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JOURNALISME INTERCULTUREL  

Bertrand Cabedoche  

Ce cours vise à développer la sensibilité et le savoir des étudiants sur 
les questions interculturelles dans toutes leurs dimensions, 
appliquées au domaine de la production journalistique 
(développement de contenu ; introspection identitaire ; médiatisation 
des domaines sociaux ; politique de gestion et de management des 
ressources humaines de l'organisation médiatique ; résultat 
économique (analyse de la performance) et industrialisation de la 
culture, de la communication et de l'information ; questions sociales 
dans la construction et le développement des espaces publics ; 
légitimation sociale ; développement des connaissances, etc).  

  



JOURNALISME INTERCULTUREL  
—————————————————   

Niveau de formation: Le cours est destiné aux étudiants diplômés de licence, avec ou 
sans une expérience en journalisme, s'inscrivant dans la première année du diplôme de 
master (M1)  

—————————————————   

Description du cours : Ce programme prend en compte les changements qui, depuis la 
seconde moitié du XXe siècle, ont accéléré de façon exponentielle la circulation de 
l'information, des biens et des personnes, tout en répondant aux enjeux mondiaux, au-
delà du jeu des acteurs impliqués (public/privé/association, individus/communautés, 
informel/institutionnel), renforçant la politisation des questions culturelles. Dans le même 
temps, des phénomènes de reterritorialisation régional et local, géopolitique et 
symbolique sont progressivement réapparus dans le monde, réactivant la culturalisation 
de questions politiques et sociales (Žižek, 2004).  

Pour dépasser une couverture médiatique superficielle des questions interculturelles, le 
module doit donc “renverser le sablier dans les deux sens“ : de la structure à 
l’événement, de la liberté à l’appartenance, de l’univers au lieu et au divers (Braudel, 
1958). Ainsi, le module ouvre au maximum les approches théoriques, conceptuelles et 
méthodologiques, susceptibles de contribuer à aider concrètement et réflexivement les 
participants, une fois de retour sur le terrain des pratiques de l’information (ou à la 
découverte de celles-ci). Son animation se distingue de tout propos normatif qui 
prédisposerait à la confusion des savoirs et à l’instrumentalisation ; et son enseignement 
s’écarte de la transmission péremptoire de modes d’emploi pour les journalistes, 
estampillés de "bonne gestion" de l’interculturalité, qui réduirait magiquement le savoir à 
des techniques absolues de savoir-faire, de savoir-être et de savoir retranscrire.  

S’il aborde ces outils du management contemporain, le module de formation s’adresse 
aussi à des journalistes conduits à traiter intellectuellement de l’interculturalité comme 
objet et à engager leur responsabilité sociétale sur ce terrain, dans toutes ses 
dimensions. La formation vise notamment à prévenir le journalisme lui-même d’un 
quelconque enlisement, assumé ou à son corps défendant, dans les méandres de la 
culture mosaïque (Moles, 1967 et 1979). Le journalisme contemporain a en effet tout 
intérêt à s’affranchir de ce patchwork distendu d’éléments disparates de discours, 
propulsés par le bombardement informationnel de nos sociétés contemporaines et 



conduisant à la confusion des savoirs, au développement duquel la communication de 
masse a déjà amplement contribué depuis le milieu du XXe siècle. La vigilance a déjà été 
mise en défaut sur le plan de l’éthique et de la connaissance, au niveau de la formation 
au journalisme (Badillo, 2005), autorisant ensuite le discours médiatique à se perdre 
dans les errements des apologistes haineux et autres	 propagandistes de "l’authenticité", 
dramatiquement responsables de génocides contemporains (Chrétien, 2002).  

—————————————————   

Modalités  

De manière à brasser l’ensemble des principaux enjeux contemporains, liés à la 
convocation en inter-relation du journalisme et de l’interculturalité, le module propose une 
articulation en plusieurs parties, tirant enseignement des évolutions des études 
pluridisciplinaires et offrant matière à discussion contradictoire de chaque proposition.  

—————————————————   

Approche pédagogique ou méthode  

Le module a été pensé du point de vue des questions réflexives, indissociables de 
l’exercice du journalisme, plutôt qu’avec le souci de fournir un guide de réponses et 
recettes toutes faites. (Le sage continue à s’interroger quand l’imbécile a déjà la 
réponse).  

L’animation du module est pédagogiquement conçue d’abord sous forme d’atelier 
introductif et interactif. Il s’agit de solliciter des commentaires croisés de la part des 
participants, à propos de productions d’informations médiatiques déjà publiées et 
mobilisant l’interculturalité (articles de presse, extraits d’enregistrements d’émissions 
télévisées...). L’interactivité peut également être encouragée à partir des réactions 
collectives provoquées par la découverte d’extraits de textes choisis par l’animateur, 
significatifs des enjeux repérés par les auteurs dans le champ des sciences humaines et 
sociales sur ce même terrain du journalisme et de l’interculturalité. Le formateur peut 
enfin prévoir des mises en situation, jeux de rôle à partir de problématiques nées du 
terrain (par exemple une situation d’interview sur le terrain de l’interculturalité, jouée par 
deux des participants, débriefée ensuite avec le reste du groupe, observateurs 
participants).  

Ce premier travail de catégorisation prépare ensuite à la réflexion conceptuelle, 
théorique, voire paradigmatique, conduite par l’animateur (exposé des écoles et 



articulation des propositions, analyse d’auteurs avec mise en perspective contextuelle, 
anecdotes personnelles et exemples de terrain, susceptibles d’illustrer le propos...).  

L’évaluation finale peut se faire en fin de session, sous forme d’un dossier défendu 
oralement devant l’animateur du module.  

Les animateurs doivent avoir une solide expérience théorique des enjeux soulevés par 
l’interculturalité et le questionnement de l’information à l’échelle planétaire et locale, avec 
une attention toute particulière à la pédagogie et à l’implication des participants. Une 
expérience de journalisme, même légère, est conseillée pour cette animation 

—————————————————   

Crédits  

60 heures en termes de crédits, (pouvant correspondre à xxx credits)1.  

Les crédits du cours sont attribués à partir de la présence active des participants dans le 
cours, systématiquement consignée par le formateur (30% des crédits), et une évaluation 
des acquisitions des étudiants (70% des crédits), pouvant s’exercer à partir de la 
réalisation d’un dossier lié à l’interculturel, susceptible d’être publié par exemple dans un 
hebdomadaire, le thème étant validé par l’animateur de la formation 

—————————————————   

Nombre d’heures par semaine  

Idéalement 4 heures d’animation par semaine sur une période de 12 semaines (48 
heures au total) : par séance, 1 heure de lecture commentée collectivement ; 1 heures 
de travaux pratiques ; 2 heures d’apports méthodologiques, conceptuels et théoriques 
(avec pauses).  

Les participants doivent en outre anticiper un temps de préparation en dehors du cours 
pour l’élaboration du dossier final. L’évaluation dudit projet peut aussi se faire assortie 
d’une présentation orale : l’animateur doit alors compter une demi-heure par participant 
en terme de présence supplémentaire (20 mn d’exposé, 10 mn de retour par 
l’animateur).  

Soit pour le formateur au total 48 heures présentielles en cours (+ 1/2 heure par 
participant pour l’évaluation finale en cas d’évaluation orale supplémentaire).  



—————————————————  

Équipement  

Le cours ne suppose pas un dispositif technique lourd. Il peut cependant mobiliser les 
moyens déjà disponibles sur place : visio-projecteurs, enregistreurs, caméras, etc, pour 
l’animation des jeux de rôle ou les illustrations de cas de terrain). 

Pour le reste, le matériel nécessaire se limite à une disposition mobile de tables 
favorisant la modulation, entre configuration des tables en U pour les exposés et 
aménagements adaptés à la préparation et à la réalisation des jeux de rôle. 

 

 

1 Note du concepteur du module : il est nécessaire d’accorder un nombre important de crédits à ce module, 
dans le cadre d’une formation au journalisme que les étudiants – et certains professionnels associés - 
tendent parfois à réduire à l’apprentissage de techniques dans leur calcul tactique des crédits à obtenir et 
des crédits à sacrifier, lesquels se font généralement aux dépens des enseignements jugés plus 
"théoriques" 

  



Plan de cours  
Pour rappel, la pédagogie suppose commencer chaque séquence (5 séquences pour 
l’ensemble du module) par un exercice pratique, à partir duquel l’animateur du module 
amorce la distanciation en faisant état des soubassements théoriques et conceptuels, 
conscients ou inconscients, des réflexions apportées par les participants.  

  
Séquence 1: Le journalisme, vecteur des conceptions incarnées, conquérantes et 
prosélytes de la Culture ?  

Les conceptions coloniales de la confrontation culturelle, entre négation de l’altérité et 
universalisme niveleur à la française (Delavignette, 1946 ; Brunschwig, 1960, Merle, 
1969 ; Gusdorf, 1971) et l’esprit cosmopolite britannique (Arnold, 1869). Le rôle du 
christianisme dans la prise en compte progressive de l’Autre comme membre de la « 
société des Nous » (Cabedoche, 1990).  

Les légitimations scientifiques de la conquête coloniale, contre les "archaïsmes culturels" 
(Tylor, 1876 ; Morgan, 1871). Les lectures offertes à partir de la fin du XIXe siècle par la 
morphopsychologie (Corman, 1932 ; Le Senne, 1945), le racialisme biologique, la 
craniométrie et la phrénologie... (Broca, 1861) (pour présentations critiques : Poliakov, 
1971, Guiral, Temime, 1977 ; Blondin, 1995 ; Brody, Zuckerman, 1988) ; le 
développement d’une conception de la "Civilisation", incarnée, prosélyte, conquérante, 
au-delà des particularismes des métropoles coloniales européennes (Bénéton, 1975).  

Les déterminismes scientistes et technologiques, promoteurs du nouveau modèle de la 
révolution technologique : "nouveau christianisme et positivisme" (Pour synthèse, 
Grange, Musso, Régnier, Yonnot, 2012) ; les technologies de l’information et de la 
communication, vecteurs privilégiés du développement, de l’avènement de la société de 
la connaissance et de la société de l’information contre la Barbarie (Wiener, 1948) ; la 
promotion en ce sens de la radio, du cinéma et de la télévision, outil de construction du 
"village global" (London, 1980 ; Carey, 1981 ; McLuhan, 1964). Le rôle assumé de 
propagandiste joué par les médias (vigie, rassembleur et légataire de l’héritage culturel 
et moral) chez les empirico-fonctionnalistes (Lasswell, 1948).  

Les théories "de la modernisation" (Rostow, 1960) confrontées à la multiplication des 
pôles de développement et le rôle privilégié des médias contre le barrage des mythes 
culturels (Lerner, 1958 ; Schramm, 1966 ; Rogers, Antola, 1985 ; Fiske, 1987). La 
perception d’un "choc des civilisations" (Huntington, 1996).  



La promotion de la culture entrepreneuriale pour la fin de l’Histoire (Farro, 2001) et la 
lutte contre les fausses croyances portées par les états-culture (Fukuyama, 1993) ; la 
dérégulation, associée à une culture de la globalisation : révolution technétronique, 
autoroutes de l’information, société de l’information (Levitt, 1983). Le soft power 
communicationnel : Etats-Unis (Nye, 1990), Chine, (Li, 2008).  

Débat, à partir des questions suivantes, en les reliant à la pratique journalistique :  

Ø Peut-on parler de valeurs universelles? En quoi l’universalisme constitue-t-il une 
chance et une menace ? Comment les distinguer ? ! Allons-nous vers une 
homogénéisation des comportements à travers le monde ou à un « choc de 
cultures » ?  

Ø Faut-il privilégier des mécanismes autoritaires ou négociés de régulation, ou 
laisser le marché procéder à sa propre régulation pour promouvoir les expressions 
culturelles ?  

Repère bibliographique conseillé  

Mattelart, Armand 1999. Histoire de l'utopie planétaire. De la Cité prophétique à la 
Société globale, Paris : La Découverte [transl. (2000) Historia de la utopía planetaria. De 
la cuidad prophética a la Sociedad Global/History of the Planetary Utopia. From the 
prophetic City to the Global Society, Barcelona: Paidós Iberica Ediciones.  

 

  



  

Séquence 2: Le journalisme, acteur disqualifié ou requalifié pour la réaffirmation 
plurielle de l’identité culturelle ?  

La critique de l’universalisme jacobin dès la fin du 18e siècle (Carlyle, 1900) et du rôle 
propagandiste des médias à partir de la seconde guerre mondiale (Wright Mills, 1959). 
La stigmatisation scientifique des “racialisme“ (Unesco, 1952), “diffusionnisme“ 
(Malinowski, 1968) et autres “faux évolutionnisme“ (Lévi-Strauss, 1980, Radcliffe-Brown, 
1969). La promotion anthropologique du “relativisme culturel“ (Lévi-Strauss, 1954).  

La recherche de cadres conceptuels nouveaux (Coulon, 1972) et l’interrogation du 
rapport au temps, à l’espace, à l’Autre selon les cultures (Shûichi, 2007). La remise en 
question des sociétés tribales en tant que communautés sans Histoire, à l’écart de la 
connaissance (Burghardt Du Bois, 1967 ; Suret-Canale, 1968-1972 ; Ki-Zerbo, 1972 ; 
Amselle, Mbokolo, 1985 ; Geertz, 2002). Les "arts de faire" des indigènes, tactiques face 
à la coercition des pouvoirs dominants (De Certeau, 1980).  

La revendication progressive pour un “Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la 
Communication“ (Fischer, 1973), contre le nivellement des cultures et la circulation à 
sens unique de l’information internationale (Nordenstreng, Varis, 1974 ; McBride, 1980). 
L’impact de l’école de Francfort et la critique de “l’impérialisme culturel“ (Marcuse, 1964 ; 
Schiller, 1976 ; Boyd-Barrett, 1977), via les médias (Bourges, 1978 ; Beltràn, 1978 ; 
Paldàn, Salinas, 1979).  

Les Cultural studies et la déconstruction du lien culture-nation pour une approche de la 
culture des groupes sociaux et des “non-lieux“ (Hoggart, 1957 ; Thompson, 1963 ; 
Williams, 1958) ; la capacité de la réception à coder/décoder contre le déterminisme des 
thèses de l’impérialisme culturel (Hall, S., 1974 ; Ang, 1985 ; Schrøder, 2001). Les 
convergences avec la sociologie fonctionnaliste (uses and gratifications) (Katz, Liebbes, 
1990).  

L’essoufflement de la référence à un Nouvel Ordre mondial de l’information et de la 
communication (Cabedoche, 2011). La critique de l’extranéité des médias aux ordres des 
états nationaux (Madani, 1996, 2002). Le stéréotype comme ferment actif (Amossy, 
1991). Le rôle de médiateur exercé par les médias, en relation étroite avec les 
mouvements sociaux (Martín-Barbero, 1987).  

 

Débat, à partir des questions suivantes, en les reliant à la pratique journalistique :  



Ø Qu’appelle-t’on cultures et expressions culturelles ? Quelles modalités seraient 
idéales pour leur promotion (structure organisationnelle, collecte de l’information, 
co-production, rédaction, entretien du lien...) ? ! Quels atouts et risques de la 
transnationalisation des médias ? Quels atouts et risques de l’utilisation 
progressive de l’anglais comme langua franca ?  

Ø Comment se prévenir du risque d’ethnocentrisme dans sa description de l’Autre ?  
 

Repère bibliographique conseillé  

Schiller, Herbert J. 1973. Communication and Cultural Domination. White Plains, NY: 
International Arts and Sciences Press.  

  
Séquence 3: Le journalisme, vecteur d’hybridation culturelle ?  

Les pièges de l’authenticité (Adorno, 1989, Galtung, 1980), de l’inversion des stigmates 
avec l’appel ethnique (Goffman, 1963 ; Garaudy, 1977 ; Cohen, 1999 ; Chaumont, 2001) 
; les risques de l’enfermement communautariste (Ramadan, 2003 ; Ndaye, 2008 ; Peña 
Ruiz, 2010). Les pièges du multiculturalisme (Bourdieu, Wacquant, 2000) et les limites 
des politiques d’affirmative action (Lacorne, 2001 ; Thermes, 2001).  

La fin des cartographies de l’information à sens unique avec l’apparition de pôles 
régionaux de développement (Mattelart, Mattelart, Delcourt, 1984). La requalification des 
échanges mondiaux en termes de “glocalisation“, en tant qu’effort de diversification ou 
d’ajustement de l’offre, selon la qualité de la clientèle locale (Robertson, 2001 ; Khonder, 
2004 ; Bauman, 2011). La culture de masse en tant que facteur d’hétérogénéisation 
culturelle (Fiske, 1987 ; Harvey, 1989 ; Hall, S., 1997).  

La porosité des frontières, comme limite au contrôle social des médias par les autorités 
nationales (Mattelart T., 2002). La promotion “du dedans et du dehors“ pour la 
construction et la consolidation des espaces publics (Balandier, 1962 ; Vittin, 1995). La 
dynamique des réseaux sociaux en tant que promoteurs du changement culturel. La 
glocalization, en tant que mouvement culturel alternatif. (Tudesq, 1994 ; Mattelart, A. 
2002, 2003). La glocalization, en tant que mouvement culturel alternatif (Galland, 2012). 
L’hybridation des pratiques informationnelles, entre médias conversationnels, médias 
traditionnels et médias transnationaux (Dahmen-Jarrin, 2012). La tentation, discutable et 
discutée, des déterminismes technologiques et sociaux dans les lectures des 
“révolutions arabes“ (Cabedoche, 2012). Le néo-militantisme, porteur de déterminisme 



avec la croyance en la "communauté des égaux“ (Flichy, 1999 ; Granjon, 2001).  

L’interculturalité et les théoriciens de la décroissance (Georgescu-Roegen, 1973 ; Kabou, 
1991 ; Latouche, 2001, 2004, 2006 ; Rahnema, Bawtree 1999 ; Rahnema, 2003 ; Rabhi, 
2006 ; Jacquard, 2006...). Les Postcolonial Studies v , héritier de L’Orientalisme (Saïd, 
1978). La valorisation de “l’homme instertitiel“(Bhabha, 2007 ; Hall, 2007) et la promotion 
de l’identité multiple, hybride et mobile (Selim, 1981 ; Clifford : 1988 ; Garcia Canclini,  

1990 ; Appaduraï, 1996 ; Hannerz, 1997 ; Gruzinski, 1999). La promotion “décomplexée“ 
des aires culturelles et linguistiques régionales (Hermès, 2004 ; Ben Henda, 2005). La 
notion de Patrimoine mondial culturel et immatériel de l’Unesco (Diene, 2011 et 2012).  

L’interculturalisme comme adhésion à un ensemble de valeurs communes, 
potentiellement nourries par chaque expression culturelle (Sen, 2005). La nécessaire 
distinction entre valeurs (partagées, nourries de chacune des expressions culturelles), 
les us (spécifiques, sans prétention à l’universalisme) et les mœurs (susceptibles d’être 
jugées par leur infraction des valeurs partagées) (Brodeur, 2001). La recherche d’un 
Nouvel Humanisme et le rôle de l’Unesco à cet effet (Unesco, 2000 ; Yacoub, 2013).  

 

Débat, à partir des questions suivantes, en les reliant à la pratique journalistique :  

Ø Qu’est-ce que l’identité ? Comment traiter des questions identitaires ? ! De 
quelles manières les évolutions contemporaines du monde réinterpellent-elles la 
problématique identitaire ? En quoi le journalisme en constitue-t-il une 
responsabilité sociale de premier plan ? !  

Ø Jusqu’où aller dans la promotion du relativisme culturel ? Comment distinguer les 
valeurs (partagées), les us (spécifiques, sans prétention à l’universalisme) et les 
mœurs (susceptibles d’être jugées) ? Comment se prévenir d’approches 
ethnicisantes, voire racialisantes ? Comment distinguer ouverture religieuse et 
propagande en faveur de sectes ? Comment traiter du créationnisme ? de la 
scientologie ? du djihad ? de la polygamie ? du mariage homosexuel et des hijras 
en Inde? de la médecine traditionnelle ? de l’excision ? du fatalisme social ? de la 
suttee à Bali ? de la chasse au phoque pour la survie humaine en environnement 
polaire ? ! Un universalisme est-il possible, promoteur de la diversité des 
expressions culturelles ?  



Ø Comment se prévenir de l’instrumentalisation des médias transnationaux en tant 
que source pour alimenter la diversité des expressions ? Quel usage des 
diasporas pour le journalisme interculturel ? Quelles obligations sont attachées à 
la qualification de patrimoine mondial de l’Unesco ? La référence au 
développement est-elle ethnocentrique ?  

Repère bibliographique conseillé  

Appaduraï, Arjun 1996. Modernity at Larger : Cultural Dimensions of Globalization, 
Minneapolis: University of Minnesota Press.  

 
 

  



  

Séquence 4 : L’interculturalité, nouvel art de management des médias, ou 
détournement de la pensée critique ?  

L’évolution des industries de la culture, de l’information et de la communication dans la 
production de la valeur, en relation de plus en plus étroite avec les autres grands 
secteurs de l’industrie des réseaux (télécommunication) et du matériel (outils 
informatique...) (Miège, 2009). Le glissement progressif de la culture managériale des 
organisations dans l’univers journalistique (Deslande, 2008), et l’apport de la sociologie 
pragmatique française dans la compréhension critique du phénomène (Boltanski, 
Chiapello, 1999).  

La référence culturelle, en tant que constitutive de valeurs, règles, et postulats 
nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation (Hall, E. T., 1959, 1976). Le modèle 
fondateur d’Hofstede, relatif aux cultures de management (Hofsted, 1980, 1991). Le 
poids des cultures nationales (Chatterjee, Pearson, 2000) et leur influence sur les styles 
de management (Hampden-Turner, Trompenaars, 1997). La théorie de la socialisation 
secondaire sur le terrain des cultures professionnelles (Berger, Lukmann, 1966). La joint-
venture et la gestion de l’interculturalité. Les théories néo-institutionnalistes (DiMaggio, 
Powell, 1983) et les théories de la ressource pour la diversité culturelle, comme élément 
de la performance économique : l’apprentissage de la différence à cet effet sur le lieu 
même du travail (Ely, Thomas : 1996), élément constitutif d’une stratégie globale de 
pénétration des marchés (Lendrevie, Lévy, Lindon, 2012: 982). La pratique et les 
techniques du management interculturel dans les organisations (Mead, 1998, Meier, 
2006). Leur application aux industries de l’information (Deslandes, 2008 ; Lenoble-Bart, 
Mathien, 2011 ; Balima, Mathien, 2012) et à la formation des journalistes (Cabedoche, 
2009). Les extensions des composantes de la diversité, au-delà des seuls apports des 
cultural studies, media studies et autres gender studies (Benhamou, 2006).  

La critique par une lecture ultra-libérale de la diversité constitutive des “cultural 
nationalists“ (Pool, 1963, 1977, 1990 ; Cowen, 2002). Les chartes de la diversité, comme 
“embellissement social“ (Kirby, Harter, 2003). La critique du modèle d’Hosfeste (Livian, 
2011), en faveur d’une convocation cross-culturaliste, multifactorielle, polycontextuelle de 
l’interculturalité (Nifadkar, Tsui, Yi Ou, 2007), articulant les niveaux, micro, méso, macro 
(Chatterjee, Grainger, 2006). La critique des lectures libérales, portée en Europe 
(Lefèbvre, 1970 ; ,Zizek, 2004), Amérique latine (Reguillo, 1997 ; Guinsberg, 2001 ; 
Muñiz, 2008), Afrique (Alleman, d’Almeida, 2004), Asie (Thussu, 2005). La critique de la 
mise à l’écart par les modèles libéraux de l’interculturalité des logiques géoéconomiques 



et géopolitiques présidant à la structuration des hiérarchies, polarisations et sources 
d’exclusion (Mattelart, A., 2002). Diversité culturelle, contre exception culturelle portée 
par l’Europe (Regourd, 2002 ; Benhamou, 2006 ; Marson, 2011), contre la “société du 
spectacle“ (Debord, 1967) et les logique de communication venues d’Outre Atlantique 
(Kojève, 1947).  

La théorie des industries culturelles (Bustamente, Zallo, 1988 ; Garnham, 1990 ; Miège, 
2000a ; Tremblay, Lacroix, 1988) et les nouveaux enjeux de l’industrialisation de la 
culture, de l’information et de la communication (Benhamou, 2006 ; Miège, 2000b ; 
Cabedoche, Damian, Rébillard, Smyrnaïos, 2007) au regard des phénomènes de 
concentration et de financiarisation croissante des médias (Bouquillion, 2010, 2012). Le 
questionnement autour de la persistance d’un espace critique et du pluralisme de 
l’information avec le développement des holdings de communication ? (Aufderheide, 
Barnouw, Cohen, 2005, Bouquillion, 2008 ; Bouquillion, Brosser, Peghini, 2012) La 
critique d’une “culturalisation du politique et du social“? (Zizek, 2004)  

Débat, à partir des questions suivantes :  

Ø En quoi le développement, la concentration et la financiarisation des industries de 
la communication peuvent-ils affecter le pluralisme des expressions ?  

Ø En quoi la gestion de la diversité culturelle interne peut-elle contribuer à la 
performance économique et à la durabilité des organisations médiatiques ? Quels 
sont les atouts et les limites des modèles classiques (Hosfstede) du management 
interculturel ? Quelles politiques de ressources humaines faut-il pour prendre en 
compte la diversité des expressions culturelles (anthropologiques, sociologiques, 
cultuelles, spirituelles, professionnelles, genrées, générationnelles, 
géopolitiques...) au niveau des recrutements et des promotions dans les médias. 
En quoi ces politiques peuvent aussi constituer un « embellissement social » 
trompeur ?  

Ø Quelles différences entre diversité culturelle et exception culturelle ? Quels enjeux 
? Quel rôle peut y jouer l’Unesco ?  

Repères bibliographiques conseillés  

Garnham, Nicholas. 1990. ‘Public Policy and the Cultural Industries’ in Capitalism and 
Communication – Global  



Culture and the Economics of Information, London: Sage. Hofstede, Geert. 1991. 
Cultures and organizations, software of the mind, intercultural cooperation and its 
importance for survival, New York: McGraw-Hill.  

  
Séquence 5 : – L’interculturalité, culture numérique ?  

La notion de culture numérique et le risque de culture mosaïque, autour d’une diffusion 
pléthorique, permanente, sans hiérarchie de l’information (Moles, 1967)  

Cyberjournalisme, uniformisation des pratiques et lectures du changement social à partir 
des technologies de l’information et de la communication (Morozov, 2011, Cabedoche, 
2013).  

Marques identitaires dans les productions journalistiques numériques : nouvelles 
hiérarchies symboliques dans les rédactions en faveur du journalisme de desk ? du geek 
journalism ? du journalisme financier ? (Chupin, 2003) ; nouvelles pratiques entre médias 
traditionnels et médias sociaux ? Risques vis-à-vis des cybertalkers harceleurs (Akdeniz, 
Ellison, 1998).  

Soft power, guerre des langues, nouvelles concurrences culturelles (Gœthe Institute, 
British Council, Institut français, Institut Confucius...) et nouvelles coopérations culturelles 
régionales (European Union National Institutes for Culture) (Kessler, 2013).  

Étude de cas (analyse des sites internet des médias, comparaison des approches et 
détection des problèmes culturels posés ; analyse de l’expérience de formation au « 
journalisme citoyen » de jeunes Syriens à Gaziantep en Turquie, comme outil contre la 
guerre).  

Débat, à partir des questions suivantes :  

Ø En quoi les technologies de l’information et de la communication peuvent-elles 
renouveler les hiérarchies managériales et la gouvernance des organisations de 
production d’information médiatique ? Faut-il parler d’une « communauté des 
égaux » à laquelle tendrait une culture du numérique au sein des équipes de 
rédaction, comme le prétendent certains néo-militants, où les hiérarchies seraient 
abolies dans l’organisation du travail ? ! En quoi les technologies de 
l’information et de la communication produisent-elles du changement social ? En 
sont-elles aujourd’hui le facteur déterminant ?  



Ø Quels atouts et quels risques à ce que le journaliste se transforme 
progressivement en Community manager ? 

Ø Quelles précautions prendre dans le recours comme source aux messages de la « 
citoyenneté numérique », accessibles sur Twitter, Google, FaceBook, etc ? En 
quoi la cybercriminalité repose-t-elle la question de la régulation ? ! En quoi les 
pratiques et cultures journalistiques sont-elles transformées aujourd’hui avec 
le numérique ? Quelles conséquences au niveau des contenus ? Faut-il encore 
former les journalistes, à l’heure des blogs et des médias sociaux et si oui, 
comment ? Quelles convergences et coopétitions entre médias sociaux et médias 
traditionnels ? De quelles plus-values peut encore se prévaloir un journalisme « 
professionnel » par rapport à la culture du « journalisme citoyen » ?  
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