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Approches épistémologiques : rationalité 
scientifique et outillage de la vérité (Zététique)
Approches de la psychologie cognitive

● Biais cognitifs (Pasquinelli, Bronner)
● Métacognition (Borst)

Approches politiques
● Enquête (Dewey)
● Emancipation (Freire)

Approches sémiotiques
● Sémiotique et logiques éditoriales 

(Jehel)
● Sémio-pragmatique et éclectisme 

de la réception (Saemmmer, 
Tréhondart)

Approches sociocritiques
● Confiance (Haider et Sundin)
● Controverses (Latour)

Approche complexe par la 
littératie 
médiatique/multimodale/
culture de l’information
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Une approche centrée sur :

● La littératie : littératie médiatique (Fastrez, Philipette, Bihl) / (critical) 
information literacy (Elmborg) / critical media literacy (Funk, Kellner & Share)

● Les pratiques, les représentations, les émotions et les imaginaires : « être au 
monde informationnel » (Cordier) et cultures de l’information (Liquète, 
Lehmans, Lloyd)

● Les expériences et leur interprétation (Corroy, Saemmer)
● Les expériences des controverses dans la représentation de l’information 

(Latour) : la controverse est “une situation dans laquelle un différend/désaccord 
entre plusieurs parties – chaque partie engageant des savoirs spécialisés et 
aucune ne parvenant à imposer des certitudes – est mis en scène devant un 
tiers. Une controverse est caractérisée par un enchevêtrement d’enjeux variés, 
de faits et de valeurs ainsi que par le fait que s’y jouent simultanément une 
définition de la technique et du social”. 
(https://controverses.org/mode-demploi/intro.html). 

● Le question du régime médiatique de la controverse n’est pas en jeu 
(Desfriches-Doria). 

1 Aborder l’esprit critique pour les sciences 
de l’information et de la communication 
dans l’éducation

https://controverses.org/mode-demploi/intro.html


Stratégie et hypothèses

● S’appuyer sur une situation authentique qui ouvre l’expérience réelle 
des élèves : l’agir compétent et non les compétences formelles dans 
la démarche de projet

● Débattre autour d’une question réellement controversée en s’appuyant 
sur l’information recherchée/trouvée/fournie

● Capacités métacognitives et attention à l’information médiatique : 
évaluer l’information (auctorialité, univers de référence, 
argumentation…)

● Dimension communicationnelle de la reconnaissance de l’Autre : 
produire et organiser dans une modalité de travail autonome
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2 Méthodologie : agir compétent et 
controverses 

● Le choix d’une situation de controverses sociales, politiques, 
techniques, voire éthiques : questions vives

● Méthodes qualitatives : observation, entretiens, analyse des 
traces d’activité 

● Un programme accompagné : l’élève enquêteur



Observer des situations 

● Contexte : Espace / Temps, Dispositif documentaire / 
Ambiance

● Situation sociale : acteurs, organisation des groupes, 
relations (conflits, négociations, accords, médiations)

● Activités : consignes, réactions, dysfonctionnements
● Environnement informationnel personnel et collectif : 

organisation, partage et circulation de l’information
● Modes de recherche d’information
● Modes d’évaluation de l’information, critères mobilisés 

(valeurs, normes, « faits », savoirs, compétences)
● Modes de communication des débats (supports, 

expression)
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Questionner les acteurs
Elèves/enseignants et médiateurs

● Démarche de projet
○ Représentation des objectifs du projet
○ Représentation des tâches
○ Représentation de l’utilité et de la valeur du projet
○ Imaginaires et projection
○ Organisation
○ Planification

● Autonomie et sociabilité dans les pratiques informationnelles
○ Sentiment d’auto-compétence
○ Sentiment d’autonomie (pouvoir contrôler l’activité et faire des choix )
○ Sentiment de liberté de pensée et d’expression par rapport aux 

enseignants, aux autres élèves, à l’environnement social
○ Besoin d’aide
○ Auto-contrôle et auto-régulation

● Démarche d’enquête
○ Capacité à identifier une question et un besoin d’information
○ Démarche de recherche d’information (outils, mots clés, sélection, 

comparaison, notes, organisation, etc)
○ Capacité à évaluer l’information à partir de critères 

● Motivation
○ Attention
○ Engagement 
○ Persévérance 
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3 Résultats : côté élèves
● Point de vue informationnel :

○ Absence d’expérience de la recherche d’information sur internet, entraînant des 
difficultés de lecture sur écran (texte long) jusqu’à la fin du collège

○ Difficultés cognitives pour l’interprétation des documents en circulation selon les 
modalités (graphiques, statistiques, images) et l’explicitation des critères d’
évaluation de l’information

○ Mise en question rapide des stéréotypes dans la discussion
● Point de vue technique :

○ Faibles compétences numériques (clavier, traitement de texte, mail…)
○ Préférence pour l’écrit plutôt que la vidéo pour cette situation (plus court, plus 

facile à comprendre)
○ Prise en main aisée d’outils comme le document de collecte ou des techniques de 

podcasting
● Point de vue social :

○ Intérêt pour la démarche qui s’inscrit dans une expérience authentique et mobilise 
les émotions, les opinions, les représentations, les imaginaires

○ Préférence pour le recueil de témoignages dans le cadre d’interviews et dans une 
situation de communication que pour la recherche documentaire

○ Importance de la valorisation du travail par la communication hors format scolaire
○ Hétérogénéité de la place des familles dans les pratiques (de partage ou de 

rétention)
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Résultats : côté enseignants 

● Le point de vue de la posture pédagogique
○ Une prise de risques face à l’incertitude : la liberté du choix 

des sujets de débat, la confiance dans les élèves
○ Réinvestir dans les cours, faire cours autrement (noté par les 

élèves), faire cours ensemble
○ Importance de l’espace-temps
○ Besoin de formalisation/consolidation des compétences du 

point de vue cognitif
● Valorisation des compétences “psychosociales”

○ Changements dans le climat de la classe : écoute, 
persévérance, expression, responsabilités

○ Mais des rapports de pouvoir dans les groupes
○ Des effets de lassitude

● Difficulté à identifier la littératie médiatique / informationnelle
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Limites
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• Poursuivre les expériences sur le temps long et tous les cycles 
de la scolarité 

• Comparer plus largement des contextes très différents 
• Engagement des enseignants
• Adaptation aux acteurs des médias et aux experts



4 Discussion
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La question de l’attention et la place de 
l’incertitude et de la complexité : prendre 
conscience des procédures de construction 
de sens pour stabiliser des savoirs pratiques



La question des critères de confiance dans l’information, des 
régimes de vérité et la transférabilité de l’agir compétent (individuel) 
aux compétences et savoirs institutionnalisés
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La question de la reconnaissance de l’autre dans les situations de 
communication : construire une culture ouverte et créative 
éventuellement hors format scolaire mais intégrant la démarche 
rhétorique.
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Tout se passe comme si l’on disait aux acteurs : « Nous n’allons pas 
essayer de vous discipliner, de vous faire coller à nos catégories ; 
nous allons vous laisser déployer vos propres mondes ; ce n’est 
qu’ensuite que nous vous demanderons d’expliquer comment vous en 
êtes arrivés à les établir. 
B. Latour Du bon usage des controverses
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