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Résumé : Le présent article s’intéresse aux mutations qu’ont subies les pratiques 
informationnelles et documentaires des étudiants-chercheurs algériens à l’ère du 
numérique. De la méthode traditionnelle appuyée sur des documents imprimés à la 
méthode moderne réunissant les atouts des outils numériques, d’un côté, et les apports 
de l’intelligence artificielle à la recherche scientifique, de l’autre côté, rechercher de 
l’information a évolué au cours des deux dernières décennies. L’étude réalisée sous 
forme d’une enquête par questionnaire administré aux universitaires algériens, et qui a 
pour objectif d’analyser la place qu’occupe le numérique dans les pratiques 
informationnelles et documentaires des universitaires, dévoile une dépendance accrue 
aux technologies numériques proposant leurs services de diffusion et de partage de 
l’information scientifique.  
 
Mots-clés : Étudiants-chercheurs, numérique, pratiques informationnelles et 
documentaires, pratiques innovantes, recherche scientifique. 
 
CHANGES IN INFORMATION AND DOCUMENTARY PRACTICES IN 
UNIVERSITY CONTEXT IN THE DIGITAL AGE 

 
Abstract: This article focuses on the changes that the information and documentary 
practices of Algerian student-researchers went through in the digital age. The tendency 
to search for information has evolved over the last two decades, moving from the 
traditional method based on printed documents to the modern method that combines 
the advantages of digital tools and, equally, the contributions of artificial intelligence 
to the field of scientific research. The methodology used in this study, which was based 
on survey questionnaire administered to Algerian academics, and which aims to analyze 
the place that digital technology occupies in information and documentary practices of 
academics, reveals that there is a remarkable increased dependence on digital 
technologies that offer their services for the dissemination and exchange of scientific 
information. 
 
Keywords: Students-researchers, digital, information and documentary practices, 
innovative practices, scientific research. 

 
 
 Introduction 

À l’ère du numérique, la diffusion massive des connaissances scientifiques est au 
cœur des innovations technologiques : « La connaissance comme ensemble structuré 
d’informations est reçue de façons diverses par la propriété intellectuelle. » (Latreille, 
2012). Les dispositifs numériques (moteurs de recherche spécialisés, plateformes 
numériques, bases de données bibliographiques, sites scientifiques spécifiques, etc.), 
facilitant l’accès à tous types d’information aux étudiants en milieu universitaire, présentent 
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un intérêt certain par rapport à la profondeur de leur usage. À ce titre Laroussi (2016 : 33) 
écrit : « Les technologies numériques sont très présentes dans la vie des étudiants 
(échanges par SMS, recherche aisée sur le Net par plusieurs dispositifs, connexion quasi 
permanente.) » Dans cette perspective, le choix de la recherche et/ou la documentation 
numérique revêt un intérêt dans l’appropriation dynamique et efficace des connaissances 
chez les étudiants universitaires. À l’heure où l’environnement numérique devient une partie 
intégrante du paysage informationnel, la multiplication des dispositifs numériques 
permettant le transfert des savoirs et connaissances semble prendre de l’ampleur, et ce, en 
offrant des ressources documentaires pertinentes pour les usagers de l’internet. En Algérie, 
il est important de noter que l’utilisation de l’internet est indéniable. En ce sens, plusieurs 
études menées ont démontré que le web constitue la première source d’information des 
internautes algériens.  

Dans le contexte universitaire, et pour s’approprier des connaissances, les étudiants 
recourent majoritairement aux ressources informationnelles et documentaires numériques. 
Ceci s’explique par la multiplication des technologies numériques proposant leurs services 
d’information, et ce, depuis l’émergence de l’internet dans les années 1990. Sous cet angle, 
plusieurs études rapportent que l’accès facile aux ressources documentaires en ligne 
semblent satisfaire les chercheurs (Swan et Brown, 2005 ; Ware et Mabe 2009 ; 
MacClanahan et al., 2010). Ceci dit, l’apport des technologies et des dispositifs numériques 
à la présence manifestement croissante de l’information semble indéniable, et « le support 
numérique devient partie intégrante du paysage informationnel des chercheurs » (Chartron, 
Epron et Mahé, 2012 : 9). En effet, un bon nombre de recherches, essentiellement anglo-
saxonnes, ont été menées ces deux dernières décennies, sur les habitudes d’usage des 
technologies numériques chez les étudiants, sur leurs pratiques numériques, en particulier 
leurs pratiques informationnelles et documentaires, nous citons à titre d’exemple les 
recherches de Hargittai, 2010 ; Judd & Kennedy, 2010 ; Selwyn, 2011 ; Fluckiger, 2011 ; 
Gray et al., 2013 ; Thompson, 2013 ; Steel & Levy, 2013 ; Gaudreau et al., 2014.  

Notre étude s’inscrit dans la lignée des travaux s’intéressant aux usages numériques 
des étudiants universitaires. Plus précisément, il s’agit d’analyser la place qu’occupe le 
numérique dans les pratiques informationnelles et documentaires des universitaires à l’heure 
actuelle où la diffusion des connaissances scientifiques est étroitement liée au foisonnement 
des technologies numériques. Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quel 
intérêt revêtent les outils numériques proposant leurs services informationnels dans la vie 
des étudiants universitaires avec l’augmentation de la mise à disposition des ressources 
documentaires en ligne ? Dans quelle mesure les étudiants universitaires algériens 
préconisent-ils le choix des dispositifs numériques dans leurs pratiques informationnelles et 
documentaires ? 

Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous opterons pour une 
méthode quantitative appuyée sur la technique du questionnaire afin d’expliquer et de mettre 
en exergue l’importance accordée aux technologies numériques dans l’activité de recherche 
chez les étudiants universitaires. Pour la constitution de notre corpus, nous ciblerons les 
étudiants inscrits en master et se spécialisant en Langue et Littérature françaises à 
l’université d’Oum El Bouaghi en Algérie. 
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1. Pratiques informationnelles et/ou documentaires numériques 
Le développement des contenus informationnels et des services d’accès à 

l’information numérique amène à s’interroger sur les bonnes pratiques des chercheurs 
essentiellement débutants quant à l’usage du numérique dans le champ de la recherche 
scientifique. À ce titre, il semble important d’appréhender la diversité et, parfois, la 
complexité du contenu informationnel afin de fournir des repères de recherche solides aux 
chercheurs. Avoir la posture d’un bon chercheur relève de la capacité à s’informer, à se 
documenter et à gérer ses sources pour une meilleure rédaction scientifique. Aujourd’hui, et 
avec la surinformation en ligne, l’acquisition d’une culture informationnelle s’avère 
indispensable comme le soutient Baltz : « Pas de société de l’information sans culture 
informationnelle » (1997 : 2). Ainsi, la mise en place de stratégies de recherche permettra, 
sans doute, d’assurer une bonne gestion de la grande partie des ressources numériques 
accessibles aux chercheurs. Par définition, « rechercher de l’information est une activité 
humaine complexe » (Boubée et Tricot, 2010 : 1) car elle associe un ensemble de 
représentations à des capacités de décodage des complexités de certains faits observables. 
Elle repose, dans ce sens, sur un processus cognitif répondant à un besoin de connaissances 
sous forme d’analyse, de description, d’explication, etc., fondé sur « le développement de 
capacités spécifiques et de compétences transversales ». (Morizio, 2002)  

La recherche documentaire, quant à elle, permet d’identifier et de localiser les 
ressources informationnelles traitées préalablement (Fabrice Gendre et Jilali Khay-Ibbat, 
2017 : 5). Fondée sur les trois critères : la pertinence, la cohérence et la consistance 
(Guidère, 2004), elle assure une communication d’informations stratégique et convaincante. 
Sous l’impulsion de l’évolution des technologies numériques, les pratiques informationnelles 
et documentaires deviennent, certes, largement aisées, mais elles sont soumises à des enjeux 
majeurs de fiabilité, de respect de droit d’auteur, de qualité, etc. Cela dit, le chercheur doit 
ajuster ses compétences en fonction de la pertinence et la légitimité des informations mises 
à sa disposition. Face à cette situation, le choix d’outils appropriés et l’adoption de stratégies 
efficaces s’imposent fortement au chercheur dans la mesure où « le cyberespace pose le défi 
d'un chercheur abandonné à lui-même, tributaire de sa seule compétence, face à une masse 
incommensurable de documents et donc d'informations ». (Morizio, 2002) 

 
2. Technologies numériques et culture informationnelle 

Rechercher l’information ne consiste pas uniquement en un travail systématique 
répondant à la question « pourquoi faire de la recherche ? », mais il est aussi une façon de 
rendre sa recherche plus procédurale en ciblant pertinemment l’information, en répondant à 
la question « que rechercher précisément ? » Ainsi, la notion de culture informationnelle 
qui intègre les pratiques informationnelles numériques retient aujourd’hui l’intérêt des 
spécialistes du domaine de la recherche, et ce, en raison de l’évolution croissante des 
technologies numériques permettant l’accès à l’information. Sous cet angle, Serres (2014 : 
2) estime que la culture informationnelle « recouvre des territoires plus étendus, qui sont 
ceux de l’information sous toutes ses facettes [...] la culture informationnelle concerne 
l’ensemble des rapports, des représentations, des connaissances et des pratiques de 
l’information, dans toutes ses dimensions. La conception de l’auteur sous-entend un 
ensemble de savoirs et savoir-faire permettant de mener à bien sa recherche. Cela rejoint 
l’idée de Chapron & Delamotte qui définissent la culture informationnelle comme « une 
manière normative, avec pour point de référence essentiel les savoirs experts. » (2010 : 11) 
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Il est, donc, question d’un ensemble d’habiletés relatives à l’accès et à la communication de 
connaissances scientifiques. 
 
3. L’intelligence artificielle : un atout pour la recherche scientifique 

Aujourd’hui, il semble évident que la révolution technologique apporte une valeur 
ajoutée à la recherche scientifique à travers, essentiellement, la contribution de 
l’intelligence artificielle qui a bouleversé l’univers de l’information plus que tout autre 
secteur (Musguich, 2018). Ce triomphe technologique induit une évolution proposant des 
outils de gestion de l’information permettant de cibler, à la fois, les informations nécessaires 
et les ressources d’informations pertinentes de manière rapide et efficace. Il est important 
de souligner que nos étudiants adoptent massivement des pratiques informationnelles 
numériques dans leurs travaux de recherche, mais elles restent encore insuffisamment 
développées. À ce titre, la notion de veille informationnelle, considérée comme l’un des 
atouts de l’IA, revêt de plus en plus d’importance dans le champ de la recherche scientifique 
numérique. En effet, la veille informationnelle est définie comme un 

 
[…] processus continu et dynamique faisant l’objet d’une mise à disposition 
personnalisé et périodique de données ou d’informations, traitées selon une finalité 
propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la nature 
de l’information collectée. 

Cacaly (2001) 
 

Elle se présente comme processus technologique permettant l’accès rapide aux publications 
scientifiques très récentes mises à la disposition des lecteurs. Elle est conçue comme un 
système d’informations réalisé sous forme d’alertes sur des outils numériques (des fils 
d’information ou flux RSS « Really simple Syndication », des abonnements à des réseaux 
socio-numériques comme Twitter, des plateformes de bases de données scientifiques telles 
que le Web of Science, etc.) Pour pouvoir exploiter pertinemment la veille numérique, le 
chercheur doit l’organiser en suivant certaines étapes. Ainsi, 
 

[…] pratiquer la veille implique la mise en œuvre d’un processus informationnel 
raisonnée (le cycle du renseignement) visant à sélectionner en fonction de besoins bien 
identifiés, les meilleures sources, à les filtrer, et les classer afin de collecter les 
informations pertinentes.  

Goria, Humbert et Roussel (2019 : 60) 
 

2. Déroulement de l’étude, constitution du corpus et approche méthodologique 
L’étude a été menée sur une période de 03 semaines (du 12 août au 02 septembre 

2022). Elle a visé des étudiants algériens se spécialisant en Langue et Littérature françaises. 
Elle s’appuie sur l’analyse de données se relatant aux pratiques informationnelles et 
documentaires numériques des étudiants et leur finalité, et qui sont recueillies à partir d’un 
questionnaire administré en ligne auquel 72 étudiants ont répondu. Ce questionnaire a 
encouragé les étudiants à donner leurs avis et à évaluer l’apport des technologies numériques 
au transfert et au partage des connaissances en langue française, et leur impact sur la 
recherche scientifique, de manière générale. En effet, nous l’avons élaboré en procédant en 
deux temps. Tout d’abord, nous avons préparé une série de questions (18 questions) que 
nous avons soumises à un « pré-test » ou à une mise à l’épreuve du questionnaire pour 
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évaluer sa validité. Nous avons, donc, interviewé 05 étudiants (étudiants en master) afin de 
juger de la valeur de chaque question du questionnaire soumis à l’épreuve. Dans un second 
temps, nous avons établi la forme finale du questionnaire à présenter en éliminant 03 
questions que nous avons jugées inutiles et incompatibles avec des éléments fonctionnels du 
questionnaire (clarté et précision des termes employés, questions à même contenu mais à 
formes différentes). Les questions retenues (15 questions) portent essentiellement sur quatre 
axes : la recherche scientifique en milieu universitaire ; recherche scientifique et 
technologies numériques ; l’apport de l’intelligence artificielle à la recherche 
informationnelle et documentaire ; recherche informationnelle numérique et pratiques 
innovantes. Pour une meilleure réalisation de l’étude, nous avons opté pour une analyse 
quantitative qui permet d’analyser statistiquement les résultats obtenus. Il est à signaler que 
nous présentons dans la présente étude l’analyse d’une partie de l’ensemble des données 
recueillies (quatre questions relevant chacune de l’un des quatre axes thématiques du 
questionnaire).  

 
3. Résultats et analyse  

Les résultats obtenus ont permis de relever l’utilité et la pertinence des technologies 
numériques offrant leurs services dans le domaine informationnel scientifique. Nous avons 
débuté notre analyse par recenser l’opinion des universitaires concernant l’importance 
accordée à l’information scientifique que l’on trouve dans les documents imprimés et/ou 
celle contenue dans les documents numériques. Nous notons d’emblée une nette différence 
entre l’utilité des deux types d’information pour les étudiants comme le montre ce 
graphique :  

 

 
Graphique 1 : Taux en (%) des réponses des universitaires à la question : « Dans votre 
recherche d'information, préconisez-vous : une méthode traditionnelle (une recherche dans 
des documents imprimés) /une méthode moderne (une recherche numérique) /une méthode 
mixte (les deux recherches à la fois) ?» Les étudiants privilégient la recherche 
informationnelle numérique (50%) contrairement à la recherche traditionnelle (dans des 
documents imprimés) qui représente seulement 2,8%. Il est probable que ce choix provient 
des avantages que présentent les outils numériques et qui consistent particulièrement en la 
rapidité, l’instantanéité et la facilité d’accès à tous types d’information. Nous avons, par 
ailleurs, examiné les pratiques numériques des universitaires relatives à la maîtrise des 
outils numériques de navigation pour accéder à l’information. Les résultats sont affichés dans 
le graphique suivant :  
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Graphique 2 : Taux en (%) des réponses des universitaires à la question : « Comment 
estimez-vous votre niveau de maîtrise des outils numériques, de manière générale ? Élevé 
/moyen /faible » Il est intéressant de constater que la majorité des étudiants (soit 75%) 
estiment que leur degré de maîtrise des outils numériques facilitant l’accès à l’information 
n’est que moyen si l’on considère leur recours permanant à ces outils pour effectuer des 
recherches informationnelles et documentaires numériques. Il convient de préciser que cette 
idée paradoxale quant à la maîtrise des outils numériques, d’un côté, et leur utilisation 
fréquente, de l’autre côté, provient probablement du désir des universitaires de côtoyer les 
avancées technologiques qui sont souvent synonymes de facilité d’accès à l’information et 
de disponibilité des documents numériques nécessaires à leur activité de recherche. Le 
recours aux différents outils numériques est encore plus important dans les pratiques 
informationnelles et documentaires des étudiants comme le montre la répartition des 
données relatives à l’évaluation des universitaires du rapport utilité/importance des outils 
numériques dans la recherche informationnelle, de manière générale, dans le graphique ci-
dessous :  
 

 
Graphique 3 : Taux en (%) des réponses des universitaires à la question : « Lors de votre 
recherche informationnelle numérique, vous accordez de l'importance à : l’outil numérique 
choisi/l'accès rapide à l'information/la qualité et la pertinence de l'information 
recherchée/les nouveautés dans le champ de recherche choisi. Autres, précisez ? » D’après 
les résultats affichés dans le graphique, la majorité des étudiants questionnés (64,8 %) 
déclarent que leur choix des outils numériques permettant la diffusion et le partage des 
connaissances scientifiques est lié à la pertinence des informations à obtenir/obtenues. En 
revanche, les autres taux (se rapportant à l’outil numérique à choisir, à l’accès rapide à 
l’information, aux nouveautés dans le champ de recherche choisi) sont relativement 
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équilibrés, ils représentent respectivement (25,4 %, 36,6 %, et 36,6 %). Il semble que 
l’évaluation de la qualité et la pertinence de l’information recherchée dans les travaux des 
étudiants est la première préoccupation de ces chercheurs débutants. Il convient de préciser, 
par ailleurs, que les étudiants ont également mentionné d’autres éléments auxquels ils 
accordent plus d’importance par rapport à la recherche d’information. Ils en citent :  
l'authenticité de l’information recherchée ; la fiabilité des informations ; la nature 
diversifiée de l’information proposée ; la quantité importante des informations fournies par 
les outils numériques. Il a été essentiellement jusqu’à présent question de l’utilisation des 
outils numériques dans les pratiques informationnelles et documentaires des étudiants 
algériens. Ceci nous amène à nous interroger sur l’importance d’exploiter certaines pratiques 
innovantes que propose l’intelligence artificielle dans le domaine de la recherche 
scientifique.  Ainsi, et en questionnant les universitaires sur la bonne exploitation de « la 
veille informationnelle » dans la question « Comment exploitez-vous les outils et/ou 
dispositifs de la veille informationnelle dans votre recherche informationnelle ? », la 
majorité d’entre eux, en s’appuyant sur leurs expériences en tant qu’étudiants-chercheurs, 
font preuve d’une connaissance assez considérable quant au recours à la veille 
informationnelle numérique. Sous cet angle, ils insistent sur la maîtrise d’une méthodologie 
leur permettant de collecter un maximum d’informations pertinentes dans leur domaine de 
recherche, et ce, en suivant une démarche procédurale fondée sur un vocabulaire précis 
(cibler, filtrer, sélectionner, préciser par des mots-clés, etc.), essentiellement liée au bon 
choix des ressources informationnelles dont ils ont besoin. Il semble que les étudiants sont 
conscients de l’utilité et l’importance d’adopter des stratégies relatives à des pratiques 
innovantes largement présentes dans l’univers scientifique numérique. 
 
4. Discussion 

Partant du constat que les technologies numériques influencent les pratiques 
informationnelles et documentaires des universitaires, la présente étude vient étayer nos 
réflexions de départ quant à l’importance accordée aux différents outils numériques 
proposant leurs services dans le domaine de la communication scientifique. Le questionnaire 
adressé aux étudiants universitaires a permis de dévoiler l’intérêt majeur que revêtent ces 
outils dans l’univers informationnel scientifique, essentiellement dans l’activité de 
recherche. Les mutations des pratiques informationnelles et documentaires des 
universitaires sont impressionnantes si l’on considère actuellement leurs habitudes de 
recherche. La majorité d’entre eux ont abandonné la méthode traditionnelle, dans des 
documents imprimés, dans la mesure où elle leur impose d’énormes contraintes 
(l’insuffisance des ressources documentaires imprimées, le retard induit par la recherche 
traditionnelle dans la réalisation des travaux académiques, etc.) contrairement à la recherche 
numérique qui favorise et accélère, selon eux, leur activité même si l’on ne maîtrise pas 
parfaitement les fonctionnalités des différents outils numériques. 
 
Conclusion  

L’univers informationnel est sans doute dominé par la diversification des outils numériques 
de diffusion des savoirs et connaissances scientifiques. Il est indéniable que le recours à ces outils 
pour accéder à l’information est beaucoup plus important que l’on puisse croire. Le numérique 
occupe une place cruciale dans les pratiques informationnelles et documentaires des universitaires 
algériens. Synonyme de facilitateur d’accès possible à une multitude de connaissances relatives aux 
divers domaines universitaires, il représente le choix dominant dans l’activité de recherche, ce qui 



 
Les mutations des pratiques informationnelles et documentaires en contexte universitaire  

à l’ère du numérique 
 

Mai 2023 ⎜181-188 188 

laisse supposer que le recours permanent aux outils numériques dans l’environnement scientifique 
est aussi lié à une évolution des pratiques informationnelles et documentaires.  Il est important de 
souligner que l’adoption des dispositifs et outils numériques proposant l’accès rapide et diversifié à 
l’information dans le domaine scientifique devient aujourd’hui la norme dans la mesure où les 
étudiants-chercheurs font de l’usage de ces outils non seulement un choix lié à certaines exigences, 
mais également une nécessité pour côtoyer les avancées technologiques. Il serait intéressant d’élargir 
cette recherche sur les pratiques informationnelles et documentaires numériques des étudiants 
algériens en proposant une étude détaillée de quelques dispositifs (sites spécifiques, moteurs de 
recherche spécialisés, etc.) réservés à la diffusion des connaissances scientifiques. 
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