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Présentation : 
Considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion russe de Ukraine déclenchée le 24 février 2022 
interroge de plusieurs manières la numérisation de nos sociétés contemporaines. En effet, les 
stratégies, les tactiques et les pratiques sociales et symboliques des différents acteurs impliqués 
dans ce conflit sont marquées par les usages des technologies numériques. Nous cherchons à 
dépasser les discours des technologies modernistes et des spécialistes des marchés et proposons 
à adopter « une vision éclairée et plus équilibrée des phénomènes (de numérisation) en cours » 
(Miège, 2020). Il s’agit de questionner la place du numérique dans cette guerre au prisme des 
approches informationnelles et communicationnelles et nourrir le débat scientifique sur le sujet 
avec la communauté francophone des SIC.  Le champ d'investigation couvre l’axe 1 du Congrès 
- Dispositifs médiatiques- mais également l'axe 3 - Accès à l'éducation, à l'information et aux 
médias. 
 
Trois aspects retiennent plus particulièrement notre attention :   

1/Quels médias et espaces publics/ Quelles conditions de production de l'information ? 
Comment le numérique transforme des dispositifs médiatiques et la mise en récit de la guerre ?  

La guerre s'accompagne de la prolifération d'acteurs médiatiques professionnels et amateurs qui 
se lancent dans sa couverture. A côté des chaînes d'information en continu qui proposent une 
mise en récit instantanée des événements, d'innombrables témoignages sous forme des photos 
et vidéos sont repris par des journalistes d'investigation capables, grâce à de nouvelles 
techniques d'enquête en sources ouvertes (OSINT), d'exercer leur mission sur un terrain de 
moins en moins accessible. Qu'elle soit réactive ou proactive, leur démarche entraine une 
extension du territoire du journalisme et appelle à un examen des modalités de production et 
des visées communicationnelles d'un ensemble de publications informatives d'un genre 
nouveau.  D'autre part, ces témoignages textuels et audiovisuels en provenance des zones de 
conflit sont aussi largement partagés sur les réseaux sociaux et visionnés des millions de fois à 
travers le monde. Ils voisinent des contenus marqués par des logiques de propagande et de 
désinformation, observées lors des plusieurs guerres que cet axe entend interroger. 

2/Quelles données/quels algorithmes ?  

Les données numériques, leur agrégation et leur traitement adossé aux sciences 
computationnelles sont employés dans la conduite de la guerre dans deux domaines 
d’application. Le premier concerne la guerre dite « réseau centrée », consistant à mettre en 
réseau les systèmes d’armes, à optimiser leur commandement et leur coordination. Le second 
concerne ce qu’il est d’usage d’appeler, depuis Clausewitz, « l’élément moral » de la guerre, 
tant au niveau des populations que des militaires. Dans ce domaine, la numérisation des sociétés 
a permis de démultiplier les gisements de données dont l’exploitation est censée fournir des 
représentations objectives des mouvements d’opinion, des sentiments et des émotions des 



parties prenantes sur lesquelles il serait possible d’agir et maîtriser, de la sorte, les coûts 
politiques des conflits. Dans cet axe, on interrogera l’évolution récente de la mise en données 
de la (cyber)guerre, du traitement algorithmique de ces données, notamment au regard des 
confrontations entre grandes puissances et leurs alliés. Il s’agit de réfléchir à l’élaboration et à 
l’usage des propagandes numériques sur les terrains de guerre récents. 

3/Quelles conditions d'accès aux informations et aux connaissances ? 

La guerre redéfinit la place de l'éducation et des connaissances au sein des sociétés concernées 
par ce conflit, mais, également, elle impacte considérablement les sociétés en dehors du conflit. 
Les succès scientifiques des industries de guerre sont à nouveau exaltés et glorifiés. Les 
plateformes collaboratives, comme Wikipédia, deviennent les lieux de lutte pour le sens des 
événements et les prolongations des espaces antagonistes du conflit. Simultanément, nous 
observons les dynamiques inverses. D’une part, dans le cas russe, il s'agit de 
l’instrumentalisation des connaissances pour les enjeux militaires et propagandistes, l’emprise 
idéologique sur la formation universitaire et scolaire, la prolifération des ressources en ligne 
dites « patriotiques », la fermeture ou la restriction d’accès aux plateformes des données 
scientifiques, déjà, depuis longtemps sous forte pression, ainsi que la « localisation » des 
connaissances. De l’autre, dans le cas ukrainien, les coupures d’électricité régulières suite aux 
bombardements de l’infrastructure civique ainsi que les modes d’enseignements hybrides ou 
distanciels, selon les régions, s’accompagnent de la numérisation forte de l’éducation et sa 
mondialisation, notamment à travers la généralisation d’accès aux plateformes d’éducation 
internationales. Cet axe discutera les reconfigurations d'accès aux connaissances et à 
l'information, mais, aussi, les mutations de la nature même des connaissances et de l'information 
dans le contexte de la guerre. Quelle est la place des fausses informations et des théories 
complotistes dans le contexte de la guerre ? Comment l’accès des citoyens aux connaissances 
sont-ils modifiés ? Et, plus généralement, quel est le rôle de l’esprit critique dans ce « brouillard 
informationnel » propre à la guerre ?  
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