :  la 
redocumentarisation des ŽlŽments vidŽo ˆ travers les usages envisagŽs, la segmentation des 
flux vidŽo et la dŽfinition de l'unitŽ documentaire, et l'indexation des images animŽes. Chacun 
de ces points a ŽtŽ mis en regard de son expŽrience de crŽation et de mise en ligne d'une 
banque d'extraits vidŽo, OuestImages, en ligne sur le portail TicŽo du CRDP de Bretagne125. 

Avec  la  re-documentarisation,  Ç le  numŽrique  (É)  permet  en  effet  des  reprŽsentations  
multiples des documents, il facilite et radicalise le dŽcoupage et la recomposition des unitŽs 
documentaires È et permet de Ç rŽpondre ˆ des besoins constatŽs dans les Žtablissements È. 
La  reprŽsentation  prŽalable  des  besoins  des  usagers  devient  ici  centrale :  Ç les  usages 
commerciaux comme les usages pŽdagogiques envisagŽs s'appuient sur un constat commun : 
le  besoin  de  documents  bruts  sans  intention  Žditoriale  qui  peuvent  •tre recombinŽs, 
recomposŽs et aboutir ˆ de multiples production diffŽrentes. È LÕenjeu Žducatif est celui de la 
124 Ertzscheid, Olivier. Ç Redocumentarisation du monde et culture informationnelle È, SŽminaire du GRCDI,  
Rennes, 12 septembre 2008. Disp. sur : http://culturedel.info/grcdi/wp-
content/uploads/2008/10/seminairegrcdi_2008_oertzscheid_redocumentarisation.ppt 
125 http://www.ticeo.net/portail/general/portail.php
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construction de nouvelles connaissances par les Žl•ves, ˆ partir de la Ç manipulation È, de la 
modification et de la recombinaison dÕimages fragmentŽes : Ç modifier l'environnement d'un 
extrait qu'il s'agisse de vidŽo, de son ou de texte, l'associer ˆ d'autres fragments, parfois de  
fa•on inattendue,  peut ouvrir  de nouveaux points de vue, former une nouvelle  mosa•que, 
faisant jaillir  d'autres connaissances,  d'autres noeuds pour de nouvelles extensions de la 
toile. È.  Les questions de propriŽtŽ intellectuelle, de source, mais aussi de plagiat, dÕemprunt, 
etc., au cÏur de la granularisation et de la re-documentarisation des images, concernent, ˆ 
lÕŽvidence, lÕŽducation ˆ lÕinformation. 

Enfin,  tout  en  rappelant  les  dŽfis  de  la  Ç polysŽmie  inŽpuisable È  de  lÕimage,  selon 
lÕexpression de RŽgis Debray, M.D. Le Guillou rŽsume les enjeux de la difficile indexation 
des images, notamment pour les enseignants-documentalistes qui cherchent ˆ les utiliser au 
plan pŽdagogique : Ç Nous sommes ainsi confrontŽs ˆ un triple dŽfi : tenter d'exprimer, de 
traduire avec des mots une reprŽsentation visuelle du monde,  prendre du recul  par rapport  
ˆ  nos  propres  filtres  et   nous  assurer  que  cette  traduction  et  les  requ•tes  peuvent  se  
rejoindre. È

La culture informationnelle, lÕŽducation ˆ lÕinformation et aux mŽdias, se doivent de prendre ˆ 
bras le corps cette question complexe du Ç dŽcodage È, de lÕindexation, de la recombinaison 
des images numŽriques. Car,  au-delˆ  des aspects proprement techniques et documentaires 
(notamment  sur  les  diffŽrentes  modalitŽs  de  lÕindexation),  lÕune  des questions  les  plus 
cruciales, posŽe aujourdÕhui par lÕexplosion des images sur Internet, est bien celle de leur 
dŽcodage, de  leur lecture critique par les usagers. Comme le rappelle fort justement RŽgis 
Debray, citŽ par M.D. Le Guillou, Ç  nous savons ˆ prŽsent, et c'est un soulagement, que 
toutes les images sont des mensonges et le seront de plus en plus avec la numŽrisation.È.126 

3.1.6 En guise de conclusion

Nous avons explorŽ dans ce texte six questions majeures de la culture informationelle. La 
premi•re concerne la question des fronti•res de cette culture.  Cette question est posŽe en 
comparant l'Žducation aux mŽdias, l'Žducation ˆ l'information et la formation aux TIC autour 
de diffŽrents points d'entrŽe (ŽpistŽmologique, disciplinaire,  didactique, institutionnel...).  Il 
s'agit  de pointer  aussi  bien les diffŽrences irrŽductibles que les points de couplage et les 
espaces communs entre ces trois cultures. La deuxi•me question interroge les relations de la 
culture  informationnelle  avec la  culture   technique.  En quoi  la  pensŽe des techniques  et 
particuli•rement les Ïuvres de Stiegler et de Simondon sont-elles un prŽcieux apport pour la 
rŽflexion sur la culture informationnelle ?

La nŽcessitŽ de former les Žl•ves ˆ l'usage ma”trisŽ des TIC et de l'information fait l'objet de 
la troisi•me question. Ce sujet fait dŽsormais l'objet de discours consensuels parmi les acteurs 
de  l'Žducation  et  cet  impŽratif  figure  en  bonne  place  dans  le  Ç  socle  commun  È  des 
connaissances de l'Žcole. Il s'agit pour nous de dŽgager quelques pistes de rŽflexion sur deux 
dimensions de la culture informationnelle, Žtroitement liŽes : la question des finalitŽs (en vue 
de  quelles  finalitŽs  faut-il  former  les  Žl•ves,  en mati•re informationnelle  ?)  et  celle  des 
contenus de cette formation (sur quoi faut-il  former ?). La quatri•me question est d'ordre 
ŽpistŽmologique.  Nous avons essayŽ dÕanalyser la  difficultŽ Ç dŽfinitionnelle È associŽe au 
syntagme  constituŽ  par  lÕexpression  de  culture  informationnelle,  qui  se rŽv•le  un  objet 
conceptuel porteur d'ambigu•tŽs et de controverses. De quoi sÕagit-il exactement lorsque lÕon 

126 Debray, RŽgis. Vie et mort de l'image. Paris, Gallimard, 1994. 
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emploie  cette  expression  ?  De quelle  culture  et  de  quelle  information  ?   La  cinqui•me 
question aborde les nouveaux dŽfis de la Ç dŽsintermŽdiation È informationnelle sur internet. 
La question de l'Žvaluation de l'information, notamment, est primordiale face ˆ l'explosion des 
info-pollutions et des mŽsusages de l'information chez les jeunes. La derni•re question du 
traitement des images a ŽtŽ abordŽe bri•vement dans nos sŽminaires. Avec les Žvolutions du 
numŽrique, la redocumentarisation de segments audiovisuels fragmentŽs, indexŽs et mis en 
ligne fait Žmerger une infinitŽ de sens. Y a-t-il alors une indexation pertinente ? La mise ˆ 
disposition de ces unitŽs documentaires peut-elle susciter de nouveaux usages pŽdagogiques ? 

Ces six questions vives nous interpellent  sur la  diversitŽ des approches, des regards,  des 
dŽfinitions de la culture informationnelle. DŽfinir et dŽlimiter la culture informationnelle, dont 
auront besoin les citoyens du XXIe si•cle, reste une t‰che de longue haleine et le chantier 
reste ouvert.
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3.2 Sur la  didactique de lÕinformation

3.2.1 Du c™tŽ des reprŽsentations des Žl•ves

Pascal Duplessis

i  lÕŽlaboration  didactique  repose  ainsi  sur  la  construction  des  savoirs  scolaires 
spŽcifiques au domaine, il importe toutefois de distinguer deux niveaux dÕabstraction 
distincts. Ces savoirs peuvent en effet •tre de type dŽclaratif, lorsquÕils se rŽduisent ˆ 

des propositions thŽoriques et dŽcontextualisŽs, ou opŽratoire lorsque, mis en sc•ne dans des 
situations  concr•tes,  ils  se  rŽv•lent  explicatifs  de  familles de  probl•me  quÕils  peuvent 
contribuer ˆ rŽsoudre. Si les premi•res recherches didactiques ont privilŽgiŽ lÕŽlucidation des 
premiers, par le biais dÕexpertises scientifiques et expertes, il ne faudrait pas en dŽduire trop 
rapidement que lÕenseignement doit Žgalement viser ceux-ci, au risque dÕaboutir au recours ˆ 
une dŽmarche pŽdagogique unique de type transmissif. Pour lÕheure, il importe toujours de 
dŽterminer quelles approches sont utiles pour dŽgager les savoirs scolaires de lÕInformation-
documentation. Une troisi•me voie, cette fois-ci ascendante, reste ˆ explorer, qui sÕappuie les 
savoirs expŽrientiels des Žl•ves.

S

La question de la dŽtermination des savoirs ˆ enseigner ne pouvant •tre dissociŽe de celle des 
savoirs que lÕŽl•ve doit sÕapproprier et des conditions de cette appropriation, il est nŽcessaire 
de  poser  lÕarticulation  de  ces  deux  approches  comme  fondement  des  savoirs  scolaires. 
InspirŽe du mod•le constructiviste, la didactique de lÕInformation-documentation postule que 
lÕŽl•ve  aborde  les  apprentissages  ˆ  partir  dÕun dŽjˆ-lˆ  cognitif  en  mati•re  documentaire, 
constituŽ  au  travers  de  situations  scolaires  ou  non.  Ce matŽriau constitue  d•s  lors  chez 
lÕapprenant  une  base  de  connaissances  ou  de  reprŽsentations  mobilisables lorsque  des 
probl•mes se posent ˆ lui, qui rŽclament une mŽdiation informationnelle. Ce socle cognitif 
peut •tre source de rŽussites comme dÕŽchecs dans les projets entrepris. Il reste ˆ savoir dans 
quelle mesure il  emp•che les apprentissages documentaires formels engagŽs par lÕŽcole et 
dans quelle proportion il  peut au contraire les favoriser.  Une didactique de lÕinformation-
documentation est-elle dÕailleurs envisageable sans un examen approfondi des reprŽsentations 
des  Žl•ves ? Un  Žtat  des  lieux  des  plus  prŽcis  doit  ainsi  •tre  engagŽ  pour  orienter  les 
formations et contribuer ˆ mieux prŽciser les savoirs scolaires. 

P. Duplessis propose deux entrŽes pour avancer sur ce dossier. La premi•re consiste ˆ Žlaborer 
des  tests  diagnostics  pour  tenter  de  mieux  conna”tre  les  compŽtences documentaires  des 
Žl•ves. La seconde vise ˆ faire Žmerger les reprŽsentations des Žl•ves ˆ partir de lÕanalyse 
dÕŽcrits  dÕŽl•ves  ŽvaluŽs  sur  leur  connaissance  dŽclarative  de  certains  concepts  info-
documentaires.  CÕest  un  projet  actuellement  menŽ  par  un  groupe  dÕenseignants 
documentalistes de lÕacadŽmie de Nantes, dont fait partie Ivana Ballarini. 

Les tests diagnostics

Les Ç tests  diagnostics È doivent  •tre  distinguŽs des Ç Žvaluations  diagnostiques È que les 
enseignants-documentalistes proposent ˆ leurs Žl•ves ˆ partir des seules compŽtences ciblŽes 
par la sŽquence dÕapprentissage. Les tests-diagnostics servent, quant ˆ eux, ˆ rendre compte 
de lÕŽtat gŽnŽral de ma”trise des savoirs info-documentaires pour une population dÕŽl•ves ˆ un 
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niveau particulier du cursus et ˆ une Žchelle donnŽe, qui peut •tre celle de lÕŽtablissement, du 
bassin, de lÕacadŽmie, voire du pays [Duplessis, 2009-9]. 

Il peut donc appara”tre intŽressant au premier abord de se livrer ˆ une exploitation statistique 
des tests diagnostics ŽlaborŽs par la profession. Mais le fait que ces tests soient gŽnŽrŽs par la 
profession  apporte  certainement  une  plus  grande  pertinence  au  choix  des items  et  ˆ 
lÕinterprŽtation des rŽsultats. Par contre, il sÕav•re que les initiatives locales qui sont ˆ leur 
origine ne sÕappuient pas assez sur une logistique expŽrimentŽe. Ainsi la comparaison de 
diffŽrents  tests  produits  par  le  terrain  aujourdÕhui  fait-elle  appara”tre  une  telle  diversitŽ 
dÕapproches quÕil  semble difficile,  voire impossible,  de tirer  des conclusions gŽnŽrales de 
leurs rŽsultats. En lÕabsence dÕun programme de rŽfŽrence qui cadrerait les attentes et les 
objets ˆ observer, cet outil spŽculaire rŽv•le plut™t la diversitŽ des profils professionnels. 

Afin de pouvoir rŽflŽchir ˆ lÕŽlaboration dÕun test de portŽe gŽnŽrale, une grille dÕanalyse a 
ŽtŽ rŽalisŽe ˆ partir  de cinq questionnaires existants [Duplessis, 2008-5].  Elle Žtudie deux 
axes,  les  contenus  dÕapprentissage  recherchŽs par  lÕŽvaluation  (connaissances  cognitives 
inspirŽe de la taxonomie de Bloom et connaissances mŽta-cognitives, comportements), et les 
modalitŽs techniques retenues pour cette Žvaluation (QROC et QCM). Il ressort de cette Žtude 
que  ces  outils  peuvent  difficilement  •tre  rapprochŽs  du  fait  de  leur  tendance  ˆ  la 
spŽcialisation. Cependant quatre tests sur cinq ont en commun le fait de sÕintŽresser plut™t aux 
connaissances de bas niveau taxonomique (connaissance, comprŽhension, application) plut™t 
quÕˆ celles de niveau supŽrieur (analyse, synth•se, Žvaluation) dÕune part, et, dÕautre part, 
celui  de recourir  aux questions ˆ rŽponses ouvertes et courtes (QROC) davantage quÕaux 
questions ˆ  choix  multiples (QCM). Au terme de cette Žtude,  il  est  appelŽ ˆ  fŽdŽrer  ces 
expŽriences autour dÕun projet national qui livrerait aux praticiens ainsi quÕaux didacticiens 
des donnŽes sur les connaissances et les reprŽsentations des Žl•ves du secondaire.

Les reprŽsentations des Žl•ves

Que peut apporter la connaissance des reprŽsentations des Žl•ves ˆ la didactique de lÕinfo-
documentation, en termes dÕŽlaboration des savoirs scolaires, de comprŽhension des obstacles 
cognitifs et de conception des situations dÕenseignement-apprentissage ? CÕest la question que 
pose Pascal Duplessis en introduction dÕun texte qui souhaite proposer un cadre thŽorique ˆ 
de futures investigations dans ce domaine [Duplessis, 2008-4] 

Apparu en sociologie chez Durkheim, le concept  de Ç reprŽsentation È sÕest spŽcialisŽ dans le 
champ  didactique  ˆ  partir  des  travaux  en  psychologie  cognitive  de  Piaget  et  de 
lÕŽpistŽmologie des sciences de Bachelard. Ces Ç thŽories personnelles du monde È, comme 
les appelle Michel Develay, sont gŽnŽralement saisies en tant que syst•mes de connaissances 
spontanŽment mobilisŽes par un sujet face ˆ une question ou un probl•me. Fonctionnelles et 
opŽrationnelles, plastiques et tr•s rŽsistantes, les reprŽsentations permettent souvent de faire 
lÕŽconomie cognitive et angoissante de nouveaux apprentissages. Le terme Ç conception È, 
jugŽ moins polysŽmique que celui de Ç reprŽsentation È, est aujourdÕhui utilisŽ en didactique. 

Trois tensions sont ˆ lÕÏuvre sÕagissant de leur traitement didactique. En premier lieu,  et 
suivant la mŽtaphore de lÕiceberg, doit-on plut™t rechercher des structures mentales profondes 
et ignorŽes du sujet lui-m•me, lesquelles seraient responsables des productions de surface, ou 
bien doit-on au contraire prendre en compte le contexte dÕapparition de ces derni•res, comme 
lÕattente supposŽe du ma”tre ou la subjectivitŽ qui prŽside ˆ leur interprŽtation ? En second 
lieu, le passage de la conception au concept peut-il •tre assurŽ dans une solution de continuitŽ 
(thŽorie du Ç changement conceptuel È) ou doit-il plut™t se dŽterminer par une rupture de type 
ŽpistŽmologique ? Ceci am•ne ˆ poser enfin la question didactique de lÕinstrumentalisation 
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des conceptions observŽes soit en tant quÕobstacles ˆ ignorer (image de la Ç table rase È) ou ˆ 
dŽtruire (par rŽfutation), soit en tant que leviers pour les apprentissages. Dans ce dernier cas, 
le  mod•le  allostŽrique  de  Giordan,  les  objectifs-obstacles  de  Martinand  ou  encore  les 
situations-probl•mes apparaissent comme des alternatives prometteuses. Elles peuvent m•me 
prŽfigurer les mod•les susceptibles de refonder la Ç pŽdagogie documentaire È.

Recherche des conceptions des Žl•ves 

Un groupe de travail de lÕacadŽmie de Nantes a entrepris lÕinventaire des reprŽsentations des 
Žl•ves relatives aux notions info-documentaires [Duplessis, 2009-5]. En sÕappuyant sur les 
Žvaluations Žcrites, ce groupe a  produit en 2008 une banque dÕŽnoncŽs langagiers Žcrits de la 
6•me ˆ  la  terminale.  LÕanalyse  de  ces  corpus  devrait  permettre  de  dŽgager,  au-delˆ  des 
reprŽsentations Žmergeantes, les principaux obstacles que rencontrent les Žl•ves du secondaire 
ˆ lÕappropriation des savoirs scolaires de lÕInformation-documentation. 

Pour examiner ce que les Žl•ves comprennent des abstractions qui sont la vŽritable cible de 
lÕapprentissage, il fallait pouvoir disposer de traces Žvoquant ce dont ils sont capables, non 
dÕen faire, mais dÕen dire. LÕattention a donc ŽtŽ portŽe sur des ŽnoncŽs Žcrits, produits en 
situation dÕŽvaluation diagnostique (avant la sŽquence) ou/et sommative (apr•s la sŽquence). 
Ces ŽnoncŽs ont ŽtŽ gŽnŽrŽs ˆ partir de questionnaires soumis ˆ plusieurs niveaux de classe 
afin dÕoffrir ˆ lÕanalyse lÕamplitude la plus large et par consŽquent une vue dÕensemble des 
reprŽsentations selon les ‰ges. 

Les conceptions de la notion dÕinformation au coll• ge 

Le corpus relatif au concept Ç Information È a fait en 2009 lÕobjet dÕune analyse par le groupe 
acadŽmique.  Pour  des  raisons  de  cohŽrence  interne,  ce  corpus  a  ŽtŽ  ramenŽ  aux  quatre 
niveaux du coll•ge. Au-delˆ des difficultŽs dÕordre mŽthodologique et dÕinterprŽtation propres 
ˆ ce type de travail, il a ŽtŽ possible de faire ressortir les 10 points suivants [Duplessis, 2009-
10] :

1. Les Žl•ves ont de rŽelles difficultŽs lexicales et  conceptuelles pour expliciter  la 
notion ;

2. La dimension documentaire du concept Ç Information È est privilŽgiŽe ;

3. La dimension journalistique est moins per•ue ;

4. La dimension diŽgŽtique est ignorŽe ;

5. La relation de lÕinformation au document est rŽduite ˆ un rapport dÕinclusion ;

6. LÕinformation reste attachŽe ˆ un support traditionnel ;

7. La notion dÕauteur nÕest pas per•ue ;

8. Le codage textuel de lÕinformation est tr•s largement privilŽgiŽ ;

9. Les qualitŽs attendues de lÕinformation sont lÕutilitŽ et la prŽcision ;

10. Le crit•re de fiabilitŽ de lÕinformation nÕest pas per•u.
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Ce premier projet, considŽrŽ par le groupe de travail comme prototypique du chantier ˆ venir, 
a toutefois permis de r™der une procŽdure et de dŽgager trois perspectives intŽressantes pour 
lÕentreprise didactique. En premier lieu, il donne lÕoccasion de fournir un certain nombre de 
prŽconisations dÕordre pŽdagogique,  notamment  en termes de consignes ˆ  destination  des 
Žl•ves  et  des  professeurs  prescripteurs  de  recherches  documentaires,  et  de  prŽcisions 
sÕagissant des objectifs et des t‰ches. En second lieu, il apporte des ŽlŽments nŽcessaires ˆ la 
didactisation  du concept,  Žtablissant  des prioritŽs dans les angles dÕapproche et  montrant 
lÕimportance de la mise en rŽseau conceptuel. Enfin, il ouvre la voie ˆ la comprŽhension et ˆ 
lÕidentification des obstacles aux apprentissages documentaires. Dans la continuitŽ de cette 
perspective, il deviendrait alors possible de concevoir des situations-probl•mes appropriŽes ˆ 
partir  de  la  dŽfinition  dÕobjectifs-obstacles  dŽterminŽs  ˆ  partir  des  conceptions  mises  en 
lumi•re.
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3.2.2 Du c™tŽ des pratiques enseignantes

Agn•s Montaigne

Une profession en chantier

Ce quÕen disent les protagonistes eux-m•mes

ÕŽtude de la liste nationale des enseignants  documentalistes Cdidoc, quatri•me du 
CRU  [Thiault,  2007-1]  avec  ses  4050  participants,  peut  donner  des  indications 
significatives sur lÕŽtat dÕesprit de la profession (entre 8000 et 9000 membres) sur les 

th•mes de travail du GRCDI. Florence Thiault en a fait une Žtude sous le titre Les professeurs 
documentalistes et la formation ˆ la ma”trise de lÕinformation [Thiault, 2007-2] dans le cadre 
de sa th•se. Dans cette liste, 32,5% des messages se prŽoccupent de questions pŽdagogiques, 
selon le codage mis en place par les modŽrateurs. Dans un contexte o• Ç la multiplicitŽ des 
missions  et  lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ  des  recrutements  p•sent  sur  la  construction  dÕune  identitŽ 
professionnelle È, Florence Thiault a cherchŽ ˆ mettre en Žvidence les lignes de force actuelles 
de la rŽflexion de cette communautŽ sur le th•me de lÕŽducation ˆ lÕinformation des Žl•ves. A 
partir dÕun corpus de 73 messages retenus ˆ partir de certaines expressions utilisŽes, elle a pu 
constater  que  ces  th•mes  relevaient  dÕun  engagement  fort  des  protagonistes,  92%  des 
messages  Žtant  signŽs  donc  revendiquŽs  dÕune  part  et  57% dÕentre  eux  ressortant  de  la 
catŽgorie Ç dŽbat È (contre 20% pour lÕensemble de la liste). Seul pourtant un petit 10% porte 
sur  des  Žchanges  de pratiques  pŽdagogiques ce qui  montre  clairement  que lÕŽducation  ˆ 
lÕinformation  reste  une  question  en  suspens  dans  la  profession  plus  quÕune  pratique 
stabilisŽeÉ. Les discussions portent essentiellement dÕune part sur les enjeux, la mise en 
place et les principes de cette formation pour les Žl•ves, et dÕautre part alimentent une forme 
de dŽlibŽration sur les points ˆ retenir dans la construction de lÕidentitŽ professionnelle.

L

Une part importante des auteurs du corpus affiche la conviction forte Ç quÕaucune compŽtence 
mŽthodologique ne peut •tre mise en Ïuvre en dehors dÕune logique disciplinaire È, tandis 
quÕune autre partie sÕinqui•te de la place grandissante donnŽe aux professeurs de discipline en 
mati•re de formation ˆ lÕinformation,  et de lÕinjonction de prendre en charge la politique 
documentaire de lÕŽtablissement, notamment ˆ la suite du rapport Durpaire. En ont-ils les 
compŽtences ? Comment imaginer que les documentalistes qui ne sont pas pensŽs comme des 
professeurs pourraient former leurs coll•gues ? Pourquoi continuer ˆ centrer la formation des 
Žl•ves sur des savoir-faire alors que la complexitŽ du traitement cognitif  de lÕinformation 
appara”t de plus en plus clairement ? Les documentalistes discutent des outils ˆ mettre en 
place en vue dÕune rŽelle progression des apprentissages en liaison avec le socle commun et le 
B2i : rŽfŽrentiels de compŽtences, corpus de concepts Ç enseignables È.

En  terme  dÕidentitŽ  professionnelle  les  professeurs  documentalistes  semblent  avoir  dŽjˆ 
dŽpassŽ le  stade  du  mŽtier,  lequel  est  essentiellement  confortŽ  par  des  techniques,  pour 
revendiquer lÕexercice dÕune profession qui Ç se justifie par le service [rendu] ˆ la sociŽtŽ par 
son utilitŽ, [et] par la qualitŽ de ces services È Toutefois selon les protagonistes la qualitŽ du 
service  est  caractŽrisŽe  soit  par  lÕaide  ˆ  la  recherche  documentaire  au  sein  de  projets 
pŽdagogiques de toutes origines, soit par lÕexercice dÕune expertise documentaire ˆ lÕŽchelle 
de  lÕŽtablissement,  comme  fonction  de  management  tout  droit  issue  du monde  des 
biblioth•ques ou encore par la revendication du titre de professeur correspondant actuellement 
ˆ  la mise en place de formations autonomes, Ç scolarisation rampante et non assumŽe de 
lÕinformation faite dÕinitiation, sensibilisation, formation È. Tout reste donc ˆ jouer. Quelques 
appels au dŽpassement de ces clivages peuvent •tre lusÉ NŽanmoins ces derniers sont bien 
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rŽels et dÕautant plus discutŽs que le discours institutionnel est loin dÕ•tre clair comme ne 
manquent pas de le souligner nombre de messages.

Vers une professionnalisation enseignante des profe sseurs 
documentalistes.

Pascal Duplessis analyse les Enjeux de professionnalisation des professeurs documentalistes 
dans la perspective de LÕapport des didactiques des disciplines ˆ lÕexpertise pŽdagogique de 
lÕenseignant documentaliste  [Duplessis, 2008-6]. Il pose comme point de dŽpart lÕexistence 
dÕun Ç double mandat È issu de la mise en place du CAPES en 1989. Celui ci Ç rŽv•le une 
dissymŽtrie chargŽe dÕambigu•tŽs È entre le professeur et le documentaliste, tout en mettant la 
profession  en  devoir  de  se  rendre  capable  dÕenseigner,  cÕest-ˆ-dire Ç amener  lÕŽl•ve  ˆ 
construire des significations ˆ propos de ce qui vaut dÕ•tre appris È. LÕenjeu actuel, pour les 
professeurs  documentalistes,  est  de  construire  les  savoirs  scolaires  de  lÕinformation 
documentation  au  bŽnŽfice  des  Žl•ves,  seule  fa•on  dÕaboutir  rŽellement  ˆ  une 
Ç professionnalisation enseignante des professeurs documentalistes È [Duplessis, 2008-3].

Comment  va-t-on  repŽrer  ces  savoirs,  cÕest-ˆ-dire  finalement  penser  la  Ç transposition 
didactique È, telle quÕelle est dŽfinie par Y. Chevallard127 puis J-L. Martinand128 ? JusquÕˆ quel 
point  dŽcoulent-ils  des  savoirs  universitaires  issus  des  SIC,  ou des pratiques  sociales  de 
rŽfŽrence ?  Va-t-on extraire des concepts opŽratoires  en partant des pratiques scolaires de 
recherche  dÕinformation  comme  M.  Frisch129 ou  en  procŽdant  ˆ  lÕinventaire  des 
problŽmatiques spŽcifiques de lÕinformationÐdocumentation ?

Les questions des rŽfŽrences et de lÕŽpistŽmologie se posent Žgalement. Dans quelle filiation 
situer ces savoirs scolaires aux origines composites, techniques et scientifiques ? Aussi bien 
sur le plan stratŽgique quÕŽpistŽmologique, celle des SIC semble sÕimposer. Se pose aussi la 
question  axiologique :  si  lÕinformation-documentation  Ç se  donne  pour  objet  dÕŽtude  les 
phŽnom•nes  Žconomiques,  mŽdiatiques  ou  culturels  liŽs  aux  usages  sociaux de 
lÕinformation È, sur quelles valeurs fonde-t-elle son projet ?

Reste ˆ  mettre  en Ïuvre les conditions  optimum dÕapprentissage pour les Žl•ves sachant 
quÕest posŽe ici la question du sens, la recherche du concept explicatif.  Quelles situations 
favoriseront-elles  le  mieux  lÕeffort  cognitif  ˆ  accomplir,  quelles  progressions ?  Comment 
Žviter que le balisage du champ de lÕinfo-doc ne dŽbouche pas sur une longue liste de savoirs 
propositionnels selon les termes de J-P Astolfi130 Ç encombrant inutilement la mŽmoire des 
Žl•ves È ?  Quelle  pŽdagogie  mettre  en  place  en  termes  dÕorganisation  de  la  classe,  de 
partenariats ?

Un chantier aux multiples ramifications sÕouvre ˆ la profession. RŽussir ce tournant suppose 
aujourdÕhui de repŽrer dans les didactiques des disciplines, des concepts qui vont permettre ˆ 
la didactique documentaire de rationaliser et dÕassumer les savoirs ˆ enseigner jusquÕalors 

127 Chevallard, Yves.  La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseignŽ. Grenoble, La PensŽe 
Sauvage (2e Ždition revue et augmentŽe, en coll. avec Marie-Alberte Joshua, 1re Ždition 1985), 1991
128 Martinand, Jean.-Louis, Pratiques de rŽfŽrence, transposition didactique et savoirs professionnels en sciences 
techniques. Les sciences de lÕŽducation, pour lÕ•re nouvelle, 1989, n¡ 2. p. 23-29.

129 Frisch,  Muriel,   Transposition  Ç  top-down  È  et  contre-transposition  Ç bottom  up  ?  Documentation  et 
constructivisme È. SŽminaire du GRCDI 2008 ; Contextes et enjeux de la culture informationnelle, approches et  
questions de la didactique de lÕinformation. Disponible sur le site du GRCDI
130 Astolfi, Jean-Pierre, La saveur des savoirs : disciplines et plaisir dÕapprendre. Paris, ESF, 2008. 
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insu et alŽatoires131 dans les sŽances organisŽes spontanŽment par les professeurs certifiŽs en 
documentation depuis vingt ans. Sont ŽvoquŽs ainsi les concepts de Ç concept È, de Ç concept 
intŽgrateur È  [Clouet,  2007-3],  Ç concept  opŽratoire È,  capables  de  Ç fŽdŽrer  un  certain 
nombre de notions Žparses È [Duplessis, 2008-3], ceux de Ç rŽseaux conceptuels È, Ç niveau 
de formulation È, Ç champ conceptuel È Ç probl•me È ou Ç situation probl•me È, comme par 
exemple  Nicole  Clouet  et  Agn•s  Montaigne  lors  de  la  journŽe  des  documentalistes  de 
lÕAcadŽmie de Rouen132  de 2008.

Toutes ces questions sont aujourdÕhui posŽes, non seulement par les membres du GRCDI, 
mais  elles  sont  Žgalement  dŽbattues  au  cours  des  nombreuses  journŽes acadŽmiques  ou 
associatives133 auxquelles ils sont invitŽs, ainsi quÕau au sein de la FADBEN. Les concepts en 
question circulent  sur les  blogs, sont  utilisŽs pour justifier  des productions dans les sites 
acadŽmiques, sont rŽpandus par les stagiaires PLC2, la profession se donnant ainsi les moyens 
dÕune auto-formation multiforme et contribuant ainsi ˆ sa propre professionnalisation. Des 
expŽrimentations ont eu lieu dans quelques Žtablissements ˆ lÕinstigation parfois de membres 
du GRCDI. Ainsi Florence Thiault et Jacques Kerneis ont-ils conduit en liaison avec les IPR 
une recherche action ˆ propos de la didactisation de la notion dÕauteur qui a pris la forme de 
sŽances  en  coll•ges  et  en  lycŽe.  De  m•me  dans  lÕacadŽmie  de Rouen,  autour  dÕAgn•s 
Montaigne et de Fran•oise Chapron, les rŽunions de secteurs portent-elles depuis trois ans sur 
divers aspects de la didactique documentaire : repŽrer des concepts opŽratoires derri•re les 
compŽtences,  a  ainsi  fait  lÕobjet  de  la  rŽflexion  2008  avec  la  construction  de  situations 
probl•mes. Reste que leur mise en Ïuvre trop rapide ne dŽbouche pas toujours sur de rŽelles 
innovations.

CÕest  que  ce  dŽbat  renvoie  aussi  ˆ  un  Ç processus  dÕacculturation  professionnelle  È 
[Duplessis, 2008-3], qui interpelle lÕinstitution tant sur le plan de la formation initiale que de 
la  formation  continue,  lÕappropriation  dÕune  vŽritable  Ç culture  informationnelle È  et  de 
solides bases didactiques par les professeurs documentalistes en vue de former les Žl•ves, 
restant forcŽment de lÕordre du bricolage sans cet effort systŽmatique, du fait des origines 
diverses  des  professeurs  documentalistes  en  exercice  et  de  lÕabsence  de  rŽfŽrence 
ŽpistŽmologique claire du concours actuel.

Les six crit•res des sociologues134 ŽvoquŽs lors de la journŽe de lÕARDEP Bretagne en 2007 
par Pascal Duplessis [Duplessis, 2008-3], permettant de dire quÕune profession est constituŽe, 
ne sont pas encore tous rŽunis. Notamment une certaine forme de consensus et un mandat 
clair  de  lÕinstitution.  NŽanmoins  la  formation  universitaire,  la rŽfŽrence  scientifique,  le 
dipl™me sont dŽjˆ prŽsentsÉ, de m•me quÕexiste un ensemble de valeurs partagŽes. CÕest 
pourtant autour de ces derni•res que se trouvent les principaux obstacles au mod•le de la 
professionnalisation enseignante.

131 LÕinventaire et le classement de ce corpus Ç spontanŽ È fait lÕobjet dÕun chantier ouvert dans lÕAcadŽmie de 
Nantes avec Pascal Duplessis. La FADBEN sÕest montrŽe de son c™tŽ pr•te ˆ collaborer ˆ cette entreprise.
132 http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article186&lang=fr
133 OrlŽans, Dijon, Rouen, ARDEP de Bretagne, ADBEN dÕAngers, JournŽes professionnelles de lÕANDEP
134 Le Gouellec Decrop, Marie-Annick, Marie-Annick.  Profession et professionnalisation des documentalistes 
des Žtablissements scolaires.   Revue  fran•aise  de pŽadagogie  (INRP),  1999,  n¡  127 -  Approches  cliniques 
d'inspiration psychanalytique. Les six crit•res sont : savoir scientifique et thŽorique lŽgitimŽ par lÕUniversitŽ / 
formation spŽcifique et pratique de niveau universitaire / ensemble de valeurs et code Žthique / mandat confiŽ par 
lÕinstitution / dipl™me / culture professionnelle
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Ce qui emp•cheÉ

On a vu que le mod•le enseignant de la professionnalisation ne fait pas lÕunanimitŽ tout en 
suscitant une rŽelle effervescence. Dans sa communication au Congr•s de la FADBEN 2009 
[Duplessis, 2009-8], Pascal Duplessis fait lÕhypoth•se que p•sent sur la profession un certain 
nombre  de  reprŽsentations  qui  lÕemp•chent  dÕavancer,  notamment  la  revendication  dÕune 
altŽritŽ pŽdagogique.

LÕidŽe  dÕavoir  un  autre rapport  pŽdagogique  est  en  effet  frŽquemment  ŽvoquŽe  par  les 
Žtudiants se prŽsentant ˆ la 1•re annŽe de prŽparation du CAPES, ainsi que sur les listes de 
diffusion,  son corollaire Žtant le refus dÕenseigner tout en revendiquant de travailler avec des 
Žl•ves, ce qui exprimŽ de cette fa•on constitue un vŽritable paradoxe. Ce nÕest donc pas tant 
lÕenseignement qui est refusŽ quÕune certaine forme dÕenseignement.

Pour Pascal Duplessis, les Žchecs rŽpŽtŽs des expŽriences de pŽdagogie nouvelle Ç Žducation 
nouvelle È, Ç travail autonome È ont finalement conduit les professeurs documentalistes ˆ une 
dŽfinition figŽe du concept de discipline, tout comme ˆ une vision restrictive des mod•les 
pŽdagogiques, de m•me quÕils emp•chent la reconnaissance de savoirs autres que purement 
dŽclaratifs.  Il  y  aurait  dÕun c™tŽ  les  professeurs,  de  lÕautre  les  documentalistes  capables 
dÕoffrir un lieu et des pratiques moins rŽbarbatives.

Le refus de la discipline Ç documentation È est un point fort du discours des opposants ˆ une 
professionnalisation  enseignante.  CÕest  oublier  quÕune  discipline  est  dÕabord  un 
questionnement, Ç un certain regard que lÕon pose sur le monde pour lÕinterroger È [Duplessis, 
2009-8],  une  acculturation,  un  principe  dÕintelligibilitŽ  o•  les  savoirs dŽclaratifs  sont 
confrontŽs aux objets dÕŽtudes, aux mŽthodes, aux t‰chesÉ CÕest aussi une discipline de 
lÕesprit  mobilisant  des  qualitŽs  de  jugement  et  de  raisonnement.  Comment  ne  pas  y 
reconna”tre  le  regard  quÕil  serait  souhaitable  que  les  Žl•ves  portent  sur  la  sociŽtŽ  de 
lÕinformation et ses productions !

Le  mod•le  traditionnel,  vu  comme  Ç frontal  transmissif,  verbal,  thŽorique,  bornŽ  par  la 
sanction È est Žgalement rejetŽ violemment.  Si ce discours est caricatural  au regard de la 
rŽalitŽ, notamment des nombreux coll•gues de disciplines qui viennent au CDI, il fonctionne 
comme un inconscient collectif. Se vouloir enseignant serait donc une trahison des idŽaux des 
valeurs humanistes de lÕŽcole active.

Une  rŽflexion  sur  la  place  respective  des  moments  dÕimmersion  disciplinaire  et  des 
Ç moments dŽcrochŽs È135 o• sÕacqui•rent les concepts proprement documentaires, comme sur 
les  postures  diverses  de  lÕenseignement,  attitudes  morale  ou  lignes  de  conduite  entre 
enseigner,  former  et  organiser  les  apprentissages,  est  en  cours  dans  certaines  Žquipes 
acadŽmiques, notamment ˆ Rouen136 o• elle a fait lÕobjet des travaux des Bassins Education 
Formation en 2009. Elle  est  indispensable aujourdÕhui.  Il  sÕagit  autant de retenir  certains 
enthousiastes,  qui  mettent  en  place  un  enseignement  centrŽ  sur  les concepts  et  par  trop 
transmissif, dans la foulŽe, croient-ils, des avancŽes actuelles, que dÕaider ceux qui souhaitent 
garder un lien fort avec les disciplines et rŽellement Ç enseigner autrement È.

Si les rŽfŽrentiels de compŽtences, en particulier celui de la FADBEN de 1997, ont ŽtŽ bien 
accueillis,  leur  succ•s  a  souvent  occultŽ,  derri•re  lÕidŽe de compŽtences transversales,  la 

135 Terme employŽ par Jean-Pierre Astolfi  lors de la rencontre organisŽe par le CRDP du Centre (AcadŽmie 
d'OrlŽans-Tours) le 29 mai 2008, autour du th•me "Culture informationnelle : quels enjeux pour lÕŽcole et la 
sociŽtŽ ?"
136 http://documentaliste.ac-rouen.fr/rue_doc/spip.php?article38
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reconnaissance des savoirs spŽcifiques. Ces derniers sont vus comme thŽoriques et inutiles ˆ 
la pratique, risquant de conduire ˆ un enseignement frontal dŽconnectŽ des besoins des Žl•ves. 
Il  sÕagit  pourtant  bien aujourdÕhui  de repŽrer  des Ç concepts  opŽratoires È, qui  donnent  ˆ 
lÕŽl•ve le pouvoir dÕagir et de comprendre. CÕest sur ce point quÕa portŽ la rŽflexion des BEF 
de lÕAcadŽmie de Rouen en 2008137. Signalons au passage que cette orientation vers le sens 
nÕest pas propre ˆ lÕinformation-documentation scolaire, mais quÕelle est revendiquŽe par de 
nombreux didacticiens, notamment des sciences ou des mathŽmatiques, comme J-P. Astolfi ou 
Y. Chevallard qui sÕinsurgent contre lÕenseignement de rŽponses, rŽifiŽes par lÕhistoire, ˆ des 
questions quÕon ne se pose plus138.

Enfin lÕŽvaluation fait Žgalement lÕobjet de reprŽsentations nŽgatives.  Elle est vue comme 
normative, enfermante et stŽrilisante. De plus en plus, dans les Žtablissements scolaires, des 
professeurs documentalistes participent ˆ lÕŽvaluation des Žl•ves, le plus souvent sous forme 
de participation ˆ la notation sur un nombre de points dŽdiŽ, ce qui finalement ne ressort que 
de  la  dimension  docimologique  de  lÕŽvaluation.  Lˆ  aussi  une  rŽflexion  approfondie  sur 
lÕŽvaluation doit •tre menŽe notamment dans sa fonction de rŽgulation des enseignements et 
des apprentissages. Avec lÕŽvaluation, lÕenseignement prend de la valeur aux yeux des Žl•ves, 
de lÕinstitution et des professeurs eux-m•mes. NŽanmoins sans inscription dans les procŽdures 
sociales dÕŽvaluation scolaire, elle risque de rester lettre morte.

Sur le front de la formation initiale

Parties prenantes institutionnelles de la professionnalisation de professeurs documentalistes, il 
est indispensable que les IUFM sÕemparent du chantier de la didactisation et y confrontent les 
nouveaux recrutŽs. CÕest avec les PLC2 quÕil est le plus souhaitable dÕengager cette rŽflexion. 
LÕindispensable culture informationnelle a ŽtŽ acquise au cours de la prŽparation au CAPES et 
le dŽbut de la prise en charge de classes et dÕun CDI sur le terrain se prŽsente comme le 
moment favorable pour donner une culture didactique. Des professeurs documentalistes bien 
formŽs auront plus de chance dÕŽlever le niveau de formation des Žl•ves et de rendre effective 
la rŽflexion en cours.

Dans ce cadre, il sÕagit dÕacclimater certains concepts de la didactique en tant que concepts 
opŽratoires pour la pratique enseignante en documentation et de lever les obstacles liŽs ˆ des 
reprŽsentations nŽgatives. Les deux IUFM de Caen et de Rouen collaborent  en vue de doter 
les professeurs documentalistes  dÕoutils  pratiques pour  Explorer  le  champ des savoirs en 
information documentation, dÕapr•s le titre de lÕintervention de Nicole Clouet, Marie-Laure 
Compant La Fontaine et Agn•s Montaigne au Congr•s de la FADBEN [Clouet, 2009-3].

Les idŽes de concept intŽgrateur et de matrice disciplinaire sont apparues essentielles pour 
donner du sens et fournir une Ç vision synoptique de lÕensemble du domaine È enseignable È, 
de fa•on Ç ˆ limiter le nombre des contenus et ˆ faciliter leur appropriation par les Žl•ves È, 
comme le demande Pascal Duplessis [Duplessis, 2008-6]. Des propositions ont ŽtŽ faites par 
Agn•s Montaigne et Nicole Clouet lors des journŽes CIVIIC en 2006 [Clouet, 2007-3] ; elles 
restent ˆ discuter ˆ lÕŽchelle de la profession. A lÕheure actuelle, elles sont ˆ la base du contrat 
passŽ entre les formatrices et les stagiaires pour la durŽe de lÕannŽe de formation.

137 http://documentaliste.ac-rouen.fr/rue_doc/IMG/pdf/compte_rendu_bassins_2008.pdf 

138 Chevallard, Yves. Le dŽveloppement actuel de la TAD : pistes et jalons : notes pour un exposŽ donnŽ le 6 juin 
2007 au SŽminaire DIDIREM (UniversitŽ Paris 7). Disponible sur le site de Y.Chevallard
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Sont aussi apparus lÕutilitŽ pour les PLC2 dÕapprendre ˆ utiliser eux-m•mes des techniques 
dŽfinitoires, de tracer des cartes conceptuelles [Clouet, 2009-2] ou de pratiquer des analyses 
praxŽologiques,  pour  dŽcouvrir  derri•re  les t‰ches,  les  techniques,  les technologies  et  les 
thŽories ˆ lÕÏuvre. Ce qui est en jeu en effet, cÕest la construction dÕune attitude active, voire 
critique, face ˆ un corpus scientifique peu fixŽ et en Žvolution rapide.

De m•me les opŽrations de scŽnarisation des savoirs, prenant en compte les pratiques des 
Žl•ves, les savoirs et les principes qui fondent lÕaction, indispensables pour agir aupr•s des 
Žl•ves font-elles lÕobjet dÕun chantier de rŽflexion constamment mis ˆ jour.  Des analyses de 
sŽances filmŽes commencent ˆ se mettre en place ˆ Caen et ˆ Rouen. La transcription des 
Žpisodes marquants de telles sŽances, telle quÕelle est pratiquŽe par les chercheurs, comme par 
Jacques Kerneis [KernŽis, 2007-3] dans le cadre du CREAD, pourrait servir aussi aux PLC2 ˆ 
prendre conscience finement des confusions ou rŽussites des interactions en classe. Trop peu 
de ressources de cette catŽgorie existent actuellement en information-documentation.

La Ç transposition didactique È suppose de se demander ˆ chaque instant ce qui vaut dÕ•tre 
enseignŽ  et de savoir justifier cette Ç valeur È. A notamment ŽmergŽ dans ce cadre le concept 
dÕ Ç obstacles  ŽpistŽmologiques È,  liŽ  aux  Ç situations  probl•mes È,  dŽjˆ  explorŽ  par  la 
didactique  des  sciences.  Il  sÕagit  de  repŽrer  en  profondeur  les  idŽes  dŽjˆ  prŽsentes  qui 
emp•chent dÕintŽgrer une comprŽhension plus Ç scientifique È des phŽnom•nes ŽtudiŽs, puis 
de mettre en sc•ne une situation comportant lÕobjectif Ð obstacle ˆ dŽpasser correspondant.

Pour amŽliorer  leur  conception  de situations dÕapprentissage,  les  PLC2 de lÕacadŽmie de 
Rouen139 ont relayŽ lÕinitiative de lÕŽquipe des documentalistes de lÕacadŽmie dÕAngers140, 
animŽe par Pascal Duplessis. Il sÕagit dÕun vaste programme de relevŽs dÕŽnoncŽs langagiers 
des Žl•ves sur les principaux concepts de lÕinfodoc, selon un protocole prŽcis.

Que reste-t-il aux PLC2 de Caen et de Rouen de cette annŽe dÕapprentissage ? Quel bilan en 
font-ils ? LÕintroduction de ces nouveaux contenus sÕaccompagne dÕune pratique rŽflexive ˆ  
lÕaide de lÕŽcrit, mise en Ïuvre dans des forums et des activitŽs de mutualisation partagŽs 
entre les IUFM de Caen et de Rouen. Vont dans le m•me sens la rŽdaction des portfolio 
permettant de valider lÕannŽe de formation,  Žcrits professionnels permettant un certain recul 
et ˆ propos desquels une importante rŽflexion est menŽe  par Nicole Clouet et Marie-Laure 
Compant la Fontaine [Clouet, 2009-1 et 2]. Certains bilans laissent espŽrer quÕil ne sÕagira pas 
dÕune rŽflexion plaquŽe, du moins pas pour tousÉ Il faudrait pouvoir le mesurer.

Les PLC2 sont, en effet, confrontŽs sur le terrain ˆ des pratiques moins didacticiennes et eux-
m•mes sont traversŽs par le dŽbat qui se dŽroule dans lÕensemble de la profession et dont ils 
sentent bien quÕil nÕest pas tranchŽ, m•me au niveau de la formation. Il faudrait aussi avoir 
davantage dÕinformations sur lÕŽtat de la rŽflexion dans les diffŽrents IUFM. Mais la question 
dÕune mise ne cohŽrence des formations initiales selon les AcadŽmies reste posŽe et le restera 
lors de la mise en place des masters.
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4.  Perspectives  pour  le  curriculum :  douze  propositi ons 
servant  de  cadre  ˆ  la  rŽflexion  sur  lÕŽlaboration  d u 
curriculum

Pascal Duplessis

e projet de constitution dÕun curriculum de lÕinformation-documentation couvrant le 
cursus  de  lÕŽl•ve  de  la  maternelle  ˆ  lÕuniversitŽ  est  nŽ  des  Assises  nationales 
Ç Education ˆ  l'information et ˆ la documentation È, qui  se sont tenues en 2003. 

Depuis,  un  vaste  chantier  sÕest  ouvert  autour  de cette  question,  notamment  avec  lÕERTŽ 
Ç Culture informationnelle et curriculum documentaire È qui a proposŽ un Žtat des lieux ainsi 
que des perspectives ŽpistŽmologiques et didactiques. Souhaitant amorcer une rŽflexion axŽe 
de mani•re plus restreinte sur les seules conditions dÕŽlaboration du curriculum, le GRCDI 
formule douze propositions qui, si elles nÕont pas pour intention de construire directement un 
curriculum,  ont  nŽanmoins  pour   ambition  de  prŽparer  les  acteurs  ˆ  son Žlaboration  en 
installant un balisage et en Žclairant les diffŽrentes facettes structurant le projet curriculaire. Il 
sÕagira ainsi de fournir les orientations particuli•res,  du moins les pistes ˆ explorer,  de la 
matrice  disciplinaire  qui  se  dessine  pour  lÕinformation-documentation,  relativement  ˆ  ses 
intentions, ˆ ses contenus et ˆ son organisation.

L

Ces propositions sont Žmises par un collectif rŽunissant des chercheurs et des professionnels 
et  sont  destinŽes  ˆ  tous  les  types  dÕacteurs  susceptibles  de  participer  ˆ  lÕŽlaboration 
curriculaire, ˆ savoir les prescripteurs institutionnels, les chercheurs en S.I.C. et en Sciences 
de lÕŽducation, les didacticiens, les enseignants et les formateurs des trois nivaux concernŽs, ˆ 
savoir le primaire, le secondaire et le supŽrieur.

La nŽcessitŽ dÕun curriculum pour lÕinformation-doc umentation 

Pourquoi est-il urgent, aujourdÕhui, dÕŽcrire le curriculum de lÕinformation-documentation ? 
LÕidŽe de constituer  un tel  document  provient  du constat  rŽitŽrŽ  par  les  enseignants,  les 
formateurs et certains chercheurs des importantes lacunes des formations documentaires sur le 
plan  des  contenus,  quand  il  nÕagit  pas  de  leur  simple  existence.  LÕabsence  de  cadrage 
institutionnel portant sur les contenus et lÕorganisation des apprentissages est sans doute la 
premi•re  cause  structurelle  de  cette  carence.  SÕajoute  ˆ  cela  lÕinsuffisance  de  lÕexpertise 
scientifique  et  pŽdagogique  des responsables  de ces  formations  sÕagissant   des savoirs  ˆ 
transmettre et des nouveaux objets dÕŽtude relatifs ˆ la sociŽtŽ et ˆ la culture de lÕinformation. 
On peut alors dŽplorer la distance qui existe encore avec les savoirs de rŽfŽrence, quÕils soient 
scientifiques, professionnels ou domestiques. Il est enfin remarquŽ combien ces formations 
souffrent dÕun manque de visibilitŽ et de lŽgitimitŽ. 

Professionnels  et  chercheurs  voient  dans  la  constitution  dÕun  curriculum une  rŽponse 
structurelle ˆ ces questions pour la simple raison que la fonction premi•re dÕun curriculum est 
de permettre ˆ lÕŽcole de sÕadapter et dÕanticiper les Žvolutions de la sociŽtŽ. Or la mutation 
sans  prŽcŽdent  que  traverse  aujourdÕhui  la  sociŽtŽ  en  mati•re  dÕinformation  et  de 
communication numŽriques conduit tr•s sensiblement ˆ creuser le fossŽ entre la sociŽtŽ et 
lÕŽcole,  en  m•me  temps  quÕelle  tend  ˆ  modifier  les  reprŽsentations,  les  pratiques  et  la 
responsabilitŽ des usagers de lÕinformation, les faisant entrer  ex abrupto dans une nouvelle 
culture  de  lÕinformation.  Les  rŽponses  du syst•me Žducatif  ˆ  cet  impŽratif  de formation 
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systŽmatique consistent, soit en une intŽgration alŽatoire dans les programmes disciplinaires 
instituŽs, soit ˆ limiter les compŽtences informationnelles aux seuls rŽfŽrentiels B2i et C2i. 
Ces rŽponses ne suffisent pas ˆ doter les Žl•ves des compŽtences dont ils ont besoin pour 
comprendre le monde et en •tre acteur. Laisser la situation en lÕŽtat, nous lÕavons dŽjˆ notŽ, 
est bien loin dÕ•tre satisfaisant. Outre le fait quÕelle ne permet pas de prŽparer, de mani•re 
raisonnŽe, tous les Žl•ves ˆ cette acculturation informationnelle vitale, ses contenus se sont 
toujours limitŽs ˆ des formations mŽthodologiques qui nÕavaient de sens que dans un monde 
o• rŽgnait encore lÕordre documentaire. 

Ce sont bien ces Žcueils quÕil faut Žviter et cet enjeu dÕintŽgration ˆ la culture de lÕinformation 
que les acteurs du curriculum doivent mesurer et assumer. Le projet curriculaire peut ainsi 
apporter une  vision  globale  et  exhaustive  des  conditions  nŽcessaires  aux  formations 
documentaires, et ce au travers des axes suivants :

- la rationalisation et la systŽmatisation des enseignements ;

- la planification sŽquentielle des apprentissages ;

- la formalisation des objets de savoirs scolaires ;

- la lŽgitimation des formations.

Un  plan  structurŽ  dÕactions  Žducatives  intŽgrant  le s  expŽriences  de 
lÕenseignement et de lÕapprentissage

Le curriculum est un plan dÕactions Žducatives structurŽ et formellement prescrit qui, dans le 
cadre dÕune politique Žducative, a pour fonction de permettre la transmission effective dÕun 
capital  de connaissances  donnŽes  ˆ  un  public  ciblŽ.  Cette  structure  organisationnelle,  de 
nature pluri-dimensionnelle, dŽlimite par consŽquent le domaine dÕŽtudes propre au champ 
disciplinaire concernŽ, ses objets dÕenseignement et ses objectifs pŽdagogiques, le tout en 
cohŽrence avec des finalitŽs assignŽes par lÕinstitution. Elle traite Žgalement des questions 
relatives ˆ lÕorganisation temporelle des apprentissages, aux dŽmarches pŽdagogiques ˆ mettre 
en Ïuvre, aux activitŽs et aux objets didactiques ˆ proposer aux apprenants, ˆ lÕarticulation 
aux autres disciplines, ˆ lÕŽvaluation des acquis et ˆ la formation des enseignants.

A la diffŽrence des programmes, le curriculum sÕefforce de prendre tr•s largement en compte 
la rŽalitŽ des processus de formation, embrassant non seulement la dimension formelle des 
prescriptions, mais encore la dimension rŽelle de lÕenseignement-apprentissage tel quÕil se 
dŽroule effectivement dans les situations didactiques, incluant les expŽriences de lÕenseignant 
ou du formateur comme celles de lÕenseignŽ ou du formŽ. Ainsi lÕŽlaboration du curriculum 
doit-elle  tenir  compte  de la  circulation  hŽtŽrog•ne  des  savoirs  scolaires  dans  le  syst•me 
didactique et des diffŽrentes ruptures observŽes entre les diffŽrents niveaux curriculaires : ce 
qui est prescrit dans les textes officiels nÕest pas forcŽment ce qui est enseignŽ sur le terrain et 
encore moins ce qui est appris par les destinataires. Ces considŽrations attirent lÕattention sur 
le fait quÕil serait bien imprudent de maintenir la rŽflexion curriculaire dans lÕillusion quÕune 
simple  approche  technocratique,  si  bien  formalisŽe  soit-elle,  conduirait  aux  meilleurs 
rŽsultats.
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Les deux axes du curriculum : lÕentrŽe par les situ ations et lÕapproche 
participative

Outre  la  question  du  caract•re  processuel  de  lÕŽlaboration  du  curriculum,  qui  appelle  ˆ 
lÕutilisation rigoureuse dÕune mŽthode et au respect du dŽroulement des phases qui m•nent 
des  premiers  essais  ˆ  la  gŽnŽralisation  en  passant  par  lÕexpŽrimentation,  deux  autres 
dimensions  essentielles  mŽritent  une  rŽflexion  poussŽe  devant  aboutir  ˆ  des  choix  de 
principe : celui de lÕentrŽe par les contenus dÕune part, celui de la stratŽgie de dŽveloppement 
du curriculum dÕautre part.

SÕagissant tout dÕabord de lÕentrŽe par les contenus, le choix est assez large, qui va de la 
prŽŽminence des savoirs acadŽmiques ˆ la rŽalisation personnelle, en passant par lÕaccent mis 
sur les processus cognitifs, ou encore par la centration sur les objectifs ou sur les rŽsultats, via 
un pilotage par des standards nationaux ou internationaux. LÕentrŽe dŽfendue ici est mixte, 
puisquÕelle sÕappuie le plus largement possible sur la dimension culturelle de lÕinformation, 
de la documentation et de la communication. Pour ce faire, lÕŽlucidation des savoirs scolaires 
devrait passer par la synth•se des apports scientifiques, des expertises professionnelles de 
rŽfŽrence, des observations des pratiques informelles des apprenants et des attentes sociales. Il 
sÕagira  ainsi  de  promouvoir  une  entrŽe  par  des  situations  complexes  ancrŽes  sur  des 
phŽnom•nes  informationnels  contemporains  permettant  aux  apprenants  de  construire  des 
compŽtences intŽgratives,  i.e. des connaissances combinant concepts, capacitŽs et attitudes 
dans la rŽsolution de probl•mes dÕinformation, et des savoirs opŽrationnels transfŽrables ˆ 
dÕautres situations de m•me type. 

SÕagissant  enfin  de  la  stratŽgie  de  dŽveloppement  du  curriculum  ˆ  adopter,  il  reste  ˆ 
dŽterminer la part qui revient ˆ chaque catŽgorie dÕacteurs dans le processus dÕŽlaboration, 
ainsi que le r™le que doit jouer lÕinstitution dans ce dernier. Si la formalisation du curriculum, 
in fine, doit •tre de type prescrit afin de garantir lÕobligation scolaire de cette formation dans 
le cadre dÕune institution nationale de service public dÕenseignement, le r™le tenu par cette 
institution  ne  doit  pas  •tre  pour  autant  orientŽ  du  haut  vers  le  bas  lors  du  processus 
dÕŽlaboration. Le risque Žtant, rappelons-le, une trop grande distorsion entre la prescription 
officielle,  la  rŽalisation  sur  le  terrain  et  lÕappropriation  effective  par  les  apprenants.  A 
lÕinverse, une construction radicalement tirŽe du bas vers le haut, de la seule demande sociale 
vers lÕinstitution, conduirait sans doute ˆ un utilitarisme vouŽ aux alŽas du court terme. La 
solution,  aujourdÕhui,  semble  prendre  appui  sur  une  dynamique  de  concertation  et 
dÕinteractions entre les diffŽrents acteurs (institution,  recherche, profession) et ˆ diffŽrents 
niveaux, pla•ant lÕinstitution au centre dÕun rŽseau dÕinstances de propositions et de dŽcisions 
avec  une  fonction  dÕanimation.  Cette  approche  nŽgociŽe,  participative,  favorise  ainsi  un 
partenariat fondŽ sur la compŽtence plut™t que sur lÕadministration et fait du professeur, clŽ de 
vožte de la rŽalisation du curriculum, non pas un simple technicien exŽcutant, mais un acteur 
responsable et concernŽ.
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Douze propositions du GRCDI 
pour lÕŽlaboration dÕun 

curriculum info-documentaire
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! Proposition n¡ 1 : Refonder une matrice disciplinaire, en cohŽrence 
avec le nouveau paradigme de la culture informationnelle.

ne  matrice  disciplinaire,  selon  Michel  Develay141,  est  une  configuration 
ŽpistŽmologique  spŽcifique,  o•  sÕapplique  le  principe  dÕintelligibilitŽ dÕune 
discipline  ou  dÕune  mati•re  disciplinaire  donnŽe.  CÕest  un  cadre  gŽnŽral  de 

rŽfŽrence, ˆ partir duquel se constitue un point de vue original et qui permet ˆ la mati•re de 
prendre  forme,  de  se  structurer  et  de  sÕorganiser.  La  matrice  disciplinaire  met  ainsi  en 
cohŽrence des connaissances de diffŽrents types (connaissances dŽclaratives,  procŽdurales, 
stratŽgiques), des objets et des phŽnom•nes supports de lÕapprentissage, ainsi quÕun ensemble 
de t‰ches et dÕactivitŽs ˆ proposer aux Žl•ves afin quÕils puissent construire leurs savoirs. 
Encore reste-t-il ˆ coordonner ces ŽlŽments constitutifs dÕune discipline avec une pŽdagogie et 
une didactique appropriŽes.

U

La matrice dÕune discipline, en tant que paradigme Žducatif, Žvolue dans le temps, au grŽ des 
attendus sociaux et des avancŽes scientifiques. LÕenjeu de cette mise ˆ jour est lÕadaptation la 
plus cohŽrente possible de ses constituants (connaissances, objets, t‰ches, etc.) ˆ la rŽalitŽ de 
la  sociŽtŽ  et  ˆ  son  projet.  Ainsi  en  est-il  de  lÕinformation-documentation,  dont  lÕancien 
paradigme, centrŽ sur la ma”trise de lÕinformation et la mŽthodologie documentaire jusquÕˆ la 
fin des annŽes 90, sÕest profondŽment transformŽ et Žlargi  sous lÕeffet  de la banalisation 
dÕinternet,  de  lÕaugmentation  considŽrable  et  anarchique  dÕune  offre  informationnelle 
numŽrique  et  du  nouveau  rapport  entre  producteurs  et  consommateurs  dÕinformation. 
LÕexpression de Ç culture informationnelle È correspond bien ˆ ce nouveau paradigme, tant il 
permet  de  prendre  la  mesure  des  dimensions  sociŽtales,  Žducatives, culturelles, 
technologiques  et  politiques  et  de  leur  implication  dans  la  vie  sociale,  domestique  et 
professionnelle. DÕexclusivement  praxique,  i.e. axŽe sur lÕagir et le faire selon la typologie 
dÕEirick Prairat142, la matrice disciplinaire de lÕinformation-documentation devient  praxico-
discursive, dans la mesure o• elle se destine Žgalement aujourdÕhui ˆ transmettre un discours 
rationnel sur les phŽnom•nes informationnels contemporains.

Le fait  que lÕancien paradigme de lÕinformation-documentation  nÕa jamais  ŽtŽ clairement 
dŽfini explique en grande partie lÕincohŽrence et lÕinsuffisance des formations documentaires. 
CÕest  pour  Žviter  cet  Žcueil  quÕil  importe  de  situer  le  curriculum  dans  une  matrice 
disciplinaire clairement formulŽe et adossŽe ˆ des rŽfŽrences scientifiques prŽcisŽes, et 
cela, quitte ˆ devoir affronter la question disciplinaire. Il ne nous appartient cependant pas, ˆ 
ce stade de la rŽflexion, de nous prononcer sur la lŽgitimitŽ, l'opportunitŽ et la faisabilitŽ d'une 
nouvelle discipline scolaire consacrŽe ˆ l'information-documentation. Nous nous contenterons 
ici  de placer  la rŽflexion sur la  construction d'un curriculum dans le cadre d'une matrice 
disciplinaire autonome.  

141 Develay Michel. De lÕapprentissage ˆ lÕenseignement : pour une ŽpistŽmologie scolaire. ESF, 1992
142 E. Prairat distingue trois types de disciplines : instrumentales (fran•ais, mathŽmatiques) car produisant des 
langages fondamentaux ;  discursives (physique,  gŽographie)  Žlaborant  ˆ  partir  de ces langages des discours 
rationnels sur des objets du monde ; praxiques (arts plastiques, EPS) tournŽes vers lÕagir et le faire. Prairat 
Eirick, Ç QuÕest-ce quÕune discipline scolaire ? È, Educations n¡7, janv.-fŽv. 1996, p. 29-33 
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! Proposition n¡ 2 : Mettre au premier plan les finalitŽs Žducatives 
d'une formation ˆ la culture informationnelle

elon nous,  il faut poser comme prŽalable la dŽfinition des finalitŽs Žducatives d'un 
curriculum,  fondŽes sur des considŽrations  sociopolitiques  assumŽes.  Une matrice 
disciplinaire  ne  saurait  en  effet  se  rŽduire  ˆ  la  prŽsentation  de  contenus 

dÕenseignement,  ceux-ci  nÕŽtant  que  des  moyens  utilisŽs  pour  parvenir  ˆ  une fin.  La 
formation ˆ la culture informationnelle doit ainsi s'inscri re dans les finalitŽs Žducatives 
et les valeurs propres ˆ l'Žcole, lesquelles touchent ˆ la construction d'une autonomie de 
pensŽe,  ˆ  la  formation  ˆ  l'attention143,  ˆ  la  construction  des  savoirs,  ˆ  la  formation 
citoyenne, ˆ lÕŽgalitŽ des chances et ˆ lÕinsertion professionnelle et sociale. LÕinscription 
dans le cadre Ç instituant È de lÕŽcole constitue la meilleure garantie dÕune Žducation finalisŽe, 
qui donne sens et cohŽrence aux disciplines composant lÕinstitution scolaire et permet aux 
Žl•ves, selon le mot dÕOlivier Reboul144,  dÕapprendre ˆ •tre homme. Dans ce sens, il est bien 
Žvident  que  la  seule  adaptation  aux  exigences  de  la  "sociŽtŽ  de  l'information  et  de  la 
connaissance" ne peut servir dÕunique horizon ˆ lÕŽducation ˆ la culture informationnelle. Le 
curriculum est avant tout lÕinstrument dÕune politique Žducative, o• la rationalisation dÕun 
projet global dÕenseignement ne peut •tre orientŽ que par un projet Žducatif plus large, inspirŽ 
par une certaine vision de lÕhomme imprŽgnŽe des Lumi•res et des valeurs rŽpublicaines. A ce 
titre,  nous  pensons  quÕil  conviendrait  dÕengager  la  rŽflexion  sur  les  trois  axes  de  la 
construction des connaissances, de la construction du jugement et de la construction de la 
responsabilitŽ, partout o• les usages de lÕinformation entrent en relation avec la problŽmatique 
de lÕapprentissage.

S

 

143 Voir notamment Bernard Stiegler, Prendre soin. 1. De la jeunesse et des gŽnŽrations, Flammarion, 2008  
144 Reboul Olivier. La philosophie de lÕŽducation. 9•me Žd., PUF, 2004
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! Proposition  n¡  3  :  DŽfinir  les  buts  de  la  formation  ˆ  la  culture 
informationnelle

elon une typologie Žtablie, les finalitŽs Žducatives dÕun curriculum prennent la forme 
de dŽclarations dÕintentions Žmises par les acteurs de la politique Žducative, les buts 
dessinent  les  grandes  lignes  du  contenu  de  lÕenseignement  visŽ  et  sont  sous  la 

responsabilitŽ de lÕinstitution ; ces buts servent de cadre aux enseignants qui, dans leurs cours, 
les transforment en objectifs dÕapprentissage opŽrationnels145.

S
Selon  nous,  la  formation  ˆ  la  culture  informationnelle  recouvre  les trois  dimensions 
suivantes :

-  la  dimension formatrice :  il  ne faudrait  pas oublier  quÕune discipline a pour premi•re 
fonction  de Ç discipliner  lÕesprit È,  en ce sens quÕelle  forme et  travaille  la  pensŽe en lui 
fournissant  des  outils  intellectuels,  ordonnŽs  en  mŽthodes  et  en  r•gles,  lui  permettant 
dÕapprŽhender les objets dÕŽtude qui lui sont spŽcifiques. Cette perspective formatrice vise ici 
plus particuli•rement une attitude gŽnŽrale de distanciation critique vis ˆ vis de lÕinformation, 
au travers notamment de la validation des sources et de lÕestimation du besoin dÕinformation ;

-  la dimension cognitive :  le principal  objectif  de la  ma”trise de lÕinformation ˆ tous les 
niveaux  de  la  scolaritŽ,  et  tout  au  long  de  la  vie,  reste  la  construction  de  ses  propres 
connaissances,  quels  que  soient  la  discipline  ou  le  domaine  concernŽs.  La  mŽdiation 
documentaire  consiste  justement  en  ce  processus  cognitif  qui,  ˆ  partir  de la  valorisation 
initiale  de ressources et  de donnŽes informationnelles,  permet  lÕagrŽgation  dÕŽlŽments  de 
connaissances indexŽes ˆ  un savoir  de rŽfŽrence.  Cette  problŽmatique de lÕapprentissage, 
transversale  ˆ  toutes  les  disciplines,  recoupe  de  plus  en  plus  celle  de  la  fiabilitŽ  de 
lÕinformation, constituant ainsi un axe fort de la formation ˆ la culture informationnelle ;

- la dimension ŽpistŽmique : la formation ˆ la culture informationnelle, qui tend ˆ optimiser 
et  ˆ  responsabiliser  les  pratiques  personnelles  de  lÕinformation,  vise  par  consŽquent  la 
construction par les Žl•ves de Ç savoirs sur È les objets,  les processus et  les phŽnom•nes 
contemporains de lÕinformation, de la documentation et de la communication. Les Sciences de 
lÕinformation  et  de  la  communication  fournissent  ˆ  cette  occasion un certain  nombre  de 
rep•res scientifiques utiles ˆ lÕŽlaboration des savoirs scolaires, notamment sous la forme de 
questionnements, de concepts et de thŽmatiques.

Le  GRCDI,  considŽrant  ces  trois  dimensions  et  gardant  ˆ  lÕesprit que  la  culture 
informationnelle compose avant tout une culture citoyenne, propose dÕarticuler la rŽflexion 
sur les buts du curriculum ˆ partir des quatre axes suivants : 

-  la  connaissance  et  la  comprŽhension  des  environnements  informationnels  et 
numŽriques, ainsi que celles des problŽmatiques que ces environnements posent ˆ l'usage de 
l'information ;

-  l'utilisation avancŽe et inventive des TIC, la ma”trise des processus d'information et de 
documentation ;

- le recul critique sur les mŽdias, les TIC et l'information ;

- la responsabilitŽ lŽgale et Žthique relative ˆ l'usage de l'information.

145 DÕHainaut Louis. Des fins aux objectifs de lÕŽducation. Nathan, Labor, 1977
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! Proposition n¡ 4 :  IntŽgrer lÕŽducation aux mŽdias,  lÕenseignement 
info-documentaire et la ma”trise des TIC dans le cadre d'une culture 
informationnelle globale

e curriculum info-documentaire devra dŽvelopper l'idŽe d'une approche coordonnŽe 
entre  diffŽrentes  "Žducations  ˆ...",  visant  notamment  une formation  des Žl•ves  ˆ 
lÕinformation, aux mŽdias, ˆ lÕimage, aux outils numŽriques et aux environnements 

informationnels.  Face  ˆ  l'hybridation  des  compŽtences  documentaires, mŽdiatiques  et 
numŽriques,  mises  en  Ïuvre  dans  les  pratiques  du  web,  et  aux  nouveaux  usages  de 
lÕinformation numŽrique, il  est indispensable qu'un futur curriculum prenne en compte, de 
mani•re  coordonnŽe,  les  articulations  entre  les  compŽtences,  les savoirs  et  les  attitudes 
propres ˆ chacun de ces domaines et rep•re les compŽtences qui sont communes. 

L

Il sÕagirait notamment dÕidentifier, dÕanalyser, de Ç dŽconstruire È les compŽtences et notions, 
qui sont mobilisŽes dans les pratiques informationnelles des jeunes, et qui proviennent des 
diffŽrentes cultures (mŽdiatique, numŽrique, info-documentaire). Ce travail dÕobservation et 
de rŽflexion devient un enjeu, non seulement thŽorique, mais surtout Žducatif et didactique, 
dans  la  perspective  dÕune  Žducation  globale  des  jeunes  ˆ  la  ma”trise des  rŽseaux  et  de 
lÕinformation. 

Cette  liaison  entre  les  cultures  info-documentaire,  mŽdiatique  et  numŽrique  devrait 
Žgalement s'adosser ˆ la rŽflexion sur le r™le des mŽdiations et des supports techniques et 
viser, pour les Žl•ves, l'acquisition d'une vŽritable culture technique, permettant notamment de 
comprendre le sens et le fonctionnement des objets techniques et informationnels. Enfin, cette 
perspective, proche de la  notion de translittŽratie, dŽveloppŽe notamment par les chercheurs 
anglo-saxons146, devra s'appuyer sur les travaux de recherche en cours et en projet, auxquels 
participe et participera le GRCDI. 

 

146 ÒTransliteracy is the ability to read, write and interact across a range of  platforms, tools and media from 
signing and orality through handwriting, print,  TV, radio and film, to digital social networks.Ó Thomas, Sue et 
al. Ç Transliteracy : Crossing divides È. First Monday [en  ligne]. 3 dŽcembre 2007, vol. 12, n¡ 12, disp. sur : 
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2060/1908
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! Proposition n¡ 5 : Identifier les connaissances et les compŽtences ˆ 
enseigner et (re)donner la premi•re place aux savoirs et ˆ la culture

a  question  des  contenus-mati•res  touche  ˆ  lÕŽlaboration  des  savoirs  scolaires 
spŽcifiques  de  lÕinformation-documentation,  cÕest-ˆ-dire  aux  diffŽrents  types  de 
transposition  didactique  ˆ  engager.  La  question  de  la  rŽfŽrence  ˆ  des  savoirs 

dÕorigines diverses se pose alors, dÕautant plus quÕil sÕagira dÕun enseignement-apprentissage 
adossŽ  ˆ  lÕobservation,  ˆ  lÕanalyse  et  ˆ  lÕexpŽrience  des  phŽnom•nes  contemporains  de 
lÕinformation.  Cette approche particuli•re,  fondŽe sur lÕŽtude dÕobjets socio-techniques en 
constante et rapide Žvolution, nŽcessite dÕarticuler entre elles de nombreuses rŽfŽrences : la 
rŽfŽrence scientifique des savoirs savants (S.I.C.), la rŽfŽrence experte issue des pratiques 
sociales professionnelles (recherche scientifique, journalisme, mŽtiers de lÕinformation et de 
la  documentation),  la  rŽfŽrence  pŽdagogique des  pratiques  dŽjˆ  formalisŽes  ˆ  lÕŽcole, 
notamment dans le secondaire sous lÕimpulsion des professeurs documentalistes, et, enfin, la 
rŽfŽrence  de  lÕŽtude  des  pratiques  informationnelles  des  Žl•ves, que  ce  soit  dans  un 
contexte scolaire ou privŽ.

L

Cette hybridation des rŽfŽrences prend dÕautant plus sens que les objets dÕŽtude en question 
sont proches des attendus de lÕŽcole et des besoins et usages des Žl•ves. Elle sous-tend ainsi 
lÕarticulation  de  deux  approches  distinctes  mais  complŽmentaires,  lÕune  praxique, 
instrumentale  et  pragmatique,  rŽclamant  des connaissances de type procŽdural  (capacitŽs, 
savoir faire), lÕautre discursive, aux assises scientifiques, sollicitant des connaissances de type 
dŽclaratif (concepts et notions, thŽories et raisonnements). Il est important dÕaffirmer que la 
ma”trise des nouveaux environnements informationnels complexes n'est pas seulement une 
question de savoir-faire et d'appropriation technique : elle passe par l'acquisition progressive 
de nombreux savoirs thŽoriques, de notions, de nombreuses connaissances de toutes natures 
(historique, sociologique, technique, info-documentaire, etc.), sur l'information, les rŽseaux et 
les mŽdias, des connaissances qui rŽclament un effort dÕabstraction et de verbalisation. 

Un  curriculum  documentaire  devrait  avoir  pour  objectif  premier  dÕidentifier,  dŽfinir  et 
structurer les contenus scolaires de lÕinformation-documentation, en vue de la transmission et 
de la construction par  les  Žl•ves  de savoirs  opŽrationnels.  Ainsi, lÕidŽe de Ç compŽtence 
intŽgrale È  convient  bien  ˆ  la  mise  en  Ïuvre  combinŽe  de  ces  diffŽrents  types  de 
connaissance, mise en Ïuvre dont le but est la rŽsolution dÕune Žnigme ou dÕun probl•me 
informationnel complexe et concret dans un contexte qui est donnŽ par la situation didactique. 
Dans le cadre opŽratoire de lÕŽducation ˆ la culture informationnelle,  il sÕagira de Ç faire 
penser È  autant  que  de  Ç faire  agir È147,  ou  encore  de  faire  agir  ˆ  bon  escient.  Le 
changement  de  matrice  disciplinaire  de  lÕinformation-documentation  implique  que  soit 
redŽfinie la hiŽrarchisation des savoirs par rapport aux savoir faire et aux savoir •tre. 

147 Pour  reprendre  ˆ  notre compte lÕexpression  de C.  Charrier  in  PŽdagogie vŽcue,  1918,  citŽ par  Philippe 
Sarremejane. Histoire des didactiques disciplinaires, 1960-1995. LÕHarmattan, 2001 
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! Proposition  n¡  6 : Veiller  ˆ  la  dimension  temporelle  des 
apprentissages de la maternelle ˆ l'universitŽ

n tant que plan dÕactions Žducatives structurŽes, le curriculum devrait tenir compte 
de la  dimension temporelle  des enseignements  et  des apprentissages. Cet  aspect 
organisationnel des expŽriences Žducatives se dŽploierait tout le long du cursus et 

sÕintŽresserait particuli•rement aux points suivants :
E
La progressivitŽ des apprentissages :

Le curriculum info-documentaire  devrait  couvrir  tous  les  niveaux du syst•me scolaire  et 
universitaire, de la maternelle au doctorat, en veillant tout particuli•rement aux articulations 
entre  les  niveaux  :  primaire/coll•ge,  coll•ge/lycŽe,  lycŽe/universitŽ,  licence/master, 
master/doctorat. La prŽoccupation essentielle porte ici sur lÕadŽquation entre la progressivitŽ 
proposŽe dans les enseignements pour la meilleure intŽgration possible des savoirs scolaires et 
les possibilitŽs psychologiques nŽcessaires aux Žl•ves pour sÕapproprier ceux-ci. Il sÕagirait de 
tenir compte tout ˆ la fois des quatre axes suivants :

- lÕaxe psychologique : tenir compte des stades de dŽveloppement des Žl•ves ; conna”tre de 
mani•re approfondie les obstacles de nature psychologique, ŽpistŽmologique et didactique qui 
emp•chent les acquisitions ;

- lÕaxe ŽpistŽmologique : rŽflŽchir sur la prŽsentation et la structuration interne et rŽticulaire 
des contenus-mati•res ˆ enseigner ;

- lÕaxe pŽdagogique : prendre en compte, dÕune part les ressources dont dispose lÕŽcole pour 
proposer aux classes des situations dÕapprentissage pertinentes et, dÕautre part, les contraintes 
matŽrielles, juridiques et Žthiques qui limiteraient ces possibilitŽs, Žtant bien entendu que ces 
ressources et ces contraintes peuvent varier selon les ‰ges des Žl•ves ; rŽflŽchir ˆ la nature et 
aux modalitŽs des aides ˆ fournir aux Žl•ves en difficultŽ ;

- la  dimension  Ç sociotechnique È :  tenir  compte  des  Ç fractures  numŽriques È  chez  les 
jeunes, dans lÕappropriation des TIC et de lÕinformation. 

La distribution des volumes horaires consacrŽs ˆ lÕenseignement :

La  dŽtermination  du  nombre  dÕheures  allouŽes  annuellement  ˆ  lÕenseignement  devrait 
chercher ˆ rŽaliser le meilleur Žquilibre entre la prise en compte de la valeur attribuŽe ˆ la 
mati•re et la pression que cette mati•re exerce sur lÕemploi du temps de lÕŽl•ve. Ce volume 
horaire  peut  varier  dÕune  annŽe  ˆ  lÕautre,  dÕun  cycle  ˆ  lÕautre.  Les  arbitrages  ˆ  fournir 
dŽpendent encore du niveau dÕintŽgration attribuŽ ˆ la mati•re dans les examens de fin de 
cycle (brevet des coll•ges, bac).

Le format des sŽquences dÕenseignement-apprentissage :

Il sÕagirait ici de dŽterminer ˆ la fois le dŽcoupage sŽquentiel des progressions et lÕŽtalement 
de ces sŽquences dans lÕannŽe ou le cycle, sous une forme soit annualisŽe, soit modulaire.
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! Proposition n¡ 7 : Proposer aux enseignants et aux formateurs des 
dŽmarches pŽdagogiques adaptŽes aux Žl•ves et aux types de 
connaissances ˆ enseigner

l convient de ne pas figer les mŽthodes et les stratŽgies de formation mais au contraire de les 
diversifier et de les adapter aux classes, aux situations et aux objets dÕŽtude. A lÕintŽrieur 
des cadres sŽquentiels prŽvus, c'est la variŽtŽ des dispositifs de formation qui permettra les 

acquisitions,  articulant  sŽances  dŽdiŽes  et  interdisciplinaritŽ,  projets  ˆ  long  terme  et  sŽances 
ponctuelles, rŽinvestissements, cours en ligne en prŽsentiel ou ˆ distance. 

I
Plut™t quÕune entrŽe unique par les savoirs, les compŽtences ou les activitŽs, le GRCDI prŽconise 
une entrŽe par les situations, dans la mesure o• celle-ci peut intŽgrer les prŽcŽdentes dans le but 
de construire les savoirs opŽratoires de lÕinformation-documentation. LÕentrŽe par les situations, 
dans le  cadre  de  la  culture  de lÕinformation,  est  fondŽe sur  lÕidŽe que les  connaissances  se 
construisent au travers des interactions entre les besoins des Žl•ves, les gisements de ressources 
des  rŽseaux  documentaires  et  les  dispositifs  socio-techniques.  Quatre  champs  de  rŽflexion, 
prŽcisant  les  conditions  requises  pour  construire  et  exploiter  des  situations  favorables  aux 
apprentissages, pourraient •tre explorŽs :

- le sens ˆ donner ˆ la situation : la situation proposŽe doit •tre justifiŽe par un ancrage au rŽel, 
porteur de significations. La situation peut par exemple sÕouvrir par un constat qui fournit un 
probl•me ˆ rŽsoudre et dont le traitement oblige lÕŽl•ve ˆ la construction de savoirs opŽratoires 
explicatifs.  La  situation  doit  en  outre  permettre  ˆ celui-ci  de  travailler  dans  un  contexte  de 
production et de communication concret et rŽel, ce qui est aujourdÕhui rendu possible gr‰ce aux 
outils documentaires et communicationnels du web ;

- le cadre o• inscrire la situation : le cadre de la situation doit •tre connu ou reconnu par lÕŽl•ve 
si lÕon veut que celui-ci accepte la responsabilitŽ de la rŽsolution du probl•me. La situation doit 
pouvoir •tre rŽfŽrŽe, autant que faire se peut, aux pratiques informelles des Žl•ves, lesquels font 
largement usage des TIC dans les domaines scolaire et privŽ. Elle doit ainsi leur permettre de 
dŽvelopper un nouveau regard sur un univers quÕils croient familier, de restructurer des sch•mes 
de connaissance en faisant Žvoluer leurs reprŽsentations ;

- lÕactivitŽ de lÕapprenant : les activitŽs et les t‰ches proposŽes doivent offrir un moyen concret 
dÕobservation et dÕinterrogation du rŽel ainsi quÕun moyen dÕaction sur celui-ci pour lÕŽlucider, 
rŽsoudre des probl•mes et construire des significations. La mise en Ïuvre du travail intellectuel 
des Žl•ves est organisŽe par la formulation dÕune t‰che qui doit les conduire ˆ communiquer ˆ 
lÕintŽrieur dÕun rŽseau et ˆ y manipuler des ressources, en vue dÕune production documentaire. 
Les activitŽs doivent permettre lÕengagement de lÕŽl•ve au travers de collaborations qui vont 
faciliter  lÕexercice  de  sa  crŽativitŽ,  la  prise  de  responsabilitŽ  et  le  dŽveloppement  de  son 
autonomie ;

- le but qui oriente la situation : il ne faudrait pas perdre de vue que les activitŽs proposŽes et la 
t‰che  demandŽe  aux  Žl•ves  ne  constituent  quÕun  moyen  pour  atteindre  les  objectifs 
dÕapprentissages  visŽs,  lesquels  sÕinscrivent  dans  des  progressions  Žtablies.  Toute  activitŽ 
contribue ainsi ˆ la construction dÕun savoir opŽrationnel info-documentaire, m•me dans un cadre 
interdisciplinaire. Tous ces savoirs, intŽgrant diffŽrents types de connaissances, sont ˆ construire 
au travers, dÕune part, dÕinteractions multiples assistŽes le plus souvent par des outils numŽriques, 
et dÕautre part, en sÕappuyant sur des ressources documentaires et humaines disponibles sur et via 
les rŽseaux dans un environnement numŽrique informationnel toujours en mouvance.

Le curriculum devrait inventorier des familles de situations relatives aux principaux savoirs ˆ 
transmettre et ˆ partir desquelles les enseignants et les formateurs puiseront et sÕinspireront pour 
monter leurs sŽquences.
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! Proposition n¡ 8 : Proposer aux enseignants et aux formateurs des 
exemples d'activitŽs et de t‰ches favorisant les apprentissages

Õaction  de  lÕŽl•ve  est  indispensable  ˆ  tout  apprentissage.  Elle  lÕest  dÕautant  plus 
lorsquÕil sÕagit dÕune insertion culturelle au terme de laquelle lÕŽl•ve devra agir et 
prendre des dŽcisions, se dŽterminer, Žlaborer des connaissances et •tre capable dÕen 

produire  et  dÕen  partager  de  nouvelles.  Le  curriculum  devrait  faire  aux  formateurs  des 
propositions  concr•tes sur le type de travail ˆ proposer aux Žl•ves. Il faudrait alors distinguer 
clairement les activitŽs ˆ proposer au groupe, dont la visŽe est de r™der ou de dŽcouvrir des 
procŽdures pour traiter lÕinformation, et la t‰che que le formateur Žlabore ˆ lÕintention de la 
classe en vue de faire surgir un probl•me.  T‰che et activitŽs sont Žgalement constitutifs 
dÕune matrice disciplinaire.

L

Les activitŽs ˆ proposer aux Žl•ves constituent un medium incontournable : les actions 
sur  les  objets  rŽels  (les  mŽdias,  les  ressources  informationnelles,  les  dispositifs  de 
communication)  provoquent  des  activitŽs  mentales  qui  travaillent  les  reprŽsentations  et 
permettent aux connaissances de se rŽorganiser et de se dŽvelopper. Nombre dÕactivitŽs info-
documentaires sont dŽjˆ connues des enseignants et des formateurs qui les utilisent dans les 
sŽquences  pŽdagogiques.  Mais  pour  prŽparer  au  nouveau  paradigme  de  la  culture  de 
lÕinformation,  le  curriculum  devrait  prŽsenter  une  typologie  complŽtŽe  et  actualisŽe  des 
activitŽs, au rang desquelles : Žnoncer un projet, analyser des pages de rŽsultats renvoyŽes par 
des moteurs de recherche, rŽaliser une cartographie du web dans un domaine donnŽ, prŽsenter 
des ressources sŽlectionnŽes et ŽvaluŽes, expliciter le choix d'une rŽfŽrence, dŽcrypter une 
intention de communication,  dŽfinir le sens d'une bibliographie, etc. 

LÕactivitŽ ne pose pas forcŽment Ç probl•me È ˆ lÕŽl•ve. A lÕinverse, la t‰che est ŽlaborŽe 
dans  le  but  de  faire  appara”tre,  au  cours  de  lÕactivitŽ  de  lÕŽl•ve,  un  conflit  de 
reprŽsentations qui fait obstacle ˆ lÕapprentissage. Elle organise ainsi le surgissement de 
lÕobstacle et prŽvoit les moyens de son dŽpassement tout en prŽvenant de son contournement. 
Elle vise ˆ obliger lÕŽl•ve ˆ devoir trouver dÕautres schŽmas explicatifs (les conceptions) pour 
rŽsoudre le probl•me rencontrŽ ou pour rendre compte du phŽnom•ne observŽ.  Si  lÕactivitŽ 
est centrŽe sur le faire, la t‰che lÕest donc sur lÕapprendre. LÕentrŽe par les situations, et en 
particulier  par  les  situations-probl•mes,  nŽcessite  une  bonne  connaissance  des  obstacles 
cognitifs  rencontrŽs  par  les  Žl•ves  dans  lÕacquisition  des  savoirs  relatifs  ˆ  la  culture  de 
lÕinformation. Le curriculum devrait par consŽquent, en parall•le ˆ lÕinventaire des familles 
de situations, dresser celui des t‰ches correspondantes, afin de permettre aux enseignants 
de faire levier sur les difficultŽs des Žl•ves et les aider ˆ progresser.
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! Proposition n¡ 9 : Identifier diffŽrents types dÕobjets appropriŽs aux 
apprentissages

es objets  dÕenseignement, avec les types de connaissance et  les  t‰ches,  sont  des 
ŽlŽments constitutifs  de la matrice disciplinaire148.  Ils  la matŽrialisent  en quelque 
sorte, et chaque discipline est caractŽrisŽe par ses objets spŽcifiques. Ils servent de 

support  aux  apprentissages  et  les  facilitent.  Il  peut  •tre  utile de  distinguer  les  objets 
Ç didactisŽs È qui  sont  empruntŽs  au  monde  rŽel  des  rŽseaux (moteurs  de  recherche, 
rŽseaux sociaux, bases de donnŽes en ligne, etc.) et les objets didactiques, scolaires, i.e. ceux 
qui sont exclusivement construits pour les besoins de lÕenseignement et qui nÕont, le plus 
souvent, aucune utilitŽ hors de lÕŽcole. 

L

Le curriculum devrait faciliter lÕusage pertinent de ces objets scolaires, par les enseignants et 
formateurs. Ces objets constituent des indices rŽvŽlateurs de la rŽalitŽ de la discipline.  Ils 
composent  dŽjˆ  lÕordinaire  de  ces  professionnels  et  de  leurs  Žl•ves  en  situation 
dÕapprentissage.  Rappelons,  pour  exemples  les  plus  connus,  les  affiches  reprŽsentant  les 
Žtapes de la recherche documentaire, les notices indiquant aux Žl•ves la composition dÕune 
URL ou dÕune cote, celles rappelant les crit•res dÕŽvaluation des sites web et les marguerites 
de  couleurs,  les  fiches  mŽthodologiques  relatives  ˆ  la  rŽalisation  des  productions 
documentaires  (exposŽs  oraux,  panneaux,  dossiers,  etc.)  ou  au  rappel  des  normes 
bibliographiques, les schŽmas organisant les remue-mŽninges, explicitant le fonctionnement 
dÕun  moteur  de  recherche,  etc.  Le  curriculum  devra  Žgalement  pointer des  corpus  de 
ressources  rŽactualisŽes,  utilisables  lors  des  sŽquences  thŽmatiques  signalŽes  dans  le 
programme.  Ces  objets  didactiques,  Ç artificiels È,  devront  ainsi  •tre  explicitement 
identifiŽs,  augmentŽs,  formalisŽs et  mis  ˆ  disposition  afin  de  faciliter  les  sŽquences 
dÕenseignement-apprentissage.

SÕagissant  des  objets  ˆ  didactiser,  Ç naturels È,  il  conviendra  dÕinciter  ˆ  la  recherche 
innovante, dans des perspectives pŽdagogiques, sur les nouveaux outils tels que les blogs, 
les  rŽseaux  sociaux,  etc. Il  sÕagit  de  montrer  les  pistes  pŽdagogiques  et  l'Žtendue  des 
potentialitŽs  des nouveaux outils.  Les  enseignants  devront  •tre  de plus en plus formŽs ˆ 
utiliser les outils du numŽrique dans cette optique. Il y a ici un enjeu politique et Žconomique 
d'importance afin d'Žviter des processus de dŽlŽgation technologique qui ne servirait que des 
intŽr•ts privŽs. Ce rapport aux objets didactisŽs de la culture de lÕinformation va donc bien au-
delˆ de simples usages mais vise ˆ dŽcrire et analyser les fondements m•mes de ces objets, 
afin que lÕŽl•ve et lÕŽtudiant deviennent Ç majeurs È vis-ˆ-vis de lÕobjet technique, comme le 
recommandait le philosophe Gilbert Simondon149. Cela signifie que la didactisation de ces 
objets techniques doit permettre ˆ lÕŽl•ve de dŽpasser le stade de lÕintuition ou de lÕusage 
irrŽflŽchi pour aller vers la capacitŽ ˆ comprendre les principes de fonctionnement des 
objets techniques et leur logique interne. 

Les objets didactiques ou didactisŽs constituent donc  autant des supports que des objets 
dÕŽtude qui privilŽgient la co-construction des apprentissages avec lÕŽl•ve ou lÕŽtudiant placŽ 
en tant quÕacteur. Cette co-construction doit permettre ˆ lÕŽl•ve de demeurer indŽpendant dans 
son utilisation des outils du numŽrique, notamment en amŽliorant la gestion de ses donnŽes. Il 
sÕagit  tout  autant  dÕune  construction  citoyenne  et  Žthique  que  dÕun  dŽveloppement  des 
capacitŽs informationnelles et documentaires.

148 Develay, id.
149 Simondon, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1989 
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! Proposition n¡ 10 : Favoriser les articulations avec les autres 
disciplines et promouvoir les diffŽrentes formes dÕinterdisciplinaritŽ

l  sÕagit  de  bien  prŽciser  les  diffŽrents  types  dÕarticulations  entre  lÕinformation-
documentation et les autres  disciplines. La premi•re est souvent positionnŽe dans un 
statut fonctionnaliste, de Ç discipline-service È, Ç au service È des secondes, donnant la 

prioritŽ  aux  apprentissages  mŽthodologiques.  Un  curriculum  info-documentaire  devra 
conforter  le  statut  Ç culturel È de  lÕinformation-documentation,  en  fondant  de vŽritables 
partenariats avec les autres disciplines. 

I
Ces partenariats peuvent •tre fondŽs sur diffŽrents types de relation.  Dans certains cas en 
effet,  lorsquÕun  objet  dÕŽtude  est  commun  ˆ  lÕinformation-documentation et  ˆ  une  autre 
discipline, les regards se rŽv•lent complŽmentaires, ˆ lÕimage des deux domaines culturels qui 
entrent en contact pour Žlargir la perception et la comprŽhension dÕun phŽnom•ne. Bien des 
th•mes  et  des  objets  ŽtudiŽs  en  histoire  ou  en  sciences,  par  exemple,  bŽnŽficient  dÕun 
Žclairage  essentiel  lorsquÕils  sont  abordŽs  au  travers  des  traitements  mŽdiatiques 
contemporains. Il sÕagira alors dÕune approche pluridisciplinaire et, dans certains cas m•me, 
chacune des disciplines coopŽrant  se verra instrumentalisŽe par lÕautre pour travailler  ses 
propres concepts. 

Il se peut Žgalement, sÕagissant de concepts (le document en histoire, le discours en fran•ais, 
etc.) ou de mŽthodologies (la dŽmarche dÕinvestigation en sciences), quÕils prŽsentent des 
points communs, ou mŽritent dÕ•tre confrontŽs avec ceux de lÕinformation-documentation. Ce 
pourrait •tre alors lÕoccasion de travailler lÕinterdisciplinaritŽ au bŽnŽfice des apprentissages. 
Le curriculum devrait par consŽquent Žtablir, ˆ lÕexamen des programmes des disciplines et 
selon  les  niveaux,  les  points  dÕarticulation  possibles  en  identifiant  les  thŽmatiques  info-
documentaires  qui  conviendraient  ˆ  des rapprochements  pertinents.  Toute articulation  aux 
autres disciplines prŽconisŽe par le curriculum devrait ainsi associer une thŽmatique ou une 
problŽmatique info-documentaire ˆ une thŽmatique ou une problŽmatique disciplinaire. 

Enfin,  le  curriculum insistera sur  la  perspective  dÕune Ç translittŽratie È en cherchant  des 
relations avec les diffŽrentes fa•ons dÕutiliser les documents et les mŽdias. Les articulations 
proposŽes prendront notamment appui sur lÕŽcriture et la lecture dans la perspective dÕune 
littŽratie  sans  cesse  Žlargie.  Le  fait  de  considŽrer  la  dimension  technique  de  la  culture 
informationnelle  permettra,  en  outre,  de  lÕenvisager  dans  une  optique  transdisciplinaire, 
comme le moyen de dŽpasser la cŽsure entre disciplines issues des sciences humaines et celles 
issues des sciences exactes.

Ces diffŽrentes articulations aux disciplines constituent donc un atout pour les savoirs info-
documentaires,  ˆ  condition  quÕelles  ne  soient  pas  gŽnŽratrices  de  confusion,  voire  de 
hiŽrarchisation, en pla•ant les contenus de lÕinformation-documentation en de•ˆ des autres 
savoirs disciplinaires. A ce propos, le curriculum devra veiller ˆ affirmer une lŽgitimation 
institutionnelle plus claire, en insistant sur la mise en place de politiques volontaristes au sein 
des Žtablissements. 
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! Proposition n¡ 11 : S'appuyer sur les diffŽrentes fonctions de 
l'Žvaluation pour concevoir, accompagner, sanctionner et valider les 
apprentissages

e curriculum devrait  s'appuyer sur des Žvaluations rŽguli•res de lÕintŽgration des 
Žl•ves  ˆ  la  culture  de  lÕinformation.  Il  devrait  distinguer  nettement  et  rendre 
explicites les deux grandes fonctions de lÕŽvaluation, que sont la formation (types 

diagnostique et formatif) et la validation (types sommatif et certificatif). 
L
SÕagissant  tout  dÕabord  de  la  rŽgulation  des  formations,  lÕŽvaluation formative  pourrait 
sÕappuyer en partie sur les taxonomies dŽjˆ existantes (les rŽfŽrentiels de compŽtences info-
documentaires)  pour former aux compŽtences de type procŽdural.  Il  resterait  cependant  ˆ 
produire dÕautres outils de rŽfŽrence, relatifs aux objectifs  dÕacquisition des connaissances 
propres aux autres aspects de la culture de lÕinformation. LÕŽvaluation diagnostique, pouvant 
aussi bien servir ˆ prŽparer des sŽquences adaptŽes aux profils des classes quÕˆ mesurer les 
capacitŽs informationnelles dÕune population donnŽe ˆ un instant T, pourrait •tre organisŽe 
aux moments clŽs du cursus. Un test en Culture de l'information et de la communication150 

conviendrait par exemple pour l'entrŽe dans les formations post-bac. Il pourrait contenir une 
sŽrie de questions et dÕexercices attestant de compŽtences avŽrŽes.

SÕagissant  de la  validation  des formations  et  de lÕŽvaluation  sommative,  lÕŽvaluation  des 
compŽtences de type intŽgral  nŽcessite que soient proposŽes aux apprenants des mises en 
situation analogues ˆ celles rencontrŽes lors des sŽquences. Les portfolios numŽriques ont des 
potentialitŽs intŽressantes, permettant de mesurer les traces et les rŽalisations des Žl•ves et des 
Žtudiants.  Ce  type  dÕŽvaluation  implique  notamment  lÕexistence  de  procŽdures  de 
remŽdiation. La nature et les modalitŽs des aides ˆ apporter aux Žl•ves en difficultŽ devraient 
par consŽquent •tre abordŽes conjointement ˆ cette rŽflexion. La question de la certification 
des savoirs info-documentaires, quant  ˆ elle, est aujourdÕhui partiellement prise en charge par 
les rŽfŽrentiels de validation B2i et C2i.  SÕil faut les faire Žvoluer, il  serait  nŽcessaire de 
mieux  distinguer  les  compŽtences  informationnelles  des  compŽtences  basŽes  sur  la 
ma”trise et les usages des outils informatiques, entre culture informationnelle et culture 
numŽrique.  Il  faudrait  en outre se montrer  particuli•rement  vigilant  ˆ  ce  que ce type de 
rŽgulation par les rŽsultats (des standards ˆ atteindre, souvent internationaux), ne vienne pas 
subrepticement prendre le pas sur la rŽgulation par le curriculum, en perturbant sa cohŽrence 
interne.  La  logique  de  formation  inhŽrente  ˆ  celui-ci,  marquŽe  dÕambitions  largement 
culturelles, devrait pouvoir lÕemporter, sinon tenir sa place, sur la logique pragmatique des 
attendus socio-Žconomiques.

Il faut enfin souligner ˆ quel point un dispositif raisonnŽ dÕŽvaluation contribue ˆ valoriser 
lÕenseignement. Ce dispositif peut prendre diverses formes mais il ne peut demeurer marginal 
ou  reposer  sur  des  Žvaluations  non reconnues.  Ce processus  a  non  seulement  des  effets 
psychologiques sur la progression des Žl•ves, en les valorisant au travers de leurs rŽalisations, 
mais a Žgalement des effets symboliques en mati•re de reconnaissance institutionnelle et 
sociale. Il  devrait  participer  en  outre,  au  m•me titre  que dÕautres  disciplines,  aux  choix 
dÕorientation. De par sa dimension certificative en effet, lÕŽvaluation rŽalisŽe en fin de cycles 
(brevet  des  coll•ges,  bac)  permettrait  ˆ  lÕŽl•ve  de  faire  valoir  socialement  et 
professionnellement ses acquis et ses compŽtences en mati•re de culture informationnelle. 

150 Voir par exemple le test quŽbŽcois InfocompŽtence+ : http://pdci.uquebec.ca/infocompetences-teluq/  
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! Proposition n¡12 : Former les enseignants et les formateurs 
responsables de l'Žducation ˆ l'information et dŽvelopper la recherche 
didactique de l'information-documentation 

a rŽussite de la mise  en place dÕun tel curriculum info-documentaire, de lÕŽcole ˆ 
lÕuniversitŽ,  impliquerait  un  effort  tr•s  important  dans  la  formation,  initiale  et 
continue, de tous les formateurs et enseignants concernŽs : L

-  dans  la  formation  initiale :  une  formation  solide  et  cohŽrente  des  futurs  enseignants-
documentalistes,  aussi  bien  en  Sciences  de  lÕinformation  et  de  la  communication  quÕen 
didactique  de  lÕinformation,  est  une  condition  indispensable  ˆ  la  mise  en  Ïuvre  dÕun 
curriculum  info-documentaire ;  des  modules  de  formation  ˆ  la  culture  informationnelle 
devraient  Žgalement  •tre  dŽveloppŽs dans la  formation  initiale  des  enseignants  de  toutes 
disciplines ; 

- dans la formation continue : un dŽveloppement plus systŽmatique de la formation continue 
des enseignants-documentalistes, sur tous les aspects de la culture informationnelle, est aussi 
une condition sine qua non de la rŽussite du curriculum. De m•me, la formation continue des 
formateurs  universitaires  de  la  ma”trise  de  lÕinformation  (personnels  des  biblioth•ques, 
enseignantsÉ)  constitue  un  enjeu  important  pour  le  dŽveloppement  de  la  culture 
informationnelle ˆ lÕuniversitŽ. 

Dans la perspective dÕun curriculum info-documentaire, les liens, dŽjˆ Žtroits et nombreux, 
entre  le  terrain  pŽdagogique  et  celui  de  la  recherche,  seront  nŽcessairement  renforcŽs  et 
approfondis. Ainsi la formation, initiale et continue, a tout intŽr•t ˆ sÕappuyer davantage sur le 
champ de recherche, actuellement en Žmergence autour de ces questions, ˆ sÕadosser ˆ ses 
rŽsultats  et  ˆ  sÕemparer  des  apports  thŽoriques.  De son c™tŽ,  la  recherche  sur  la  culture 
informationnelle et la didactique de lÕinformation, conformŽment ˆ sa jeune histoire, a tout ˆ 
gagner ˆ approfondir les liens avec les acteurs du terrain : enseignants, formateurs et aussi 
Žl•ves et Žtudiants, en veillant notamment ˆ observer les potentialitŽs et les obstacles posŽs 
par le dŽveloppement des technologies numŽriques. 

Il sÕagit en particulier de favoriser les travaux en collaboration entre enseignants et chercheurs 
sous  la  forme dÕingŽnieries  didactiques  collaboratives.  Les  rŽsultats  de ces  travaux Žtant 
ensuite diffusŽs, ils sont de nature ˆ faire Žvoluer les pratiques vers une plus grande ma”trise.

La recherche en didactique de lÕinformation, ˆ la fois thŽorique et de type recherche-action, se 
devrait  dÕŽlargir  ses objets  dÕŽtude aux territoires proches de la culture de lÕinformation, 
notamment en dŽveloppant les proximitŽs avec :

-  les autres littŽraties :  information literacy,  media,  digital,  criticalÉ literaties, et  avec le 
concept de translittŽratie ;

-  la question de la formation ˆ lÕattention, telle que la dŽfinit Stiegler, le dŽveloppement de la 
culture de la participation et de la culture technique. 

Au  final,  la  formation  ˆ  la  didactique  de  lÕinformation  cherche  ˆ  transmettre  aux  futurs 
formateurs la  capacitŽ  de dŽvelopper  des situations  dans lesquelles  lÕŽl•ve pourra agir  et 
apprendre notions et compŽtences, au sein dÕenvironnements variŽs. 
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pŽdagogique  de  lÕenseignant  documentaliste  :  La  didactisation  des  savoirs info-
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-  [Le  Deuff,  2008-7]  Le  Deuff,  Olivier.  Ç De  la  mŽfiance  ˆ  la dŽfiance :  analyse 
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306.

-  [Compant,  2008-1]  Compant  La  Fontaine,  Marie-Laure.  Ç Les  cartes  conceptuelles  au 
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Documentation È.  Colloque international de lÕERTŽ Culture informationnelle et curriculum 
documentaire, Ç LÕŽducation ˆ la culture informationnelle È, Lille, 16-17-18 octobre 2008. 
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outil  dÕacculturation  professionnelle,  support  pour  la  construction  des  connaissances  ? È. 
Colloque  international  de  lÕERTŽ  Culture  informationnelle  et  curriculum  documentaire,  
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ˆ  lÕusage des mots-clŽs efficaces  pour  accŽder  ˆ  la  pertinence documentaire  È,  Colloque 
International : Discours et Document Schedae, 2006, prŽpublication n¡ 16, fascicule n¡ 1, p. 
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pour  Žvaluer  les  compŽtences  des  Žl•ves È.  In ANDEP  (Association  Nationale  des 
Documentalistes de lÕEnseignement PrivŽ).  Actes des 8•mes JournŽes Professionnelles des 
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In  Traitements et pratiques documentaires. Vers un changement de paradigme? Actes de la  
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-  [Serres,  2007-1]  Serres,  Alexandre.  Ç Information,  media,  computer literacies  :  vers  un 
espace  commun  de  la  culture  informationnelle  ? È,  SŽminaire  du  GRCDI,  Rennes,  14 
septembre 2007. URFIST de  Rennes. Disp. sur : http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/files/
SeminaireGRCDI_2007_A.Serres_territoires_cultinfo.doc

- [Serres, 2007-2]  Serres, Alexandre. Ç Tentative de comparaison des trois cultures : culture 
des mŽdias,  culture de l'information,  culture  des TIC. Document annexe  È, SŽminaire du 
GRCDI, Rennes, 14 septembre 2007. URFIST de  Rennes. Disp. sur : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/system/files/SeminaireGRCDI_2007_A.Serres_TerritoiresCultInfo_TableauC
omparaison.doc

-  [Serres,  2007-3]  Serres,  Alexandre.  Ç De  la  culture  informationnelle :  dŽfinition(s), 
territoires, acteurs, contenus, enjeux, questions vivesÉ È,  SŽminaire du CERSIC, Ç Culture 
informationnelle et institutions È, Rennes, 20 avril 2007. 

- [Thiault, 2007-2] Thiault, Florence. Ç Les professeurs documentalistes et la formation ˆ la 
ma”trise  de  l'information È.  SŽminaire  Culture  informationnelle  et  institutions,  JournŽe 
CERSIC du 20 avril 2007, UniversitŽ Rennes 2

Th•ses : 

-  [Kerneis,  2009-5]  Kerneis,  Jacques.  Analyse  didactique  et  communicationnelle  de 
lÕŽducation  aux  mŽdias  :  ŽlŽments  dÕune  grammaire  de  lÕincertitude.  Th•se  de  doctorat 
Sciences de l'ƒducation : UniversitŽ Rennes 2, 2009. Disp. sur : http://tel.archives-ouvertes.fr/
tel-00451046/fr/

- [Le Deuff, 2009-8] Le Deuff, Olivier. La culture de lÕinformation en reformation. Th•se de 
doctorat Sciences de lÕinformation et de la communication : UniversitŽ Rennes 2, 2009. 2 
vol., 460 p. Disp sur : 
<http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/42/19/28/PDF/theseLeDeuff.pdf>
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C- PrŽsence du GRCDI sur le web : sites web, blogsÉ 

Sont indiquŽs ici  les  lieux  et  signes de lÕactivitŽ  et  de la prŽsence du GRCDI et  de ses 
membres sur le web : 

! Site du GRCDI : http://culturedel.info/grcdi/

! Site  de  lÕERTŽ  Ç Culture  informationnelle  et  curriculum  documentaire È : 
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/

! Site  de  lÕURFIST de  Rennes, Rubrique  GRCDI  :  http://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/presentation_grcdi

! Site de Pascal Duplessis, Les Trois couronnes : http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/

! Blog dÕOlivier Le Deuff, Le Guide des ŽgarŽs : http://www.guidedesegares.info/

! Espace Documentation du site de lÕAcadŽmie de Nantes :  http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/22965093/0/fiche___pagelibre/&RH=1204811512203&RF=DOC 
Voir   notamment  la Rubrique  Didactique : http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/91805140/0/fiche___pagelibre/&RH=1159790233359&RF=1204811512203

! Site  Documentation  Rouen,  Site  des  professeurs  documentalistes  de  lÕacadŽmie  de 
Rouen ; http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/
voir notamment les rubriques Education ˆ lÕinformation : http://documentaliste.ac-rouen.fr/
spip/spip.php?rubrique8,  et  RŽflexions  didactiques :  http://documentaliste.ac-
rouen.fr/spip/spip.php?rubrique72

! Revue en ligne Skhole.fr, rubrique Information-Documentation  : http://skhole.fr/disci-
plines/information-documentation
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