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Lire dans un monde numérique

Claire Bélisle (sous la direction de),
Lire dans un monde numérique,
Presses de l'enssib 2on, 295 p.
Avec Philippe Bootz, Raja Fenniche,
Eliana Rosado, Alexandra Saemmer,
Christian Vandendorpe.

Par Stéphane Cillioz, rédaction orb/c/o

Claire Bélisle, qui a dirigé cet ouvrage,
affirme tout de go dans son introduc-
tion que «... ce qui est en jeu, c'est la
transmission de la pratique millénaire
de la lecture réflexive, issue de la Re-

naissance, qui avait elle-même détrôné
la lecture méditative. Sans doute assis-

tons-nous aujourd'hui à l'émergence
d'une nouvelle pratique de lecture, que
nous appellerons ici <lecture dyna-
mique>, et qui se caractérise par une
participation plus interactive du lec-

teur. Cette pratique est-elle appelée à se

substituer à la lecture réflexive comme
mode dominant de lecture?» Qu'est-ce

que la lecture dans un monde qui de-

vient numérique? Telle est la question
que cet ouvrage qui tombe à point veut
nous aider à comprendre.

Avant de nous attarder en particu-
lier sur le chapitre écrit par Claire Bé-

lisle et qui nous intéresse particulière-
ment dans le cadre de ce numéro
d'arbido, puisqu'il traite des nouveaux
environnements de lecture tels que
bibliothèques numériques, ebooks et
livres numériques, et notamment des

téléphones mobiles et autres objets no-
mades, il n'est pas inutile de mention-
ner les réflexions des autres auteurs qui
ont contribué à cet ouvrage, et qui pro-
posent des analyses détaillées et radi-
cales de la lecture comme acte physique
et cognitif.

Christian Vandendorpe et ses «quelques
questions-clés que pose la lecture sur
écran» nous propose un rapide survol
des modifications qu'a connu le rapport
à la lecture au fil des époques en rappe-

lant que les bouleversements actuels ne
sont inquiétants que dans la mesure où
l'on oublie l'histoire longue de la lec-

ture. Eliana Rosado propose différents
repères pour aider à interroger et à pen-
ser ce que l'on connaît de l'acte de lire
et du processus de lecture. Le troisième
chapitre, rédigé également par Claire
Bélisle, aborde les changements impor-
tants dans la lecture (rythme, capacité
d'attention, plaisir de la lecture, etc.)

que l'on peut observer avec l'usage des

supports numériques. Et de poser la

question qui accompagnera probable-
ment longtemps encore les usagers du

«nouveau continent documentaire»:
«S'agit-il d'une révolution de la lec-

ture? l'histoire tranchera; mais nous
savons déjà que les changements en
cours modifient profondément l'activi-
té et le processus de lecture De nou-
veaux espaces d'exploration des infor-
mations et des connaissances devien-

nent de plus en plus familiers aux usa-

gers des outils numériques.» Raja
Fenniche reconsidère quant à elle la
lecture sur le web dans le cadre des

transformations qui se produisent au
niveau des sociétés modernes et intro-
duit un cadre épistémologique mettant
en perspective le rapport entre l'objet
technique et l'usage qu'on en fait. Phi-

lippe Bootz, un des pionniers de la lit-
térature numérique, aborde la question
de savoir ce que devient l'écriture litté-
raire lorsqu'elle s'établit sur un support
numérique, en explorant notamment
les hypermédias de fiction, de la littéra-
ture générative et de la poésie animée.
Dans la continuité de cette approche,
Alexandra Saemmer explore enfin cer-
taines caractéristiques fondamentales
des textes littéraires numériques, en
particulier leur capacité à nous faire
vivre des expériences d'immersion.

Le chapitre V de cet ouvrage, consacré

aux nouveaux environnements de lec-

ture et rédigé par Claire Bélisle, aborde

par le menu les questions que soulève
la transformation des pratiques de lec-

ture au sein de nouveaux contextes nu-
mériques: «Non seulement l'offre de

textes à lire n'a jamais été aussi plétho-
riques ni aussi accessibles mais sur-
tout les nouveaux supports que sont les

outils nomades comme le téléphone
portable et la tablette numérique dédiée
suscitent un engouement mondial ahu-
rissant.» Au point que l'on peut se poser
la question de la pérennité du livre et du
futur de la lecture. Or, ces nouvelles pos-
sibilités de lecture suscitent et/ou néces-

sitent de nouveaux rôles et compétences.

L'auteur se concentre sur quatre as-

pects qui lui semblent symptomatiques
des développements en cours et à venir.
Les bibliothèques numériques d'abord
qui «ouvrent à de nouvelles pratiques
de lecture grâce à l'usage d'outils nu-
mériques, dont les moteurs de re-
cherche sont les plus déterminants.» Le

livre numérique ensuite, qui repré-
sente en fait le premier changement
dans le support matériel; puis le télé-

phone mobile, dont le format de l'écran
«invite à un autre type d'écriture.» En-

fin, la dimension sociale des nouveaux
environnements de lecture: «avec les

réseaux sociaux, ce sont des fonction-
nalités et des outils de partage et de

communication qui s'imposent au

cœur de la lecture.»
Les chapitres consacrés aux télé-

phones mobiles et aux objets nomades,
appareils qui impliquent une lecture en

petit format, et aux réseaux sociaux ex-

plicitent bien le nouvel enjeu et de

l'écriture et de la lecture: «Mais ce sont
aussi de nouveaux types de textes,
comme les blogs et les SMS, les fils
Twitter, et les liens qui les accompa-
gnent qui recomposent le paysage de

l'écrit, en bouleversant les équilibres
séculaires des droits d'auteur, des édi-

teurs, des sources de légitimation, des

droits à l'écriture.»
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Et l'auteur de rappeler que le rôle
des bibliothécaires dans ces nouveaux
contextes est appelé à évoluer forte-
ment. En effet, «être bibliothécaire sur
le net n'est pas la même chose que faire
ce travail en face à face avec les lec-

teurs.» Mais de souligner également
que les bibliothécaires sont au premier
rang pour apprivoiser le «nouveau
continent documentaire» que constitue

le livre numérique et les autres modes
de lecture.

Pour conclure, l'auteur propose ce rap-
pel de Pierre Mounier (le livre et les trois
dimensions du cyberespace, 20ioj: «La

révolution formelle que certains atten-
dent du simple changement d'environ-
nement n'arrivera pas. Tout simple-
ment car dans l'histoire des formes, les

révolutions ne se déduisent jamais sys-

tématiquement des conditions maté-
rielles dans lesquelles les textes s'ac-
tualisent. Elles sont au contraire tou-
jours le résultats de la créativité des

hommes qui les écrivent, et s'en

jouent.»
La lecture numérique existe déjà,

mais les lecteurs ont encore à tout in-
venter.

Numériser et mettre en ligne

Sous la direction de Thierry Claerr et
Isabelle Westeel.

Presses de l'enssib, 2010

Par Stéphane Gillioz, rédaction arb/c/o

Rendre les collections accessibles en

ligne est devenu pour les institutions
culturelles, d'enseignement et de re-
cherche un des défis majeurs du début
du XXT siècle. En effet, mener à bien
une opération de numérisation et de

mise en ligne requiert un ensemble de

repères et de connaissances pour l'or-
ganisation et la mise en œuvre d'un
projet de numérisation durable.

Coordonné par Thierry Claerr et Isa-

belle Westeel, ce guide des bonnes pra-
tiques accompagnera les responsables
de projets dans le contexte et les mis-
sions de leur institution, mais aussi au

cœur des évolutions de l'Internet, pour
répondre aux attentes des internautes.

Catherine Mocellin explique dans

ses contributions comment maîtriser
les aspects techniques de la numérisa-
tion: caractéristiques de l'image numé-
rique, profondeur d'acquisition recom-
mandée selon le support, résolutions
préconisées selon le type et le format
des originaux, gestion des couleurs,
conversion en mode texte et suivi de la

qualité, l'auteure nous conduit pas à pas
dans les méandres techniques de la nu-
mérisation. Elle propose également un
petit guide de la rédaction d'un cahier
des charges de numérisation.

A la technique, qu'il faut nécessai-

rement maîtriser, s'ajoute le respect du

droit de la propriété littéraire et artis-

tique. Sophie Sepetjan nous invite à

réfléchir, avant d'engager un projet de

numérisation, à répondre aux ques-
tions suivantes: les documents concer-
nés sont-ils des œuvre protégées?
Quelle est la durée de leur protection?
Certains usages sont-ils possibles sans
autorisation? Le cas échéant, auprès de

qui faut-il demander ces autorisations
et sous quelle forme les obtenir?

Isabelle Westeel revient ensuite sur
les processus d'indexation, de structu-
ration et d'échange et notamment sur
les métadonnées et l'interopérabilité.
Elle rappelle notamment que: «Il est de

la responsabilité des chefs de projet
chargés de monter des applications do-

cumentaires de maintenir les données
et les métadonnées stables et pé-

rennes.» Ses explications sont accom-
pagnées de nombreux tableaux descrip-
tifs comportant d'utiles commentaires
sur les métadonnées techniques et sé-

mantiques utilisées dans les biblio-
thèques numériques, les métadonnées

pour les informations géographiques,
ou encore les métadonnées images.

Dans un autre chapitre, la même
auteure, en collaboration avec François
Houste, décrit par le menu comment
mettre en ligne des documents numé-
risés, les évaluer et les référencer. Les

auteurs rappellent d'emblée que «... on
ne consulte pas une collection icono-
graphique ou photographique comme
on feuillette un ouvrage ou comme on
recherche un numéro précis dans une
collection de presse». Ils insistent éga-

lement sur l'impact du Web 2.0, «cet
ensemble de techniques et de fonction-
nalités visant à rendre l'internaute ac-

teur, plus que spectateur, des sites web

qu'il fréquente».
Enfin, dans une dernière contribu-

tion écrite en collaboration avec Patricia
Le Galèze, la codirectrice de cette publi-
cation traite de la conservation des do-

cuments numérisés. La pérennité de

l'information numérique étant com-
plexe, «il n'existe pas de solutions prêtes
à l'emploi dans ce domaine. En effet, les

technologies de préservation sont à re-
nouveler régulièrement, le matériel in-
formatique étant en évolution perpé-
tuelle. L'accroissement exponentiel de

l'information numérique est une diffi-
culté supplémentaire.» Et de rappeler
que la préservation numérique se heurte
à trois risques majeurs: l'obsolescence
des applications informatiques et des

formats de fichiers, qui incitent à garder
les outils ou à utiliser la migration des

données ou l'émulation des systèmes;
la fragilité et la durée de vie relativement
faible des supports; la difficulté de re-
trouver des fichiers informatiques s'ils
n'ont pas été bien décrits à l'origine et
bien suivis. On retiendra en particulier
ici la liste des formats recommandés par
les auteurs, ainsi que leurs recomman-
dations pratiques pour le stockage.

On retrouve à la fin de cet ouvrage
très utile et pratique un mémento ré-

digé par Thierry Claerr et Isabelle
Westeel qui synthétise les trois princi-
pales étapes d'un projet de numérisa-
tion.

43 arbido 2 2011


	Lire dans un monde numérique [Claire Bélisle]

