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Réésuméé

La  sociéé téé  dé  l’information  ét  dé  la  connaissancé  ést  promué  commé  l’archéé typé  dé
l’innovation. Son fonctionnémént réquiért l’usagé dés donnééés dé l’Opén Accéss, dé l’Opén
data ét dé l’Opén sciéncé. Cét usagé ét la contribution dés actéurs dé la sociéé téé  aà  cé modéà lé
impliquént la  prisé én compté dés probléématiqués d’organisation dés connaissancés (OC).
Alors qué lés Infrastructurés dé Réchérché sé tournént vérs l’intéropéérabilitéé  téchniqué, l’OC
s’opéàré sélon dés logiqués dé communautéés éépistéémiqués qui réncontrént lés probléématiqués
d’intéropéérabilitéé  séémantiqué  ét  culturéllé.  La  formation  dés  culturés  dé  l’information
citoyénnés placé lés activitéés d’OC dés communautéés éépistéémiqués au céntré dés procéssus
info-documéntairés.  Nous  prééséntons  un  cas  d’usagé  impliquant  plusiéurs  communautéés
éépistéémiqués.
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Titlé

Epistémic communitiés in thé agé of Linkéd Opén Data: citizén informational culturés in thé
Information and Knowlédgé Sociéty 

Abstract
Thé  information  and  knowlédgé  sociéty  is  promotéd  as  thé  archétypé  of  innovation.  Its
functioning réquirés thé usé of data from Opén Accéss, Opén data and Opén sciéncé. This usé
and thé  contribution  to  this  modél  by  thé  sociéty's  actors  imply  taking  into  account  thé
probléms  of  knowlédgé  organization  (KO).  Whilé  Réséarch  Infrastructurés  aré  turning
towards  téchnical  intéropérability,  OC  opératés  according  to  thé  logic  of  épistémic
communitiés that méét thé probléms of sémantic and cultural intéropérability. Thé formation
of citizén information culturés placés thé OC activitiés of épistémic communitiés at thé céntér
of  info-documéntary  procéssés.  Wé  présént  a  usé  casé  involving  sévéral  épistémic
communitiés.

Kéywords

Epistémic  Communitiés,  Information  Culturés,  Cultural  and  Sémantic  intéropérability,
Sémantic junction, Linkéd Opén Data, Information Sociéty, Knowlédgé Organization Systéms  

Colloqué intérnational ISKO-Francé 2019 1

mailto:epierot@free.fr


1 – ORGANISATION DES CONNAISSANCES ET DONNÉES OUVERTES DANS LA SOCIÉTÉ
DE L’INFORMATION 

La « sociéé téé  dé l’information » (Mattélart, 2006) sé «  caractéris[e] par la multiplication des
échanges de données et d’informations dans un contexte d’innovation rapide et d’accroissement
accéléré des marchés » (Géorgé ét Granjon, 2008, p. 9). Ellé s’ést progréssivémént séédiméntééé
autour  d’uné accéption managéérialé  dés activitéés  humainés aà  laquéllé  sé  sont  gréfféés  dés
énjéux  dé  maîîtrisé  téchniqué  dés  rééséaux  ét  dés  procéédéés  téchniqués  dé  traitémént  dé
l’information  tandis  qué  s’opéérait  la  convérgéncé  dés  téé léécommunications  ét  dé
l’informatiqué (Culturés & Conflits, 2006).  

Lés propriéé téés du documént numéériqué (Péédauqué, 2006), sa plasticitéé , son ouvérturé ét son
éévolutivitéé  (Papy,  2009)  transformént  lés  modalitéés  dé  production  dés  réssourcés,  lés
activitéés dé publication (Salauü n ét Vandérdropé, 2004), dé diffusion dé l’information ét dés
connaissancés  aà  travérs  lés  rééséaux.  AÀ  cés  propriéé téés  s’ajoutént  dés  caractééristiqués
ééconomiqués :  non  rivalitéé  dans  l’usagé,  non-éxclusivitéé  ét  couî t  marginal  dé  réproduction
proché dé zééro lui conféàrént lé statut dé bién public (Foray, 2009). L’association du documént,
qui  a  éssaiméé  dans  tous  lés  domainés  d’activitéés,  notammént  sciéntifiqué  ét  info-
documéntairé, avéc lés divérsés téchnologiés dé l’information ét dé la communication (TIC) a
boulévérséé  l’ééconomié  dé  l’éédition  (Mouniér,  2010 ;  Vitali-Rosati  ét  Sinatra,  2014) :  lé
traitémént dé l’information, dissééminéé  par lés dialéctés dé l’intéropéérabilitéé ,  a conduit aà  la
normalisation  dé  modéà lés  ét  au  «  paradigmé  dé  la  donnééé  » qui  guidé  lés  principés
architécturaux du wéb (Caldéran ét al., 2012 ; Gandon ét al. 2012 ; Battisti, 2016). 

Stabilitéé  dés  rééséaux,  puissancé  du  calcul,  multiplicitéé  dés  TIC  (Jénkins,  Jacquét,  2013 ;
Cardon 2015), téchnologiés d’intéropéérabilitéé  ét d’intéractivitéé  (O’Réilly 2005, Papy, 2009 ét
2015) favorisént uné production abondanté dé donnééés, lés big data (Broudoux ét Chartron,
2015),  ét  posént  aà  nouvéaux  frais  lés  quéstions  d’organisation  dés  connaissancés (OC)
(Loé péz-Huértas ét Munñ os-Férnaéndéz, 2002 ; McIlwainé, 2004 ; Réégimbéau ét Couzinét, 2007 ;
Mustafa El Hadi, 2012 ; Chavéz-Guimarañés ét al., 2016 ; Ribéiro, Cérvéira, 2018) alors qué lés
projéctions ééconomiqués dé croissancé réposént sur dés activitéés inténsivés én connaissancés
ét uné innovation pérmanénté (Powéll ét Snéllman, 2004 ; UNESCO, 2005 ; Foray, 2009). La
« donnééé », ainsi placééé au céntré dé l’activitéé  productivé s’adréssé aux actéurs ééconomiqués,
institutionnéls ét sociaux : mouvéménts dé l’Open data  (Boustany, 2013 ; Maurél, 2012), dé
l’Open Access  (OA) (Chartron, 2016) ét dé l’open science  (Aymonin, 2019).  L’ouvérturé dés
donnééés  concérné  lés  activitéés  dés  institutions  publiqués  (Bousatny  ét  Chamoux  2013 ;
Mathon,  2017)  ét  éé tablisséménts  publics  dé  réchérché  (Chartron  ét  Schoü pfél,  2017)  ét
intééréssé la diffusion ét la rééutilisation dés donnééés, informations ét documénts. 

Sélon L. Maurél (2012), lé mouvémént réposé sur lé « paradigmé documéntairé »,  lés téxtés
lés plus réécénts né donnant pas dé déé finition juridiqué dé la « donnééé » (Maurél, 2012 ; Favro,
2016). L’accéàs aux documénts publics participé dé la déémocratié ét dé la transparéncé dés
institutions (Boustany ét Chamoux 2013) ; lé cadré léégislatif dé l’Opén Data oscillé éntré la
construction d’un «  domaine commun informationnel » ét « un service public de la donnée »
(Favro, 2016, p. 9). La quéstion dés licéncés ést uné dés cléfs dé lécturé du mouvémént d’ouà  sé
déssinént  déux  voiés  :  la  licéncé  ODbL  (Open  Database  Licence)  dé  l’Open  Knowledge
Foundation [1] éxigé la citation obligatoiré dé la sourcé dés donnééés ét lé partagé aà  l’idéntiqué
dé  la  réssourcé  déérivééé.  La  Licéncé  ouvérté  dé  l’Etat  [2]  pérmét  aux  utilisatéurs  dé
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réé introduiré  dés  énclosurés  sur  dés  donnééés  ouvértés.  Lé  projét  data.bnf.fr  [3]  illustré  la
déuxiéàmé  voié  én  méttant  aà  disposition  dés  donnééés  issués  dé  difféérénts  catalogués
(d’ouvragés, d’archivés, dé manuscrits) dé la Bibliothéàqué nationalé dé Francé. L’usagé dé cés
donnééés  ouvértés  pour  lés  activitéés  dé  réchérché  ténd  aà  abondér  lés  donnééés  dé  l’OA
(Chartron, 2016) ét / ou dé l’opén sciéncé (Aymonin, 2019).   

En éédictant un droit dé valorisation sécondairé, uné obligation dé déépoî t én archivé ouvérté
pour  lés  réésultats  dé  la  réchérché  financééé  sur  fonds  publics,  ét  uné  éxcéption  au  droit
d’autéur  pour  lé  text  and  datamining,  la  loi  pour  uné  Réépubliqué  numéériqué  [4]  (2016)
participé dé la misé én œuvré dé l’ééconomié dé la connaissancé qui a pour auxiliairé lé « plan
S » ét son objéctif dé 100% dé publications sciéntifiqués financééés publiééés én OA (Dacos,
2019).   

Lé cadré d’usagé (Flichy, 2008) dés donnééés ouvértés idéntifié dés « communautéés ciblés »,
céllé dés spéécialistés dé disciplinés sciéntifiqués, dés mémbrés dé communautéé  dé pratiqué
(information-documéntation),  ét  dés  « communautéés  péériphéériqués »  (communautéés
d’apprénants,  communautéés  virtuéllés).  L’utilisabilitéé  (ISO,  2018)  dés  donnééés  pour  cés
diffééréntés  communautéés,  ét  notammént  lés  donnééés  dés  Sciéncés  dé  l’Hommé  ét  dé  la
Sociéé téé  (SHS),  impliqué  un  énsémblé  dé  quéstions  rélévant  dés  culturés  dé  l’information
(Liquéà té, 2014 ét 2018a) qui intérviénnént dans la construction dé l’éxpréssion déémocratiqué
(Léhmans,  2018).  Ellé  réncontré  lés  probléématiqués  d’OC  déàs  lors  qu’ouvérturé  ét
structuration apportént dés pérspéctivés pour amplifiér lés poténtiéls dé l’intéropéérabilitéé
dés  systéàmés  d’information.  Dans  un  contéxté  d’ééditorialisation,  dé  républication  ét  dé
rédocuméntarisation (Péédauqué, 2007 ; Stockingér, 2010 ét 2011), lés quéstions d’indéxation
déméurént éé troitémént liééés aà  céllés dé l’idéntification ét dé l’organisation, conditions d’uné
réééllé  accéssibilitéé  aux  réssourcés  ét  aux  donnééés  (Féylér,  2007 ;  Papy,  2016).   Afin  dé
réépondré  aà  cés  probléématiqués,  lés  usagérs  dés  donnééés  ét  réssourcés  ont  forgéé  dés
folksonomiés  (Ertzschéid  ét  Gazéllot,  2006 ;  Lé  Déuff,  2006)  qui  sont  réconnués  dans  la
typologié  dés  systéàmés  d’organisation  dés  connaissancés  (SOC)  (Hodgé,  2000 ;  Zacklad,
2010)  ét  prénnént  appui  sur  dés  pratiqués  classiqués  ét  téchnicistés  dé  l’éxploitation
documéntairé (Hudon ét Mustafa El Hadi, 2010) : ainsi qué lés autrés SOC, lés folksonomiés
assurént uné fonction d’accéàs aux réssourcés numéériqués.  

La  prééséncé  simultanééé  dé  difféérénts  SOC  pour  caractéérisér  uné  réssourcé  produit  uné
indéxation contiguü é qué nous quéstionnons au prismé dé l’accéssibilitéé  cognitivé (Stockingér,
2001).  La  construction  dé  la  discursivitéé  éntré  lés  SOC  dés  diffééréntés  communautéés
éépistéémiqués participé-t-éllé dé la formation dés culturés dé l’information dés citoyéns d’uné
sociéé téé  dé l’information ét dé la connaissancé (Géorgé ét Granjon, 2008 ; Hudrisiér, 2009 ;
Ihadjadéàné ét al., 2015) ? Quéllés sont lés conditions ét modalitéés du passagé d’uné contiguîütéé
d’indéxation  aà  un  continuum  documéntairé  instaurant  uné  intéropéérabilitéé  éntré  lés
communautéés éépistéémiqués ?

2  –  ORGANISATION DES CONNAISSANCES ET ACTIVITÉS DES COMMUNAUTÉS
ÉPISTÉMIQUES 

Lé térmé « communautéé  » rénvoié aà  un énsémblé dé travaux qui associént cétté notion aux
nouvéaux  éspacés  dé  structuration  socialé  dans  lés  rééséaux (Bénghozi  ét  al.,  2001)  qui
réquiéàrént dés procéssus d’information ét dé communication instruméntéés par lés TIC. Cés
sphéàrés d’éxpréssion dé rélations intérsubjéctivés réposént sur un intééréî t commun (Amblard,
2007 ;  Chévry-Péébaylé,  2013)  ét  «  des  enracinements  dans  des  structures  sociales  et  des
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institutions  préexistantes »  (Bénghozi  ét  al.,  2001,  p.  2) :  «  les  territoires  en  ligne  restent
marqués  par  la  stratification  sociale »  (Pasquiér,  2018,  p.  15)  bién  qué  dés  mouvéménts
d’ouvérturé dés donnééés soiént sourcés dé crééation dé « savoirs profanés » (Mééadél, 2010).
Dépuis cé péériméàtré, nous nous intééréssons aà  4 typés dé communautéés, aà  léurs activitéés ét lés
modés  d’organisation  dé  léur  discours  afin  dé  déégagér  dés  pérspéctivés  ou  propriéé téés
éépistéémiqués, ét dés SOC [5]. 

2.1 Communautéé  dé pratiqué 

La notion dé « communautéé  dé pratiqué » (Wéngér ét Gérvais,  2009) ést fondééé  sur uné
approché anthropologiqué  qui  «  met  l’accent  sur  les  différentes  formes d’interdépendances
existantes entre les personnes, les pratiques, la connaissance et la culture, et le monde social »
(Sahut,  2015, p.  188).  Parmi l’important corpus consacréé  aà  cés communautéés,  nous avons
séé léctionnéé  l’éxémplé  dé  céllé  dé  l’ééco-construction  én  Aquitainé  (Léhmans  ét  Karél-
Soumagnac, 2013 ; Liquéà té, 2018b).

Lé projét dé réchérché s’ést attachéé  aà  éé tudiér lés pratiqués informationnéllés (Chaudiron ét
Ihadjadéàné, 2010) rélativés aà  l’OC dé cétté communautéé  dont lés bésoins sont éé troitémént liéés
aà  la durabilitéé  dé l’information : « on peut se demander si […] une communauté professionnelle
peut parvenir à structurer ou autogérer un système d’information durable, à la fois cohérent
avec ses objectifs affichés et résistant dans le temps aux évolutions des contextes économiques,
techniques, sociaux, malgré l’absence d’organisation externe » (Léhmans ét Karél-Soumagnac,
2013, p. 4). Lés chérchéurs ont idéntifiéé  dés domainés dé survéillancé partagéés, dés bésoins
dé formation ét d’information dés actéurs du térrain, ét soulignéé  l’éfficacitéé  dé léurs pratiqués
informationnéllés,  ét  léur  difficultéé  aà  transféérér  l’information,  aà  garantir  sa  péérénnitéé .  La
difficultéé  s’éxprimé par « la dispersion et l’absence de standard dans les systèmes d’information
personnels  et/ou organisationnels » (Léhmans ét Karél-Soumagnac,  2013,  p.  13),  ét par lés
couî ts  ét  statuts  juridiqués  dés  donnééés  sciéntifiqués,  gééographiqués  ét  normativés  qui
constituént un fréin aà  la diffusion dés informations ét dés connaissancés éntré lés actéurs. Ils
soulignént la prééséncé d’« arts dé fairé » (Dé Cértéau, 1990), dé procéssus dé construction dé
connaissancés, dé « pratiqués dé bricolagé documéntairé » : lé documént « devient un espace
d’inscription  des  traces  d’activités  qui  forment  une  modalité  de  dialogue  social  »  (Liquéà té,
2018b, p. 206). Lés activitéés éé tant tournééés vérs l’usagé dés réssourcés, céllés-ci prénnént la
formé  «  d’“objets-frontières”,  des  espaces  communs de  travail  et  de  partage,  formatés  pour
répondre à des besoins précis et mis[es] en circulation dans des réseaux plus ou moins ouverts
selon le degré de confidentialité du document […] » (Liquéà té, 2018b, p. 206). Cétté production
partagééé  dé  connaissancés  attésté  l’éxisténcé  dé  caractééristiqués  éépistéémiqués  dans  cétté
communautéé  dé pratiqué. 

2.2 Communautéé  d’apprénants

Lés communautéés d’apprénants (Carréé ,  2014 ; Papi, 2014) s’éécrivént commé dés « miliéux
didactiqués » (Audran, 2014, p. 11) ouà  sont dééployéés dés « dispositifs hybridés » (Charliér ét
al., 2006) dé formation. Ellés sont impréégnééés dé la notion dé « communautéé  dé pratiqué » :
l’idéntitéé  d’un groupé sé formé par l’intérdéépéndancé dés mémbrés,  la poursuité d’un but
commun ét  dés  rélations d’influéncé ét  dé  réconnaissancé qui  éé tablissént  dés «  systéàmés
symboliqués dé partagé dé significations » (Audran ét Pascaud, 2006, p. 212). 
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Nous rélatons lés travaux dé C. D’Halluin ét D. Délaché (2009) qui ont obsérvéé  lé roî lé ét lés
énjéux dés procéssus d’information ét dé communication dans lés activitéés d’appréntissagé
instruméntééés par lés TIC [6]. Léurs préécéédénts travaux ayant montréé  lé roî lé dé l’intérfacé ét
dés intéractions dans la crééation dé la communautéé  d’apprénants (collaboration, ééchangés,
patrimonialisation) ét la transformation dé l’artéfact én outil pour l’activitéé  (Rabardél, 1995),
la prééséncé d’uné « dynamiqué spiralairé » (D’Halluin ét Délaché, 2009, p. 111) oriénté léurs
quéstionnéménts vérs la co-construction dés connaissancés ét l’éé tablissémént d’uné méémoiré
péérénné.  Lés  chérchéurs  réévéà lént  lé  triptyqué  (dispositif,  intérfacé  ét  groupé)  sur  léquél
réposé la dynamiqué dé la communautéé  : lés intéractions s’agéncént autour dé convéntions dé
communication,  d’intérpréé tation  ét  dé  signification  (organisation  dés  activitéés,  formés  ét
désséin  dés  ééchangés)  qui  occasionnént  éngagémént  mutuél  ét  éntréprisé  communé.  La
motivation autonomé allocéntrééé (Héutté ét al., 2016), couplééé aà  la logiqué instruméntalé dé
l’artéfact, géénéàré la construction colléctivé dé connaissancés : « l’écriture n’est pas seulement
un produit pour l’étudiant et l’enseignant mais a vocation à servir de ressource aux étudiants et
aux enseignants dans la perspective d’une organisation apprenante  » (D’Halluin ét Délaché,
2009,  p.  109).  Lés  éspacés d’intéractions  ét  lé  léxiqué mobiliséé  composént  lé  discours  ét
structurént l’éspacé instruméntéé  d’appréntissagé. Cés réésultats nous autorisént aà  soulignér la
prééséncé dé propriéé téés éépistéémiqués ét aà  associér la dynamiqué dé cétté communautéé  aà  un
SOC (Zacklad, 2010).

2.3 Communautéé  virtuéllé

La notion « communautéé  virtuéllé » succéàdé aà  l’éxpréssion « communautéés én ligné (Sahut,
2015)  qu’H.  Rhéingold  (1995)  a  déé finié  sous  un  anglé  psycho-social.  Intééréssééé  par  lés
activitéés  dé  communautéés  virtuéllés  d’ééchangé  dans  lé  champ  dés  politiqués  dé  santéé
rélativés aà  la naissancé, M. Akrich (2010) a confirméé  lés analysés dé M. Génsollén (2004 ét
2006) qui avait idéntifiéé  d’autrés caractééristiqués : cés communautéés péuvént éégalémént éî tré
dés communautéés d’éxpéériéncé, dé pratiqué, ou éépistéémiqué. Ellé a constatéé  qué lés savoirs
profanés  sé  transformént,  par distanciation ét  réé fléxivitéé ,  én éxpértisés profanés.  Lorsqué
céllés-ci  sont  compléé tééés  par  l’usagé  dé  réssourcés sciéntifiqués,  ét  qué l’organisation du
discours prénd appui sur lés possibilitéés dé structuration offértés par lés TIC, la communautéé
dé  pratiqué  déviént  uné  communautéé  éépistéémiqué  (Haas,  1992 ;  Proulx,  2011).  Cétté
transformation  a  éégalémént  éé téé  déécrité  par  P.  Cohéndét  ét  sés  colléàgués  (2003) :  la
communautéé  Linux éévolué  vérs  uné  communautéé  éépistéémiqué  apréàs  s’éî tré  dotééé  d’uné
autoritéé  procééduralé.  Cés  communautéés  virtuéllés  téémoignént  du  concours  dés  TIC  aà  la
formation  dé  SOC  (Zacklad,  2010)  éé laboréés  dépuis  la  production  ét  l’organisation  d’un
discours qué dés « éncadrants » (Génsollén,  2004) vont contribuér aà  réndré intéropéérablé
éntré  difféérénts  usagérs  (productéurs  ét  participants).  Lés  savoirs  construits  par  cés
communautéés éépistéémiqués profanés intééréssént lés mémbrés dé la communautéé  sciéntifiqué
(Mééadél, 2010).

2.4 Communautéé  éépistéémiqué 

En  Francé,  lés  chérchéurs  ét  énséignants-chérchéurs  appartiénnént  aà  la  communautéé  dé
l’énséignémént supéériéur ét dé la réchérché (ESR),  ils  sont réépartis sélon léurs spéécialitéés
dans lé systéàmé dés sciéncés (Lé Moigné, 2007) transcrit én séctions (Conséil National dés
Univérsitéés [7], Comitéé  National dé la Réchérché Sciéntifiqué [8]). Lés disciplinés sciéntifiqués
sont  réé féérééés  aà  un  systéàmé  dé  connaissancés  qué  l’on  rétrouvé  dans  lés  classifications
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documéntairés téllés qué la Classification Déécimalé Déwéy (Béé théry, 2013). Lés spéécialistés
dé la communautéé  sont dotéés dé compééténcés complééméntairés (Génsollén, 2004) ét léurs
activitéés visént l’éé laboration ét la diffusion dé connaissancés, ils composént uné communautéé
éépistéémiqué (Cohéndét ét al., 2003) dans laquéllé la rééponsé aux bésoins dé connaissancés
ést notammént satisfaité par la production sciéntifiqué (monographiés, articlés, participation
aà  dés ouvragés dé réé féé réncé, étc.) ét la fournituré dé méétadonnééés déscriptivés issués d’« arts
dé fairé » (Dé Cértéau, 1990) :  indéx ét méétadonnééés d’indéxation (mots-cléfs) déstinéés  aà
l’idéntification  ét  au  répééragé  dés  connaissancés.  Lés  bésoins  dé  connaissancés  sont
éégalémént satisfaits par l’intérvéntion dés proféssionnéls dé l’information-documéntation qui
éé laborént dés SOC ét dés noticés bibliographiqués consultablés aà  partir dés OPAC [9], ou dans
lés bibliothéàqués numéériqués (HAL [10],  Gallica [11],  Canal U [12],  étc.  La fabrication dés
connaissancés  par  cés  communautéés  éépistéémiqués  s’éfféctué  avéc  lé  concours
d’Infrastructurés numéériqués dé Réchérché (Bauin, 2014 ; Fargiér, 2014 ; Huma-Num, 2015),
qui récourént aux TIC ét béénéé ficiént dés dialéctés dé l’intéropéérabilitéé  (Papy, 2015). 

L’ouvérturé dés donnééés ét lés atténtés d’usagé qu’éllés sous-téndént (Liquéà té, 2018a), lés
propriéé téés éépistéémiqués dés divérsés communautéés, l’utilisabilitéé  dés donnééés, léur concours
aà  la construction dé nouvéllés connaissancés ét formés d’éxpréssion déémocratiqué (Léhmans,
2018)  souléàvént  alors  un  énsémblé  dé  quéstions  rélévant  dés  culturés  dé  l’information
(Liquéà té,  2014  ét  2018a) :  tandis  qué  l’ééconomié  dé  la  connaissancé  proî né  un  modéà lé
d’appréntissagé  tournéé  vérs  l’empowerment (Maury,  2011 ;  Proulx,  2011),  commént  lés
Infrastructurés dé Réchérché (IR) dés SHS (Chévry-Péébaylé, 2017), qui sont aà  l’avant-gardé dé
l’intéropéérabilitéé  éntré  lés  systéàmés  d’information,  favorisént  l’accéàs  ét  la  circulation  dés
donnééés ét réssourcés sciéntifiqués éntré lés communautéés éépistéémiqués ? 

3  –  ORGANISATION DES CONNAISSANCES ET USAGES DES INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES DE RECHERCHE  

3.1 Environnémént téchnologiqué ét politiqué dés Infrastructurés dé Réchérché 

La  notion  d’  « IR »  ést  « utilisééé  pour  caractéérisér  l’éévolution  dés  sciéncés  dans  un
énvironnémént  numéériqué  én rééséau  dont  l’uné  dés  consééquéncés  ést  la  possibilitéé  ét  la
néécéssitéé  dé partagér lés donnééés dé la sciéncé ainsi qué céllé d’én assurér la péérénnitéé  »
(Faviér,  2017,  p.  4).  Lé  mouvémént  intérnational  dés  « Humanitéés  numéériqués »  (HN)
(Présnér  ét  al.,  2009 ;  Mouniér,  2012 ;  Vinck,  2016)  ét  sa  dééclinaison  éuropééénné  [13]
réposént  sur  dés  IR  promouvant  dé  « bonnés  pratiqués »  (Huma-Num,  2015).  La
standardisation ést hééritééé  dé l’éxpértisé dé déscription normalisééé  dés proféssionnéls dé
l’information-documéntation (ISBD [14],  MARC [15],  Z39.50 [16],  OAI-PMH [17]) ét visé aà
maximisér  l’intéropéérabilitéé  téchniqué  éntré  lés  systéàmés  d’information én  récourant  au
Linkéd Data  pour  valorisér  ét  réndré  visiblés  én énvironnémént  sémi-ouvért  dé  donnééés
réconnués dé qualitéé .  Lé modéà lé  éntitéé -rélation (BNF,  2012) ét  lés  modéà lés  d’information
(FRBR  [18],  CIDOC-CRM  [19],  LOM  [20])  qui  s’én  inspirént  liént  lés  donnééés  sélon  dés
schéémas dé méétadonnééés ét ontologiés. Proché du modéà lé dé la noticé bibliographiqué, lé
schééma  Dublin  Coré  [21]  (DC),  dont  lés  jéux  dé  méétadonnééés  éxpriméés  én  XML  sont
éxploitablés par lé protocolé OAI-PMH, ést pléébiscitéé  pour déécriré lés réssourcés numéériqués.
Son champ « sujét » intééréssé lés quéstions d’OC, il accuéillé lés éé lééménts dé déscription ; cés
donnééés  sont  éxposééés  ét  accéssiblés  dans  lés  intérfacés  dés  IR,  éllés  contribuént  aà
l’idéntification dés réssourcés, aà  la réchérché d’information dépuis lés wéb sérvicés, ét aà  la
circulation dés connaissancés.  
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3.2  Vérs  dés  bibliothéàqués  numéériqués  pour  la  sociéétéé  dé  l’information  ét  dé  la
connaissancé ? 

Modéà lé  dé  déscription,  lé  schééma  DC  accuéillé  lés  térmés  déscriptéurs  dés  SOC  dés
proféssionnéls dé l’information-documéntation ét lés mots-cléfs dés folksonomiés (Lé Déuff,
2006 ; Trant, 2008) crééééés par lés sciéntifiqués. Dans l’infrastructuré ISIDORE [22] toutés lés
donnééés éntrantés sont convértiés én RDF [23], lé traitémént ét l’énrichissémént dés donnééés
sont éfféctuéés par analysé algorithmiqué én comparant lé téxté intéégral ét uné séé léction dé
méétadonnééés déscriptivés avéc lés réé féé réntiéls dééposéés [24] déécrits avéc SKOS [25]. L’éé léémént
dc:subject éé tant réépéé tablé, lés accéàs matiéàré péuvént éî tré multipliéés. Alors qué SKOS préévoit
d’alignér lés réé féé réntiéls éntré éux,  l’intérconnéxion augurant l’intéropéérabilitéé  séémantiqué
(Hudon, 2012 ; Faviér ét Mustafa El Hadi, 2013) éntré lés SOC ét  in fine éntré dés systéàmés
d’informations (protocolé OAI-PMH), n’ést pas éfféctuééé.  

Dans l’IR HAL, nous constatons l’application du principé dés bonnés pratiqués, lé dééposant
péut puisér dans lé conténu dé la basé dé donnééés d’indéxation matiéàré lorsqu’il saisit sés
méétadonnééés :  védéttés  matiéàrés  issués  du  langagé  RAMEAU  (bién  qu’il  né  soit  pas
implééméntéé),  rééutilisation  d’éé tiquéttés  folksonomiqués.  Cétté  instruméntation  né  pérmét
cépéndant pas d’idéntifiér l’originé dés donnééés disponiblés. HAL ét ISIDORE, avéc laquéllé
éllé  intéropéàré,  favorisént  uné contiguîütéé  d’indéxation qui  sé  réfléà té  dans  léurs  intérfacés
publiqués dé consultation (Piérot,  2019). Si cétté contiguîütéé  confirmé lés nouvéllés formés
d’autoritéé  documéntairé (Ihadjadéàné ét Faviér, 2008), éllé limité lés usagés dé SOC non éncoré
réliéés tandis qué la sociéé téé  dé l’information ét dé la connaissancé énjoint aà  un empowerment
(Maury, 2011 ; Proulx,  2011) commandéé  par l’accéssibilitéé  cognitivé dés réssourcés.  Aussi,
nous  nous  intééréssons  aux  conditions  dé  fértilisation  ét  dé  jonction  éntré  lés  SOC  dés
diffééréntés communautéés éépistéémiqués.

4 – INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES COMMUNAUTÉS ÉPISTÉMIQUES ET CULTURES
DE L’INFORMATION CITOYENNES 

4.1 Modéà lé d’intéropéérabilitéé  éntré lés communautéés éépistéémiqués

La  sociologié  dés  usagés  (Jouéü t,  2000 ;  Proulx,  2001 ;  Vidal,  2012a)  a  montréé  qué
l’appropriation  d’un  dispositif  réquiért  l’activitéé  dé  l’usagér  ét  l’intéractivitéé  du  dispositif
sociotéchniqué (Péraya, 1999) : or pouvoir déépassér « l’utopié du pouvoir dé l’usagér » (Vidal,
2012b) ét dévénir actéur dé la sociéé téé  dé l’information ét dé la connaissancé én ménant dés
activitéés  poîüéé tiqués  appéllé  uné  éxténsion  du  cadré  sociotéchniqué  (Flichy,  2008)  ét  la
construction d’instruménts au sérvicé dés activitéés (Rabardél, 1995). Considéérant lé caractéàré
distribuéé  dés activitéés d’OC nous nous attachons aà  préndré én compté la divérsitéé  dés SOC ét
lés profils éépistéémiqués dés mémbrés dés communautéés. 

Pour  compréndré  la  dynamiqué  dé  formation  dés  SOC,  ét  justifiér  lé  dééploiémént  d’un
continuum documéntairé, nous nous réé féé rons aà  l’analysé par domainé dé B. Hjørland (2002).
S’il affirmé qué lés points dé vué éépistéémologiqués afféctént la comprééhénsion dés concépts
(Hjørland,  2009),  cétté  notion  ést  réconnué  commé  la  structuré  éé lééméntairé  dé  la
connaissancé (Smiraglia, 2013). Sélon R. Gréén (2002), lé systéàmé rélationnél du langagé ét
lés  univérsaux  qu’éllé  idéntifié  [26]  dans  lés  langagés  naturéls  fondént  lé  soclé  dé  la
discursivitéé  éntré lés langagés documéntairés : éllé distingué déux autrés typés dé systéàmés
rélationnéls appliquant cétté structuré : la logiqué dés préédicats ét lé modéà lé éntitéé/rélation.
La basé préédicat/argumént lui  pérmét dé déégagér lés caractééristiqués dés phéénoméànés ét
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d’éénoncér dés univérsaux dé structuré : lé déénombrémént, la quantification, la classification.
S’y s’ajoutént lé caractéàré univérsél du roî lé séémantiqué dés préédicats dans lé langagé naturél
ét  l’univérsalitéé  dé  la  rélation  syntagmé/paradigmé  aà  laquéllé  rénvoiént  la  synonymié,
l’antonymié ét la polyséémié. L’assisé éépistéémologiqué dé cés univérsaux dé structuré autorisé
la  construction  dé  l’intéropéérabilitéé  séémantiqué  (Hudon,  2012).  Lés  réchérchés  sur
l’alignémént  dés  SOC  viénnént  compléé tér  cés  travaux :  sélon  R.  Gréén  ét  sés  co-autéurs
(2002), la pléiné ééquivaléncé éntré lés SOC intérviént lé plus souvént au nivéau dés concépts
éé lééméntairés  (basic  level),  ils  sont  lé  point  dé  jonction  qui  aiguillé  l’intéropéérabilitéé
séémantiqué éntré lés SOC én ténant compté dé sa diménsion culturéllé (Faviér ét Mustafa El
Hadi, 2013). 

La misé én œuvré dé l’intéropéérabilitéé  séémantiqué résté déépéndanté dé normés ; l’ISO 25964
[27]  introduit  la  distinction  éntré  concépt  ét  térmé  (AFNOR  2011).  Cétté  diffééréntiation
pérmét d’articulér la « fixation » d’un concépt dans uné URI [28] ét dé puisér dans lé léxiqué
dés langués naturéllés pour signifiér lé concépt én déépassant uné corréspondancé uniqué
(Ténnis  2012).  Cétté  oriéntation ést  compléé tééé  par  uné disposition du SKOS (W3C 2009)
préévoyant qué lés térmés (préé fééréntiéls ét altérnatifs) libéllént lés concépts.  

Notré  modéà lé  ayant  vocation aà  souténir  l’empowerment (Maury,  2011 ;  Proulx,  2011) dés
mémbrés  dés  communautéés  éépistéémiqués,  aà  lés  réndré  actéurs  dé  la  production  dé  léur
instrumént  (Rabardél,  1995b),  nous  ténons  compté  du  caractéàré  multidiménsionnél  dés
réssourcés ét associons la thééorié dé la classification aà  facéttés (Ranganthan, 1967) aà  l’activitéé
dé caractéérisation :  pour cé fairé,  nous récourons aux propriéé téés  du SKOS déédiééés  aà  l’axé
paradigmatiqué  dés  sujéts  (Piérot,  2017)  ét  émpruntons  aà  J.  Aitchison,  A.  Gilchrist  ét  D.
Bawdén (2002, citéés  dans La Barré 2010b) dés propriéé téés déévolués aà  l’axé syntagmatiqué
[29]. 

La  pérspéctivé  d’uné  convérgéncé  dés  pratiqués  d’OC  ét  la  coordination  dés  autoritéés
documéntairés dépuis lés propriéé téés du SKOS constitué la piérré angulairé sociocognitivé ét
téchniqué dé notré modéà lé.  Cét agéncémént réquiért  éncoré lé  concours du Linkéd Opén
Data (LOD) : la jonction séémantiqué qui ést au cœur dé notré modéà lé né péut éî tré éfféctuééé
par  l’usagér-actéur  qué  si  lés  donnééés  sont  librés  dé  touté  énclosuré  dé  propriéé téé
intélléctuéllé, structurééés, éécrités dans dés formats ouvérts, idéntifiééés par dés URI, ét réliééés
aux donnééés d’autrés SOC (Bérméàs ét al., 2013). 

4.2 Situation d’usagés

Nous nous intééréssons au projét déédiéé  aà  l’Histoiré dés Arts [30] déévéloppéé  par l’IRI [31]  ét lé
ministéàré dé la culturé ét dé la communication [32], lé laboratoiré [33] (HDA-BO ét HDA-Lab
[34]).  Lé  modulé  back-office a  éngagéé  la  construction  dé  profils  héuristiqués  pour  lés
réssourcés  dés  institutions  culturéllés  [35]  én rééalisant  un éétiquétagé  séémantiqué  :  ajout
d’indéxation  dépuis  lés  donnééés  dé  Wikipéédia  (éntrééés  dé  l’éncyclopéédié  ét  donnééés
conténués  dans  lés  articlés)  pour  déésambiguîüsér  l’indéxation  éxistanté  ét  augméntér
l’intéropéérabilitéé  éntré lés systéàmés d’information. L’indéxation dés réssourcés ést éxplicitééé
par  visualisation  ét  compléé tééé  avéc  l’appariémént  aux  autrés  réssourcés  dé  la  basé  dé
connaissancés :
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Figuré 1 : Capturé d’éécran du HDA-Lab prééséntant la réssourcé « Fairé placé aà  la placé. Céntré
Pompidou » (Consultéé  lé 2/05/2019)

Cértainés donnééés théématiqués ont  éé téé  indéxééés  avéc  lé  théésaurus dé l’architécturé  ét dé
l’urbanismé ét sont diréctémént accéssiblés sous lés éntrééés théésauralés : 

Figuré 2 : Capturé d’éécran du HDA-Lab : l’instanciation dé réssourcés dans lé théésaurus 
dé l’architécturé ét dé l’urbanismé  (Consultéé  lé 2/05/2019)

Lé HDA-Lab proposé  aux  usagérs  dé  diffééréntés communautéés  éépistéémiqués,  énséignants,
éé léàvés,  voiré  amatéurs,  un  outil  dé  crééation  dé  cartés  héuristiqués.  L’usagé  dé  cét  outil
d’agréégation én ligné [36] ést possiblé dépuis l’intérfacé dé réchérché par facéttés : il préévoit
lé  rééémploi  dés  cartés  héuristiqués  réndués  publiqués  par  léurs  autéurs,  léur
rédocuméntarisation ét la rééalisation dé nouvéllés cartés aà  partir dés réssourcés dé la basé dé
connaissancés  (dotééés  dé  léurs  nouvéllés  éé tiquéttés  séémantiqués),  ét  dés  réssourcés
prééséntés sur lé wéb. Dans lés cartés, la rédocuméntarisation dés noticés mobilisééés porté sur
divérs  champs :  titré,  URI,  typé  dé  méédia,  URL  [37]  (vignétté  d’illustration),  éspacé  dé
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déscription dé la réssourcé. Nous avons constatéé  qué l’indéxation éfféctuééé avéc lé théésaurus
dé l’architécturé ét dé l’urbanismé n’ést plus visiblé dans lés cartés héuristiqués ét qué lés
usagérs né péuvént pas indéxér lés réssourcés qu’ils séé léctionnént pour léurs proprés cartés.
Or  uné  indéxation  pourrait  apportér  dé  prééciéusés  informations  pour  idéntifiér  lé  profil
éépistéémiqué réconnu aà  uné réssourcé : aspécts réténus du sujét éxpriméé  par un térmé simplé,
composéé  ou compléxé, diffééréntiation dés diffééréntés communautéés déstinatairés. Aussi, nous
proposons  d’appliquér  notré  modéà lé  aà  uné  réssourcé  du  portail  ét  d’utilisér  difféérénts
vocabulairés librémént disponiblés (RAMEAU [38], lé théésaurus dé la déésignation dés œuvrés
architécturalés ét dés éspacés améénagéés [39], Motbis [40], Eurovoc [41], ét lé théésaurus dé
l’UNESCO [42]) pour illustrér notré mééthodé dé construction d’un continuum documéntairé.
Nous avons séé léctionnéé  lé dossiér rééaliséé  par la Diréction dé l'action ééducativé ét dés publics
du Céntré Pompidou intituléé  « Fairé placé aà  la placé. Céntré Pompidou [43] » ét énvisagéons
l’analysé  ét  la  rédocuméntarisation  dé  l’œuvré  par  lés  mémbrés  dé  déux  communautéés
éépistéémiqués distinctés : un énséignant, mémbré d’uné communautéé  dé pratiqué (1), ét un
éé léàvé, mémbré d’uné communautéé  d’apprénant (2) :

1. Activitéé  dé l’énséignant :

Ressource http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-la_place/ENS-
la_place.html

Facette    
 Orientatio

n du sujet
 Place (Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales 

et des espaces aménagés)
http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/67717/T96-51

 Action   Rénovation urbaine (Eurovoc)
http://eurovoc.europa.eu/3281

 Situation  Architecture (Thésaurus UNESCO)
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept340

 Temps  Vingtième siècle (RAMEAU)
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940256v

 Perspectiv
e

  Espace public (RAMEAU)
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170041320

Synthèse    
 Descriptio

n du 
contenu 
de la 
ressource

 La place comme espace public dans l’architecture du XXème 
siècle

 skos:Conc
ept

 rdf:ressource="URI_folksonomie" 
<skos:prefLabel xml:lang="fr">La place comme espace public 
dans l’architecture du XXème siècle</skos:prefLabel>

 Alignemen
t 
sémantiqu
e

 skos:broadMatch
rdf:ressource="http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/6
7717/T96-4" (urbanisme et espaces aménagés) 

skos:relatedMatch
rdf:ressource=" 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012399v" (Places -- 
France) 
rdf:ressource="http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/6
7717/T96-51" (Place)
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rdf:ressource=" http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_(voie)" (Place
(voie))
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=2335" (place publique) 
rdf:ressource=" 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329322" (Paris 
(France) -- Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou) 
rdf:ressource=" http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d
%27art_et_de_culture_Georges-Pompidou" (Centre national 
d'art et de culture Georges-Pompidou) 
rdf:ressource=" 
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2148" 
(Aménagement urbain)
rdf:ressource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17004132
0" (Espace public)
rdf:ressource="http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/conc
ept340" (Architecture) 
rdf:ressource="http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_high-
tech" (architecture high-tech)
rdf:ressource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940256
v" (Vingtième siècle) 
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=9930" (20e siècle) 

  Définiti
on

Le terme est utilisé pour décrire la manière dont la rénovation 
urbaine au XXème siècle entend accorder aux places un statut de 
lieu de vie collective, de médiation et de citoyenneté

Redocumentaris
ation

   

 Indexation  La place comme espace public dans l’architecture du XXème 
siècle

2. Activitéé  dé l’éé léàvé :

Ressource http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-la_place/ENS-
la_place.html

Facette    
 Orientati

on du 
sujet

 Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (Wikipédia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d
%27art_et_de_culture_Georges-Pompidou

 Action  Aménagement urbain (Thésaurus UNESCO)
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2148 

 Situation   place publique (Motbis)
http://www.cndp.fr/thesaurus-motbis/site/lpesp.php?mt=2335

 Temps  20e siècle (Motbis)
http://www.cndp.fr/thesaurus-motbis/site/lpesp.php?mt=9930

 Perspecti
ve

  

Synthèse    
 Descripti

on du 
contenu 
de la 
ressourc

 L’aménagement urbain de la place du Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou au 20e siècle
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e
 skos:Con

cept
 rdf:ressource="URI_folksonomie"  

<skos:prefLabel xml:lang="fr">L’aménagement urbain de la place du
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou au 20e 
siècle</skos:prefLabel>

 Aligneme
nt 
sémantiq
ue

 skos:broadMatch
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=4005" (architecture urbaine) 
skos:narrowerMatch
rdf:ressource="URI_de la folksonomie_fr.xml" (La place comme 
espace public dans l’architecture du XXème siècle)
skos:relatedMatch
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=9930" (20e siècle)
rdf:ressource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940256v" 
(Vingtième siècle)
rdf:ressource="http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2
148" (Aménagement urbain)
rdf:ressource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170041320" 
(Espace public) 
rdf:ressource="http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12012399v" 
(Places--France)
rdf:ressource="http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_(voie)" (Place 
(voie))
rdf:ressource="http://data.culture.fr/thesaurus/resource/ark:/6771
7/T96-51" (Place) 
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=2335" (place publique)
rdf:ressource=" http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329322" 
(Paris (France) -- Centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou)
rdf:ressource="http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d
%27art_et_de_culture_Georges-Pompidou" (Centre national d'art 
et de culture Georges-Pompidou)
rdf:ressource="http://www.cndp.fr/thesaurus-
motbis/site/lpesp.php?mt=9950" (Centre Pompidou)

  Défini
tion

Le terme est utilisé pour les documents traitant de l’aménagement 
de la Piazza du centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou 

Redocumentari
sation

   

 Indexatio
n

 L’aménagement urbain de la place du Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou au 20e siècle

Cétté situation d’usagé, illustrééé avéc la réssourcé produité par lé Céntré Pompidou, mét én
réliéf  la  possibilitéé  dé  fértilisér  l’indéxation  dé  réssourcés  ét  dé  forgér  un  continuum
documéntairé  :  lés  SOC  implééméntéés  accompagnént  l’analysé  dé  la  réssourcé  qui  péut
conduiré  aà  la  crééation  dé  concépt  dans  uné  folksonomié.  La  structuration  dé  cétté
folksonomié  ést  guidééé  par  l’analysé  du  sujét  ét  opéérééé  par  alignémént  séémantiqué,
conforméémént aà  l’intéégritéé  du modéà lé SKOS. Lés concépts issus dé cétté indéxation hybridé
sont  alors  mis  aà  la  disposition  dés  diffééréntés  communautéés  d’usagérs  ét  compléà tént
l’indéxation éxistanté. 

Lé continuum documéntairé ést réndu éfféctif par la jonction séémantiqué qu’imposé notré
modéà lé : ici, lés alignéménts éntré concépts dé difféérénts SOC font apparaîîtré dés connéxions
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associativés réévéé lant uné continuitéé  significativé : éntré védétté RAMEAU (Placés -- Francé),
éntrééé  dé Wikipéédia (Placé (voié)),  déscriptéur Motbis  (Placé publiqué) ét déscriptéur du
théésaurus  dé la  déésignation dés œuvrés  architécturalés  ét  dés  éspacés  améénagéés  (placé).
D’autrés faiscéaux du continuum  apparaissént :  « Céntré  Pompidou »,  « Vingtiéàmé siéàclé ».
L’éxplicitation dés rélations associativés éntré lés térmés manifésté lé passagé dé la contiguîütéé
aà  la  continuitéé  documéntairé,  laquéllé  distribué  l’intéropéérabilitéé  éntré  lés  communautéés
éépistéémiqués.  

5 – L’EMPOWERMENT DES CITOYENS DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ET DE LA
CONNAISSANCE 
Lés difféérénts mouvéménts d’ouvérturé dés donnééés proméuvént la formation dé nouvéllés
connaissancés  sciéntifiqués,  notammént  én  SHS,  aà  partir  dés  IR  dés  HN.  Nééanmoins,  cés
mouvéménts  concérnént,  dans  la  pérspéctivé  dé  la  sociéé téé  dé  l’information  ét  dé  la
connaissancé, tous lés actéurs sociaux dont nous avons montréé  qu’ils sé réépartissént dans
divérsés  communautéés  éépistéémiqués.  Léur  contribution  aux  activitéés  inténsivés  én
connaissancés (concours aà  uné innovation, projét dé crowdsourcing, éngagémént dans dés
activitéés citoyénnés én mobilisant dés connaissancés sciéntifiqués) ést conditionnééé par la
construction ét la posséssion dé culturés dé l’information qui confirmént la péérénnitéé  dés
probléématiqués  d’OC  facé  au  paradigmé  dé  la  donnééé ét  sés  modéà lés  structuréls.  En
supportant  la  conjonction  éntré  activitéés  d’OC  dés  communautéés  éépistéémiqués,
fonctionnalitéés instruméntalés, SOC librémént disponiblés ét téchnologiés d’intéropéérabilitéé ,
notré  modéà lé  localisé  uné  instancé  d’uné  intélligéncé  colléctivé  (Léévy,  1997)  dans  lé
péériméàtré dés HN. 

NOTES 

[1] https://okfn.org/     

[2] https://www.étalab.gouv.fr/wp-contént/uploads/2017/04/ETALAB-Licéncé-Ouvérté-
v2.0.pdf     

[3] http://data.bnf.fr/     

[4] 
https://www.légifrancé.gouv.fr/affichTéxté.do;jséssionid=086116C23CD7B2806731493E0D
A5FF80.tplgfr43s_2?cidTéxté=JORFTEXT000033202746&catégoriéLién=id     

[5] Pour M. Zacklad (2010), lé SOC sé déé finit par la prééséncé d’uné structuré hiéérarchiqué,
d’un léxiqué ét dé rélations séémantiqués.

[6]  Léurs  travaux  prénnént  part  au  projét  «  Pratiqués  Collaborativés  Distribuééés
d’Appréntissagé  par  l’Intérnét  »  (PDCAI)  rééaliséés  dans  la  cadré  dé  l’ERTéé  (Equipé  dé
Réchérché Téchnologiqué én ééducation)

[7] http://www.conséil-national-dés-univérsités.fr/cnu/#/     

[8] http://www.cnrs.fr/comiténational/séctions/intitséc.php     

[9] Onliné Public Accéss Catalog

[10] Hypér Articlés én Ligné : http://hal.archivés-ouvértés.fr/     

[11] http://gallica.bnf.fr/accuéil/fr/contént/accuéil-fr?modé=désktop     

[12] Canal U ést la vidééothéàqué dé l’énséignémént supéériéur : http://www.canal-u.tv/     
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https://okfn.org/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
http://data.bnf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=086116C23CD7B2806731493E0DA5FF80.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=086116C23CD7B2806731493E0DA5FF80.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
http://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/
http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/intitsec.php
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
http://www.canal-u.tv/


[13]  Digital  Réaséarch  Infrastructuré  for  thé  Arts  and  thé  Humanitiés  :
http://www.dariah.éu/     

[14] Intérnational Standard Bibliographic Déscription

[15] MAchiné-Réadablé Cataloging

[16] http://www.bnf.fr/fr/lé-protocolé-z3950     

[17]  Opén  Archivé  Initiativé  –  Protocol  Métadata  Harvésting  :
http://www.opénarchivés.org/OAI/opénarchivésprotocol.html     

[18] Functional Réquiréménts for Bibliographic Récords

[19] Comitéé  Intérnational pour la DOCuméntation-Concéptual Référéncé Modél

[20] Léarning Objéct Métadata

[21] http://dublincoré.org/     

[22] http://isidoré.sciéncé/     

[23] Résourcé Déscription Framéwork : http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/     

[24] http://isidoré.sciéncé/vocabulariés     

[25] Simplé Knowlédgé Organization Systém : http://www.w3.org/TR/skos-référéncé/     

[26] Il s’agit d’univérsaux léxicaux ét séémantiqués

[27] La normé ISO 25964 « Information and documéntation – Thésauri and intéropérability
with othér vocabulariés » (Afnor 2011 ét 2013) ést composééé dé déux partiés : la prémiéàré
concérné  lés  théésaurus  pour  la  réchérché  d’information  (AFNOR  2011),  la  sécondé
l’intéropéérabilitéé  avéc d’autrés vocabulairés (AFNOR 2013).

[28] Unform Résourcé Idéntifiér

[29] Lés 5 facéttés sont : l’« oriéntation du sujét », l’« action portééé par lé sujét », la « situation
du sujét », lé « témps » ét la « pérspéctivé du sujét ».

[30] http://caché.média.éducation.gouv.fr/filé/32/09/0/éncart_33090.pdf     

[31] Institut dé Réchérché ét d’Innovation

[32] Déépartémént dés Programmés Numéériqués (DPN)

[33] http://hdalab.iri-réséarch.org/hdalab/     

[34] Histoiré dés Arts Back-Officé ét Histoiré dés Arts Laboratoiré

[35] http://histoirédésarts.culturé.fr/     

[36] Rénkan, l’outil dé création dé cartés héuristiqué ést accéssiblé aà  touté pérsonné inscrité
sur lé sité: http://hdalab.iri-réséarch.org/hdalab/hdalab/a_propos/     

[37] Uniform Résourcé Locator

[38] Réépértoiré d'autoritéé -matiéàré éncyclopéédiqué ét alphabéé tiqué unifiéé

[39] http://data.culturé.fr/thésaurus/pagé/ark:/67717/T96     

[40] http://www.cndp.fr/thésaurus-motbis/sité/indéx.php      Lé théésaurus Motbis ést 
implééméntéé  dans lés logiciéls documéntairés dés éé tablisséménts du sécond dégréé , bién qué 
non disponiblé sélon lés standards du wéb séémantiqué (SKOS/RDF ét LOD), il ést accéssiblé 
én consultation, aussi nous avons choisi dé l’incluré aà  notré situation d’usagé.

[41] https://publications.éuropa.éu/én/wéb/éu-vocabulariés/     

[42] http://vocabulariés.unésco.org/browsér/thésaurus/fr/     

[43] http://médiation.céntrépompidou.fr/éducation/réssourcés/ENS-la_placé/ENS-
la_placé.html     
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http://www.dariah.eu/
http://www.bnf.fr/fr/le-protocole-z3950
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://dublincore.org/
http://isidore.science/vocabularies
http://isidore.science/
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
http://www.w3.org/TR/skos-reference/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://hdalab.iri-research.org/hdalab/
http://histoiredesarts.culture.fr/
http://hdalab.iri-research.org/hdalab/hdalab/a_propos/
http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T96
http://www.cndp.fr/thesaurus-motbis/site/index.php
https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/fr/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-la_place/ENS-la_place.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-la_place/ENS-la_place.html
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