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1. In tro duc tion
Cette ex plo ra tion de l’évo lu tion ter mi no lo gique des sciences de l’in‐ 
for ma tion s’ins crit dans le cadre d’une étude plus large qui vise à ca‐ 
rac té ri ser une langue, l’an glais, dans un do maine spé cia li sé par ti cu‐ 
lier, les sciences et les mé tiers de l’in for ma tion. Lorsque l’on ob serve
le cor pus re la ti ve ment consi dé rable des tra vaux en an glais de spé cia‐ 
li té en France comme à l’in ter na tio nal, il ap pa raît ra pi de ment que
l’an glais des sciences et des mé tiers de l’in for ma tion est un do maine
de la connais sance lar ge ment mé con nu des an gli cistes de spé cia li té.
Les tra vaux por tant plus par ti cu liè re ment sur l’an glais uti li sé par les
pro fes sion nels de l’in for ma tion, qu’il s’agisse des bi blio thé caires, des
do cu men ta listes, des ar chi vistes, et autres re cords ma na gers sont
quasi- inexistants. La seule étude iden ti fiable dans ce do maine est
sans doute celle de Georges Four nier qui, en 2012, consacre un ar ticle
en tier à Dan Sta rer qui exer çait le mé tier de do cu men ta liste in dé pen‐ 
dant pour les écri vains amé ri cains à la re cherche d’in for ma tions at‐ 
tes tées (Four nier 2012). En de hors de ce cas très spé ci fique, au cune
étude n’aborde vrai ment la ques tion de l’an glais uti li sé dans le do‐
maine de l’in for ma tion.

1

Pour tant, les mé tiers de l’In for ma tion et les dif fé rentes sciences qu’ils
mo bi lisent ont connu une évo lu tion ful gu rante de puis la fin du XIX°
siècle, un mo ment de l’his toire sou vent qua li fié par les his to riens du
do maine «  d’ex plo sion do cu men taire  ». À cette pé riode en effet, la
forte aug men ta tion de la pro duc tion scien ti fique et de la do cu men ta‐ 
tion pro fes sion nelle s’ac com pagne d’un dé ve lop pe ment des mé thodes
de clas si fi ca tion, à la fois dans le monde an glo phone et dans le monde
fran co phone. En 1876, Mel vil Dewey pu blie une clas si fi ca tion dé ci‐ 
male en core en usage au jourd’hui et connue sous l’acro nyme DDC
(Dewey De ci mal Clas si fi ca tion). Quelques dé cen nies plus tard, en
1934, Paul Otlet, gé né ra le ment consi dé ré comme le père de la do cu‐ 
men ta tion, pu blie son Trai té de Do cu men ta tion qui, selon Le roux et
al., «  pré fi gure, dans une cer taine me sure, l’in ven tion d’in ter net un
demi- siècle à l’avance  » (2010  : 18). C’est éga le ment au tour nant du
XX  siècle que naissent les pre mières grandes ins ti tu tions et so cié tés
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sa vantes du do maine comme l’Ame ri canLi bra ry As so cia tion (1876), la
Li bra ry As so cia tion de Londres (1877) et la School of Li bra ry Eco no mics
(1887, uni ver si té de Co lum bia à New York), l’As so cia tionof Spe cial Li‐ 
bra ries and In for ma tion Bu reaux (1924) qui de vien dra par la suite l’As‐ 
so cia tion for In for ma tion Ma na ge ment et l’In ter na tio nal Fe de ra tion for
In for ma tion and Do cu men ta tion fon dée en 1895 par Paul Otlet. De puis
cette pé riode, la no tion d’in for ma tion n’a cessé d’évo luer. À la fin des
an nées 1940, elle est en core lar ge ment cen trée sur la ma té ria li té du
do cu ment mais le dé ve lop pe ment de l’in for ma tique, dès les an nées
1950, bou le verse les tech niques de re cherche d’in for ma tion pour l’en‐ 
traî ner vers l’im ma té ria li té du big data et autres clouds.

Au cours de cette his toire, que nous ré su mons très briè ve ment, de
nou veaux concepts et par là- même de nou veaux termes, sont ap pa‐ 
rus et forment au jourd’hui un uni vers concep tuel par ti cu liè re ment
riche. Au- delà des cas cé lèbres dé cri vant l’im ma té ria li té de l’in for ma‐ 
tion, l’ex pan sion ter mi no lo gique couvre un en semble re la ti ve ment
hé té ro clite de branches de la connais sance al lant des sciences des bi‐ 
blio thèques à la ges tion des connais sances en en tre prise en pas sant
par la ges tion des ar chives. Les sciences de l’in for ma tion sont, à l’évi‐ 
dence, mul tiples et une ques tion se pose concer nant la pos si bi li té de
les en vi sa ger comme un do maine spé cia li sé à part en tière, c’est- à-
dire un do maine ob ser vable du point de vue d’une langue de spé cia li‐ 
té. La ques tion revêt d’au tant plus d’im por tance que pour les an gli‐ 
cistes de l’en sei gne ment su pé rieur ou des fi lières telles que les D.U.T
Info- Com, les li cences et les mas ters en sciences de l’in for ma tion et
de la do cu men ta tion ou en core l’École na tio nale su pé rieure des
sciences de l’in for ma tion et des bi blio thèques, in tègrent de puis long‐ 
temps des for ma tions en an glais. Ces for ma tions au raient tout à ga‐ 
gner d’une meilleure connais sance de cette langue de spé cia li té dont
nous ten tons ici d’es quis ser quelques contours.

3

L’étude qui suit est une pre mière ex plo ra tion de l’évo lu tion ter mi no‐ 
lo gique des sciences de l’in for ma tion entre 1945 et 2015. Nous com‐ 
men çons par concep tua li ser ces sciences en do maine spé cia li sé, ob‐ 
ser vable du point de vue de l’an glis tique de spé cia li té. Nous pour sui‐ 
vons en pré sen tant un cor pus dia chro nique en sciences de l’in for ma‐
tion conçu pour l’ob ser va tion de l’évo lu tion ter mi no lo gique. Nos ré‐ 
sul tats montrent qu’au- delà du ca rac tère spec ta cu laire de l’évo lu tion,
liée à l’abon dance des nou veaux termes, des phé no mènes plus pro ‐
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fonds, d’ordre sé man tique, sont à l’œuvre. Il s’avère en effet qu’en
dépit du main tien du terme, le concept d’in for ma tion a pro fon dé ment
chan gé de puis 1945.

2. Cadre théo rique

2.1 Sciences et mé tiers de l’In for ma ‐
tion : L’hy po thèse d’un nou veau do ‐
maine spé cia li sé

Il est pos sible de conce voir l’In for ma tion 1 comme un do maine spé‐ 
cia li sé à part en tière, c’est- à-dire comme un objet ob ser vable et lé gi‐ 
time du point de vue de l’an glis tique de spé cia li té. À l’ins tar d’autres
do maines tels que l’éco no mie, la fi nance, le droit ou la mé de cine, l’In‐ 
for ma tion pré sente les ca rac té ris tiques cen trales des do maines spé‐ 
cia li sés tels que Van der Yeught (2016) les en vi sage, c’est- à-dire des
concepts ou des en sembles de concepts qui tra versent le temps et les
com mu nau tés spé cia li sées et dont les ori gines se trouvent chez des
in di vi dus par ti cu liers, ani més d’une in ten tion par ti cu lière :

5

Dans les do maines spé cia li sés, les croyances et les dé si rs d’in di vi dus
par ti cu liers se mé ta mor phosent en buts abs traits, les quels buts
trans cendent les com mu nau tés spé cia li sées dé ter mi nées par le
temps et l’es pace qui les ont pro duites. Le but ul time du do maine
spé cia li sé de la mé de cine est de soi gner les ma lades et de pré ser ver
la santé, qu’il s’agisse de la mé de cine pra ti quée en Grèce an tique, en
Chine tra di tion nelle, à l’époque de la Re nais sance en Eu rope ou de
l’Amé rique mo derne. (Van der Yeught 2016 : 50) 2

Les his to riens des sciences de l’In for ma tion tels que William As pray,
Boyd Ray ward ou Mi chael Bu ck land nous per mettent de re tra cer l’In‐ 
for ma tion dans ses ori gines sin gu lières, no tam ment le fait qu’elle soit
issue de l’in ten tion de quelques pion niers consi dé rés au jourd’hui
comme les fi gures de proue du do maine, en par ti cu lier Jason Far ra‐ 
dane, Ven ne var Bush, Paul Otlet et Ge rald Sal ton. Leur his toire nous
per met éga le ment d’ob ser ver que l’In for ma tion a lar ge ment dé pas sé
la com mu nau té re la ti ve ment res treinte des bi blio thé caires pour at‐ 
teindre d’autres sphères pro fes sion nelles (des ar chi vistes aux « cour ‐
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tiers en connais sances  » en pas sant par les re cords ma na gers) et
scien ti fiques (étude des sys tèmes d’in for ma tion, tra vaux sur la re‐ 
cherche d’in for ma tion, la ne to mé trie, la cy ber mé trie, etc.) et, au fond,
la so cié té dans son en semble à tra vers le concept de « so cié té de l’in‐ 
for ma tion ».

Outre une his toire par ta gée d’où émergent cer taines grandes fi gures
du do maine, les sciences de l’In for ma tion pré sentent une autre ca‐ 
rac té ris tique des do maines spé cia li sés, celle de l’exis tence d’un sa voir
en cy clo pé dique et, par là- même, d’une ter mi no lo gie ac cep tée par les
membres des com mu nau tés qu’elle re pré sente. Ce sa voir est vé hi cu lé
par de nom breuses so cié tés pro fes sion nelles telles que l’In ter na tio nal
Fe de ra tion of Li bra ry As so cia tions pour les bi blio thé caires, la So cie ty
of Ame ri can Ar chi vists pour les ar chi vistes, l’As so cia tion for In for ma‐ 
tion and Image Ma na ge ment pour les re cords ma na gers, ou en core
l’As so cia tion for In for ma tion Science & Tech no lo gy pour les cher‐ 
cheurs. En outre, la plu part de ces or ga ni sa tions pos sèdent leurs
propres or ganes de dif fu sion, qu’il s’agisse de re vues de re cherche
uni ver si taire (In ter na tio nal Jour nal of In for ma tion Science and Tech‐ 
no lo gy, Re cords Ma na ge ment Jour nal, Jour nal of Do cu men ta tion), de
re vues à orien ta tion plus pro fes sion nelle (The Ame ri can Ar chi vist,
Jour nal of In for ma tion Ma na ge ment, Jour nal of En ter prise In for ma tion
Ma na ge ment) ou des ma ga zines de vul ga ri sa tion (Wired, In for ma tion
Ma na ge ment Ma ga zine, Do cu ment Stra te gy). Elles pos sèdent éga le‐ 
ment un en semble re la ti ve ment im por tant de normes por tées par des
or ga nismes na tio naux (Afnor pour la France, ISO pour l’in ter na tio nal,
CEN pour l’Eu rope) ou par l’In ter na tio nal Fe de ra tion of Li bra ry As so‐ 
cia tion. Ces ins ti tu tions dé fi nissent les bonnes pra tiques liées à la
ges tion in for ma tion nelle et do cu men taire comme la norme ISO 15489
qui porte sur la ges tion des do cu ments d’ac ti vi tés ou re cords ma na‐ 
ge ment.

7

Une autre ca rac té ris tique qui pour rait faire de l’In for ma tion un do‐ 
maine spé cia li sé lé gi time est le fait que la com mu nau té s’est dotée
d’ins ti tu tions de for ma tions, hé ri tières des écoles de bi blio thé caires,
dont la pre mière dans le monde an glo phone fut fon dée en 1877 par
Mel vil Dewey, au sein de l’uni ver si té de Co lum bia aux États- Unis. De‐ 
puis cette date, des pro grammes d’études spé ci fiques se sont dé ve‐ 
lop pés dans le cadre de Ba che lors ou de Mas ters en sciences ou en
ges tion de l’In for ma tion. Cer taines or ga ni sa tions telles que l’As so cia ‐
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tion for In for ma tion and Image Ma na ge ment, pro posent éga le ment
des for ma tions tout au long de la vie per met tant aux pro fes sion nels
du do maine d’ob te nir une cer ti fi ca tion comme la cer ti fi ca tion CIP
(Cer ti fied In for ma tion Pro fes sio nal).

2.2. His toire des do maines spé cia li sés et
ap proches dia chro niques de l’an glais de
spé cia li té
L’ap proche his to rique des do maines spé cia li sés forme un as pect dé‐ 
sor mais re la ti ve ment in con tour nable pour l’étude des langues de spé‐ 
cia li tés : l’éclai rage porté sur un do maine par ti cu lier per met de mieux
sai sir les usages dont cer tains sont par ti cu liè re ment opaques en l’ab‐ 
sence de re gard his to rique. Il faut par exemple étu dier l’his toire des
sciences de l’In for ma tion et celle de la for ma tion des dif fé rents corps
de mé tiers pour com prendre que le do cu men ta tion an glo phone tire
son sub strat théo rique de cou rants issus des li bra ry stu dies, contrai‐ 
re ment au monde fran co phone où la no tion de do cu men ta tion bé né‐ 
fi cia très tôt d’une forte concep tua li sa tion no tam ment grâce au Belge
Paul Otlet. Il n’y a donc rien d’éton nant à ce que le do cu men ta liste
an glo phone ne se consi dère pas vrai ment comme un do cu men ta list
mais plu tôt comme un spe cial li bra rian, un spe cia li sed li bra rian ou
en core un scien ti fic li bra rian, le terme do cu men ta list étant uti li sé de
ma nière tout à fait mar gi nale, gé né ra le ment dans des cas très spé ci‐ 
fiques, comme les do cu men ta listes in dé pen dants (Four nier 2012).

9

Outre le ca rac tère éclai rant de l’ap proche his to rique pour rendre
compte des usages de la langue à l’in té rieur des do maines spé cia li sés
(Van der Yeught 2009), les études dia chro niques de l’an glais de spé‐ 
cia li té per mettent d’éclai rer le do maine dans son en semble (Banks
2011). Ce type d’études a fait l’objet d’une revue ré cente et ap pro fon‐ 
die par Banks (2016) pour qui l’es sen tiel des tra vaux porte sur le dis‐ 
cours scien ti fique (Salager- Meyer 1999), qu’il s’agisse du dis cours mé‐ 
di cal (Dury 2005, Rowley- Jolivet, 2010), du dis cours de la bio lo gie
(Ma gnet 2001) ou de celui de la géo lo gie (Châ teau 2010). Parmi les
genres de dis cours étu diés d’un point de vue dia chro nique, l’ar ticle
scien ti fique oc cupe une place pré pon dé rante. Son ar chi vage, dès son
ap pa ri tion dans les pre mières Phi lo so phi cal Tran sac tions que Banks a
très lar ge ment ana ly sées, a rendu pos sible l’ob ser va tion des textes à
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l’échelle de plu sieurs siècles sous des angles re la ti ve ment di vers, qu’il
s’agisse de l’ap proche so cio lin guis tique (étude des textes dans leur si‐ 
tua tion his to rique), l’ap proche dis cur sive (étude des ca rac té ris tiques
de genre et de re gistre), l’ap proche ter mi no lo gique voire l’ap proche
ico no gra phique à tra vers la com pa rai son des images in té grées aux
textes scien ti fiques. Au- delà des textes scien ti fiques, Banks (2016) ob‐ 
serve que les tra vaux qui portent sur l’étude dia chro nique d’autres
va rié tés spé cia li sées sont en réa li té assez rares, ces études se
concen trant sur les textes re li gieux (Taa vit sai nen 1994), la ter mi no lo‐ 
gie ju ri dique (Wag ner 2003) et le dis cours de l’al pi nisme (Woz niak
2015).

2.3. Les cor pus dia chro niques en an ‐
glais de spé cia li té
Comme nous ve nons de le voir, l’ap proche his to rique des do maines
spé cia li sés oc cupe une place de choix dans cette branche de l’an glis‐ 
tique. Mais qu’en est- il des cor pus dia chro niques spé ci fi que ment
conçus pour re pré sen ter l’évo lu tion d’une langue de spé cia li té en tant
que telle ? Ce type de re pré sen ta tion est, en réa li té, très rare car les
cor pus spé cia li sés sont, pour la très grande ma jo ri té, conçus comme
un échan tillon nage syn chro nique vi sant à com pa rer des do maines,
des genres ou des re gistres quelle que soit l’époque. Nous fai sons
donc ici la dif fé rence entre les cor pus his to riques spé cia li sés, qui
visent la re pré sen ta tion d’une va rié té spé cia li sée sur une pé riode
don née, et les cor pus dia chro niques spé cia li sés, qui cherchent à re‐ 
pré sen ter l’évo lu tion d’une va rié té, sur la base d’une struc ture or ga ni‐ 
sée par pé riode (Gries et Hil pert : 2008).

11

Comme Dury (2004) le sug gère, cette se conde ca té go rie rem plit des
fonc tions por teuses pour l’étude des va rié tés spé cia li sées. Elles nous
ren seignent tout d’abord sur l’évo lu tion des usages, en par ti cu lier les
termes, même si la pé riode étu diée est re la ti ve ment courte :

12

Les cor pus dia chro niques, même s’ils couvrent une pé riode re la ti ve ‐
ment courte (…), peuvent four nir des exemples de cer tains types de
struc tures, cer taines façon d’uti li ser les termes ou en core ap por ter
un éclai rage sur les ca rac té ris tiques contex tuelles d’une pé riode
don née. (Dury 2004 : 613) 3
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Les cor pus dia chro niques spé cia li sés per mettent éga le ment d’en ri‐
chir les dé fi ni tions, en nous ren sei gnant sur l’ap pa ri tion ou la dis pa ri‐ 
tion de cer taines si gni fi ca tions. Ils per mettent enfin l’ob ser va tion de
pro ces sus ter mi no lo giques tels que la ter mi no lo gi sa tion (l’ac qui si tion
du sta tut de terme pour un mot issus de la langue gé né rale) et la dé‐ 
ter mi no lo gi sa tion (la perte de ce sta tut et le pas sage dans la langue
gé né rale).

13

Les cor pus dia chro niques spé cia li sés que nous avons pu iden ti fier re‐ 
lèvent de l’an glais scien ti fique, qu’il s’agisse du do maine de l’éner gie
et de l’éco lo gie (Dury 2004), du do maine mé di cal (Dury 2008a, 2008b,
2013) ou du do maine scien ti fique dans sa plu ri dis ci pli na ri té
(Degaetano- Ortlieb et al. 2012). Ce type de cor pus peut être de taille
re la ti ve ment grande comme le cor pus Sci Tex (Degaetano- Ortlieb
et al. 2012) qui com prend 34 mil lions de mots ou de taille plus ré duite
comme le cor pus bi lingue an glais/ fran çais CI BLSP (Dury 2004) com‐ 
pre nant 1,5 mil lions de mots dont 700.000 pour la par tie an glaise. Ces
deux cor pus traitent de pé riodes is sues du XX  siècle échan tillon nées
à l’échelle de quelques dé cen nies.

14

e

L’ob ser va tion des évo lu tions peut prendre des orien ta tions ra di ca le‐ 
ment dif fé rentes. Pour Dury (2013), l’étude dia chro nique de l’an glais
de l’éco lo gie porte sur le lexique, la ter mi no lo gie et les fi gures de
style telles que la mé to ny mie, ce qui per met à l’au teur d’iden ti fier les
re pré sen ta tions et les pa ra digmes d’une culture spé cia li sée émer‐ 
gente. Degaetano- Ortlieb et al. (2012) abordent la dia chro nie dans le
cadre d’une étude quan ti ta tive de re gistres à par tir d’en sembles de
traits lexico- grammaticaux consi dé rés comme des di men sions, dans
la li gnée des di men sions de re gistre que Biber avait conçues pour
l’étude de la langue gé né rale (Biber et al. 1998). Ces der niers ad‐
mettent tou te fois que les chan ge ments gram ma ti caux sont moins
per cep tibles que les chan ge ments ter mi no lo giques, les pre miers
étant beau coup plus lents et dif fus que les se conds.

15

La mé tho do lo gie em ployée pour la consti tu tion de cor pus dia chro‐ 
niques spé cia li sés cor res pond à celle de tout cor pus spé cia li sé, c’est- 
à-dire qu’elle re pose sur la ques tion de la re pré sen ta ti vi té et du do‐ 
sage des dif fé rentes par ties qui les com posent. Dury (2004) at tire
tou te fois notre at ten tion sur des dif fi cul tés spé ci fiques comme le
trai te ment des textes an ciens du do maine, par fois peu ac ces sibles et
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dif fi ciles à nu mé ri ser en rai son de leur état. À ces dif fi cul tés s’ajoute
le pro blème de la da ta tion de l’émer gence d’un do maine. Cette re‐ 
cherche du point de dé part, dont l’étude dia chro nique des termes
rend compte de ma nière ef fi cace, peut tou te fois contri buer à l’épis té‐ 
mo lo gie du do maine en tant que tel.

3. Mé thode

3.1. Cor pus dia chro nique d’an glais des
sciences de l’In for ma tion

Notre étude de l’évo lu tion ter mi no lo gique en sciences de l’In for ma‐ 
tion se fonde prin ci pa le ment sur un cor pus de ré su més de re cherche
issus de deux re vues phare du do maine, le Jour nal of Do cu men ta tion
et le Jour nal of In for ma tion Science. La pé riode couvre 70 ans d’his‐ 
toire de cette science re la ti ve ment ré cente, les pre miers ré su més da‐ 
tant de 1945, date de la pre mière pu bli ca tion du Jour nal of Do cu men‐ 
ta tion, et les der niers de 2015 (ta bleau 1). Ce cor pus té moigne du
chan ge ment de pa ra digme que les scien ti fiques (et les pro fes sion nels)
de l’in for ma tion ont connu de puis la se conde moi tié du XX  siècle,
que les ex perts du do maine ca rac té risent de ma nière très gé né rale
comme le pas sage d’une in for ma tion so lide, struc tu rée sur un sup‐ 
port fa ci le ment iden ti fiable (le livre, le pé rio dique, l’image, etc.) à une
in for ma tion fluide, cir cu lant sur les ré seaux in for ma tiques et les ré‐ 
seaux so ciaux.
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Ta bleau 1. Struc ture du cor pus de ré su més d’ar ticles de re cherche en sciences

de l’in for ma tion

Par sa taille re la ti ve ment mo deste et sa visée pré cise, notre cor pus
peut être consi dé ré comme un petit cor pus spé cia li sé. Les 928 ré su‐ 
més qui le com posent sont struc tu rés en trois par ties, cor res pon dant
à trois dé cen nies clés du do maine. La pre mière (1945-1954) cor res‐ 
pond à la nais sance de la dis ci pline des « sciences de l’in for ma tion »
en tant que telles (Sha pi ro 1995, Baw den et Ro bin son 2015) tant dans
le monde an glo phone que dans le monde fran co phone. C’est d’ailleurs
à cette époque de Guerre Froide que cer tains grands pro jets do cu‐ 
men taires na tio naux voient le jour sous l’im pul sion d’ins ti tu tions dé‐ 
diées à la re cherche scien ti fique et mi li taire telles que la cé lèbre De‐ 
fense Ad van ced Re search Pro jects Agen cy (DARPA) aux États- Unis et
l’Of fice for Scien ti fic and Tech ni cal In for ma tion (OSTI) en Grande- 
Bretagne. La deuxième par tie (1979-1988) cor res pond au dé ve lop pe‐ 
ment de l’in for ma tique qui ouvre la voie à de nou velles mé thodes de
re cherche do cu men taire et conduit à la mon tée en puis sance et la
struc tu ra tion du concept d’In for ma tion. C’est à cette époque éga le‐ 
ment que pa raît le pre mier nu mé ro du Jour nal of In for ma tion Science.
Enfin, la troi sième dé cen nie (2006-2015) vise à re pré sen ter la gé né ra ‐
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li sa tion d’In ter net et l’émer gence des ré seaux so ciaux qui ap portent
de nou veaux bou le ver se ments aux pra tiques in for ma tion nelles et au
concept d’in for ma tion lui- même.

3.2. Mé thode d’ana lyse
Le do maine étu dié étant re la ti ve ment nou veau au sein des études an‐ 
glaises, nous nous sommes li vrés à un pre mier dé fri chage. La mé‐ 
thode re te nue pour l’étude du cor pus re pose prin ci pa le ment sur une
ap proche quan ti ta tive à l’aide du lo gi ciel Ant conc (An tho ny 2011) que
nous avons uti li sé dans une double pers pec tive, corpus- driven et
corpus- based. Dans un pre mier temps, nous avons uti li sé la mé thode
in duc tive pour dres ser des listes de termes les plus fré quents pour
chaque pé riode, l’ob jec tif étant d’iden ti fier les grandes ten dances ter‐ 
mi no lo giques, c’est- à-dire les su jets spé cia li sés les plus ré cur rents
dans chaque pé riode. Tou te fois, ce type de liste nous ren seigne peu
sur la spé ci fi ci té ter mi no lo gique d’une pé riode par rap port à une
autre. En effet, un terme peut être peu fré quent dans une dé cen nie
mais peut être pa ral lè le ment spé ci fique à cette der nière et, par là- 
même, nous ren sei gner sur les ten dances scien ti fiques nou velles. Ce
type de trait a été iden ti fié à par tir du concept de spé ci fi ci té lexi cale
ou key ness (Bondi et Scott 2010) que les listes de mots- clés ob te nues
grâce au lo gi ciel Ant conc per mettent de dé fi nir. Pour les be soins de
cette étude, nous avons opté pour une dé fi ni tion étroite, tech nique
pour ainsi dire, de la no tion de mot- clé à par tir de la dé fi ni tion de
Scott  : «  Un mot- clé […] est un mot (ou un phra sème) dont la fré‐ 
quence est in ha bi tuelle dans un texte ou en semble de textes don‐ 
nés » (Scott 2010 : 149) 4.

19

L’ob ten tion de ces listes sup pose, d’une part, de dé fi nir des sous- 
corpus cibles, en l’oc cur rence les deux sous- corpus re pré sen tant les
deux der nières dé cen nies étu diées, et d’autre part, des cor pus de ré‐ 
fé rence, en l’oc cur rence la ou les dé cen nies pré cé dant la dé cen nie
cible. L’iden ti fi ca tion de la spé ci fi ci té lexi cale propre à chaque dé cen‐ 
nie est ré ca pi tu lée dans le ta bleau 2.
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Ta bleau 2. Cor pus cibles et cor pus de ré fé rence dans l’étude dia chro nique de la

spé ci fi ci té lexi cale (key ness)

Ce pen dant, comme Gra bows ki (2015) le rap pelle dans une étude re la‐ 
ti ve ment si mi laire, la liste gé né rée au to ma ti que ment par le lo gi ciel ne
sau rait être consi dé rée en tant que telle car les items conte nus dans
les listes n’éclairent pas né ces sai re ment la pro blé ma tique. Par
exemple, les listes de mots- clés pour cette étude pré sentent un
nombre re la ti ve ment im por tant de mots aca dé miques tels que study,
focus, ou en core ar ticle dans les dé cen nies 1979-1988 et 2006-2015, ce
qui tend à mon trer que le dis cours aca dé mique en sciences de l’In for‐ 
ma tion, à l’ins tar de nom breux autres do maines, s’est nor ma li sé au
cours du XX  siècle, no tam ment en di rec tion du for mat IMRAD. Dans
le cadre de cette étude donc, les listes brutes, gé né rées au to ma ti que‐ 
ment par le lo gi ciel, ont été trai tées de ma nière à ne re te nir que les
élé ments per ti nents pour la pro blé ma tique de cet ar ticle, cen trée sur
l’évo lu tion de la ter mi no lo gie du do maine des sciences de l’In for ma‐ 
tion. Notre ap proche quan ti ta tive in duc tive com prend éga le ment une
étude des acro nymes que nous consi dé rons comme des mar queurs
de la ter mi no lo gi sa tion du do maine. Ces mar queurs ont été iden ti fiés
au moyen d’un éti que tage sys té ma tique de chaque sous- corpus à
l’aide de la ba lise <abbr type="acro nym"> issue de la Text En co ding
Ini tia tive. Une fois les trois sous- corpus éti que tés, nous avons pu
pro cé der à la com pa rai son des sché mas de fré quence.
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L’iden ti fi ca tion des nou veaux termes (mots, phra sèmes et acro nymes)
nous a alors per mis d’étu dier leur com por te ment phra séo lo gique à
par tir d’une étude in duc tive (corpus- based). Pour ob te nir ce type d’in‐ 
for ma tion, nous avons eu re cours au concor dan cier d’Ant conc et, plus
par ti cu liè re ment, aux ou tils «  clus ters  » et «  col lo cates  » qui per‐ 
mettent d’ex traire les sché mas col lo ca tion nels des termes pré cé dem‐ 
ment iden ti fiés.
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Enfin, l’ap proche ou tillée a été com plé tée par une ap proche qua li ta‐ 
tive, es sen tiel le ment cen trée sur l’étude des dé fi ni tions des termes
com muns aux trois dé cen nies afin d’ob ser ver d’éven tuelles évo lu tions
sé man tiques. Cette par tie de l’étude a re po sé sur la consul ta tion des
dif fé rentes édi tions d’un même glos saire fai sant ré fé rence chez les
spé cia listes du do maine, le Har rods’ Li bra rians’ Glos sa ry and Re fe‐ 
rence Book (Har rod 1959, Har rod 1977, Pry therch 1990, Pry therch 1995,
Pry therch 2016). Au dé part conçu pour le champ re la ti ve ment res‐ 
treint de la science des bi blio thèques (l’édi tion de 1959 com prend en‐ 
vi ron 3000 en trées, cen trées sur le livre), son champ d’ap pli ca tion a
pro gres si ve ment évo lué pour em bras ser le champ des sciences de
l’in for ma tion dans son en semble (la der nière édi tion, da tant de 2016,
com prend près de 10200 termes).

23

3.3. Bilan mé tho do lo gique

En ré su mé, nous avons consti tué un petit cor pus spé cia li sé, struc tu ré
de telle ma nière qu’il per met la re pré sen ta tion de l’évo lu tion du do‐ 
maine des sciences de l’In for ma tion de puis 1945. Il convient tou te fois
de sou li gner la li mite d’un tel échan tillon qui re pré sente une pé riode
re la ti ve ment courte à par tir de re vues en nombre tout aussi li mi té. Il
n’en de meure pas moins que les dé cen nies trai tées sont consi dé rées
par les ex perts eux- mêmes comme des pé riodes cru ciales cou vrant
l’ap pa ri tion de l’or di na teur et d’in ter net. Ces phé no mènes ont clai re‐ 
ment bou le ver sé les pra tiques in for ma tion nelles et ont conduit à l’ex‐ 
pan sion d’un do maine cen tré, à l’ori gine, sur le livre im pri mé. En
outre, le choix des ré su més d’ar ticles issus de deux re vues phares du
do maine nous per met d’ob te nir un concen tré des ten dances scien ti‐ 
fiques de puis 1945. À par tir de ces élé ments, une étude dia chro nique
des sciences de l’In for ma tion nous pa raît donc en vi sa geable. Nous en
pré sen tons les pre miers ré sul tats dans la sec tion sui vante.
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4. Ré sul tats

4.1. Évo lu tion ter mi no lo gique des
sciences de l’in for ma tion

Notre étude montre que la ter mi no lo gie de l’In for ma tion a connu une
très forte ex pan sion tant sur le plan concep tuel, de nou velles tech‐ 
niques gé né rant de nou velles si gni fi ca tions, que sur le plan for mel,
l’émer gence de nou veaux phé no mènes in for ma tion nels condui sant à
la pro duc tion de nou velles formes. Une simple com pa rai son du
nombre d’en trées dans l’un des plus cé lèbres glos saires an glo phones
du do maine, le Har rod’s Li bra rians’ Glos sa ry and Re fe rence Book, per‐ 
met de voir qu’en l’es pace de quelques dé cen nies, le nombre de
termes a plus que tri plé. À la fin des an nées 1950, la deuxième édi tion
du glos saire (Har rod 1959) com pre nait en vi ron 3000 en trées pour at‐ 
teindre le chiffre de 10250 dans la der nière édi tion dis po nible (Pry‐ 
therch 2016) dont 1700 sont en tiè re ment nou velles par rap port à la
neu vième édi tion et près de 3000 ont dû être en tiè re ment ré vi sées
pour re pré sen ter fi dè le ment la réa li té ter mi no lo gique du do maine en
ce début du XXI  siècle. Cette ex pan sion ter mi no lo gique re pose tout
d’abord sur le main tien des ac ti vi tés clas siques, fon dées sur le livre,
qui oc cupent en core au jourd’hui une place cen trale dans les mé tiers
de l’In for ma tion. Les pro fes sion nels de l’In for ma tion ont tou jours
pour mis sion prin ci pale de clas ser, de ca ta lo guer et d’ar chi ver les do‐ 
cu ments, quel que soit le contexte ins ti tu tion nel (une bi blio thèque ou
une grande en tre prise). Tou te fois, la nu mé ri sa tion des ac ti vi tés liées à
la re cherche d’in for ma tion a conduit, dès les an nées 1950 et les dé‐ 
buts de l’or di na teur, à de nou veaux sup ports (mi cro fiches, dis quettes,
disques durs, puis les clouds) et de nou velles mé thodes de re cherche
d’in for ma tion (de l’index d’ou vrages aux mo teurs de re cherche sur In‐ 
ter net).
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Plus par ti cu liè re ment, l’ana lyse du cor pus montre que les sciences de
l’in for ma tion ont connu une évo lu tion concep tuelle très mar quée  :
elle re flète net te ment l’évo lu tion du contexte dans le quel le do maine
s’est dé ve lop pé au cours des trois dé cen nies étu diées. Pen dant la dé‐ 
cen nie 1945-1954 (ta bleau 3), le do maine est es sen tiel le ment cen tré
sur le monde du livre et celui des bi blio thèques. Des termes tels que
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« book  », «  li bra ry  » ou en core «  bi blio gra phy  » pré sentent un fort
degré de spé ci fi ci té par rap port aux autres cor pus où ces termes sont
bien pré sents mais ils ap pa raissent avec un re la ti ve ment faible degré
de fré quence. La re cherche d’in for ma tion, l’un des ob jets prin ci paux
des sciences de l’In for ma tion, s’ef fec tue es sen tiel le ment par le biais
de ca ta logues, de bi blio gra phies et de mi cro fiches. La si tua tion ter‐ 
mi no lo gique des deux dé cen nies sui vantes est sen si ble ment dif fé‐ 
rente (ta bleaux 4 et 5) : elle té moigne de la ré vo lu tion concep tuelle du
do maine dans la quelle la do cu men ta tion et ses do cu ments tra di tion‐ 
nels, tels que le livre cèdent leur place à l’in for ma tion et à la don née
(«  data  ») ac ces sible sur or di na teur. La re cherche d’in for ma tion se
com plexi fie avec l’émer gence de nou veaux concepts (« data mi ning »,
«  tag ging  », «  me ta da ta  ») et un nou veau lan gage do cu men taire
(«  XML  »), per met tant à leur tour le dé ve lop pe ment de nou veaux
concepts tels que le web sé man tique. Outre les concepts pro pre ment
dits, cette com pa rai son des mots- clés de chaque dé cen nie illustre un
tour nant so cial al lant du bi blio thé caire comme ac teur prin ci pal à
l’uti li sa teur lamb da («  user  ») dont les com por te ments nu mé riques
font dé sor mais l’objet de nou veaux tra vaux par les cher cheurs du do‐ 
maine.
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Ta bleau 3. Les mots- clés de la dé cen nie 1945-1954
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Ta bleau 4. Les mots- clés de la dé cen nie 1979-1988
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Ta bleau 5. Les mots- clés de la dé cen nie 2006-2015

4.2. Évo lu tions mor pho lo giques : Mul ti ‐
pli ca tion des termes- valises et des
abré via tions
Les termes- valises que nous avons ren con trés au cours de notre ana‐ 
lyse s’ins crivent dans la droite li gnée des ob ser va tions pré cé dentes
por tant sur d’autres do maines spé cia li sés tels que le com merce en
ligne (Hum bley 2008) et, plus ré cem ment, l’éco no mie (Resche 2015).
Ils consistent en une as so cia tion de deux termes, éven tuel le ment
tron qués, qui consti tuent alors un nou veau terme em ployé de ma‐ 
nière ré gu lière par les ex perts du do maine. Comme la fi gure 1 le
montre, la plu part de ces termes ap pa raissent dans les an nées 2000
(e-book, hyperlink, bi bliome trics). Ils re flètent que les sciences de l’In‐ 
for ma tion sont mar quées par le main tien des ob jets fon da men taux de
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Fi gure 1. Pré fixes et suf fixes for mant la base de termes va lises en sciences de

l’in for ma tion : Va ria tions de la fré quence entre 1945 et 2015 (par mil lier de

mots)

la dis ci pline (le livre, l’in for ma tion, les don nées, etc.) et par l’in tro duc‐ 
tion de nou velles tech niques ve nant s’ap pli quer à ces ob jets (de nou‐ 
velles tech niques de me sure, de nou veaux for mats de don nées), de
nou veaux en vi ron ne ments tech no lo giques (l’or di na teur, le ré seau), de
nou velles ty po lo gies (data ver sus metadata).

L’ana lyse des termes- valises per met éga le ment de mon trer qu’un pan
en tier des sciences de l’In for ma tion concerne le ser vice do cu men‐ 
taire aux autres do maines, comme l’illus trent les cas de che mo in for‐ 
ma tics 5, bio in for ma tics et geo in for ma tics. D’autres exemples de
formes ren con trées sont pré sen tées dans le ta bleau 6.
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Ta bleau 6. Termes- valises en sciences de l’In for ma tion : Struc tures et formes

ren con trées

Cette évo lu tion s’ac com pagne d’une nette aug men ta tion de la fré‐ 
quence des abré via tions, une ca té go rie très large ras sem blant ici les
acro nymes et autres «  al pha bé tismes 6  » (Algeo 1991  : 11). Parmi les
trois ca té go ries sé man tiques que nous avons pu iden ti fier (« concepts
et tech niques », « noms d’ins ti tu tions » et « noms de pays »), la ca té‐ 
go rie « concepts et tech niques » est celle qui ras semble des termes
dont les plus fré quents au jourd’hui sont IR (« In for ma tion Re trie val »),
XML (« Ex ten sible Mar kup Lan guage ») et KM (« Know ledge Ma na ge‐ 
ment »). Il faut tou te fois noter que la forte aug men ta tion du nombre
d’oc cur rences, à par tir de la deuxième dé cen nie (cf. fi gure 2), ne ga‐ 
ran tit pas la sur vie des termes pour au tant.
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Fi gure 2. Évo lu tion de la fré quence des acro nymes de 1945 à 2015.

Le main tien des abré via tions d’une dé cen nie à l’autre est un phé no‐ 
mène plu tôt rare, à l’échelle de quelques cas tels que ISBN (« In ter na‐ 
tio nal Stan dard Book Num ber  »), IT («  In for ma tion Tech no lo gy  ») ou
en core ISO («  In ter na tio nal Or ga ni za tion   for Stan dar di za tion  »). La
plu part des cas ob ser vés sont en réa li té des hapax qui, ici, sont des
abré via tions qui ré sultent d’une conven tion ponc tuelle dans la com‐ 
mu nau té des spé cia listes.

30

4.3. Évo lu tions sé man tiques : Nou velles
dé fi ni tions et nou velles mé ta phores

Notre étude com pa ra tive de trois pé riodes clés de l’his toire des
sciences de l’in for ma tion, conso li dée par une étude épis té mo lo gique,
fon dée sur le dic tion naire spé cia li sé Har rod’s Li brian’s Glos sa ry, nous
a per mis de dé ga ger trois grandes phases du dé ve lop pe ment sé man‐ 
tique du do maine. La pre mière phase, da tant de la fin des an nées 1970
concerne le dé ve lop pe ment du concept d’In for ma tion. C’est en effet à
cette époque que l’un des pion niers du do maine, Jason Far ra dane,
ancre le concept dans champ de la com mu ni ca tion hu maine et le
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rend in dis so ciable de la no tion de « re cord », le do cu ment struc tu ré,
por tant la trace, écrite ou orale, d’une ac ti vi té hu maine (Far ra dane
1979). À cette pre mière phase de concep tua li sa tion suc cède une
deuxième phase d’évo lu tion épis té mo lo gique au cours de la quelle le
concept d’In for ma tion de vient vé ri ta ble ment opé ra tion nel, même si
le pro blème de la dé fi ni tion du concept reste tou jours aussi pré gnant.
Les ar ticles du glos saire Har rod en sont l’illus tra tion. Entre 1977 et
2005, la dé fi ni tion de l’In for ma tion passe d’une concep tion phi lo so‐ 
phique pour ainsi dire à une dé fi ni tion plus tech nique, cen trée sur le
trai te ment des don nées.

In for ma tion :L’in gré dient es sen tiel à tout sys tème de contrôle(Har ‐
rod 1977 : 418)

In for ma tion :Un as sem blage de don nées sous forme in tel li gible et
pou vant être com mu ni quée. Il in clut di vers élé ments al lant du
Conte nu, quelle que soit la struc ture vé hi cu lant ces conte nus (écrite
ou im pri mée, sto ckée dans des bases de don nées élec tro niques, don ‐
nées re cueillies sur In ter net, etc.), aux connais sances per son nelles
que pos sèdent les membres d’une or ga ni sa tion. (Pry therch 2016 :
349) 7

La struc tu ra tion du concept conduit alors à une troi sième phase de
fort dé ve lop pe ment du champ d’ap pli ca tion de l’In for ma tion, comme
en té moigne l’aug men ta tion re la ti ve ment ful gu rante du nombre d’en‐ 
trées du dic tion naire à base du terme (2 en trées en 1962, 34 en 1990
et 51 en 2005). Dans la pé riode la plus ré cente, le concept d’In for ma‐ 
tion porte sur des per sonnes («  in for ma tion bro ker  », «  in for ma tion
consul tant  »), des ac ti vi tés («  in for ma tion in dus try  », «  in for ma tion
audit », « in for ma tion en gi nee ring », « in for ma tion map ping »), et des
es paces plus ou moins ins ti tu tion na li sés, dé diés à l’in for ma tion (« in‐ 
for ma tion centre  », «  in for ma tion su per high way  », «  in for ma tion de‐ 
part ment  »). Le concept sert éga le ment de point d’appui à de nou‐ 
velles ca té go ries cen trales à la so cié té de l’in for ma tion tels que « in‐ 
for ma tion li te ra cy », « in for ma tion ma na ge ment » ou en core « in for‐ 
ma tion re trie val ». L’ob ser va tion de ce phé no mène de dic tion na ri sa‐ 
tion (Van der Yeught 2012) du terme «  in for ma tion  » est si mi laire à
celui que connaissent d’autres termes cen traux tels que «  data  »,
« do cu ment » et, plus ré cem ment « know ledge » (cf. ta bleau 7). À me ‐
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Ta bleau 7. Pro ces sus de dic tion na ri sa tion de quelques termes cen traux en

sciences de l’in for ma tion : Com pa rai son de nombre d’en trées dans quatre édi- 

tions du Har rod’s Glos sa ry

sure qu’ils entrent dans le dic tion naire et qu’ils s’y dé ve loppent à tra‐ 
vers la mul ti pli ca tion du nombre d’en trées, leur dé fi ni tion s’ajuste aux
mu ta tions tech no lo giques pour de ve nir de nou veaux termes à part
en tière. La dé fi ni tion de ces termes dans le Har rod’s Glos sa ry, tout
comme dans les en cy clo pé dies aux quelles nous avons eu accès, est
en effet in dis so ciable des pro blé ma tiques tech niques liées à la re‐ 
cherche d’in for ma tion et à l’op ti mi sa tion des sys tèmes dans les quels
cette in for ma tion se trouve par ta gée. Par exemple, le terme « know‐ 
ledge », et sa mise en œuvre or ga ni sa tion nelle, le « know ledge ma na‐ 
ge ment  », sont dé fi nis comme l’op ti mi sa tion des connais sances de
telle sorte qu’elles rendent po ten tiel le ment ser vice aux ins ti tu tions
(une en tre prise ou une grande or ga ni sa tion) qui les mo bi lisent (Fea‐ 
ther et Sturges 2003).

Pa ral lè le ment, l’ex pan sion sé man tique et concep tuelle du do maine
pro duit les nou velles mé ta phores de l’In for ma tion en ré seau. Cette
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ex pan sion ap pa raît dans le cor pus de ma nière tout à fait saillante dès
la deuxième dé cen nie étu diée, époque à par tir de la quelle le do maine
de l’In for ma tion bé né fi cie des pro grès de l’in for ma tique et de ses mo‐ 
dèles ma thé ma tiques. Il s’en suit que la plu part des mé ta phores
consta tées em pruntent à ces deux do maines, même si cer taines éta‐ 
blissent de nou velles cor res pon dances avec des ob jets ou des ac tions
concrètes. L’ob ser va tion du cor pus montre que les mé ta phores en
sciences de l’In for ma tion rem plissent trois grandes fonc tions re pré‐ 
sen ta tives. La pre mière consiste à re pré sen ter l’in for ma tion dans sa
struc ture et son éten due à tra vers des termes mé ta pho riques tels
que   «  cloud  », «  concep tual map  », «  tree struc ture  », «  world wide
web », « data wa re houses », « know ledge py ra mids » ou en core « data
streams  ». La deuxième ca té go rie re pré sente l’in for ma tion dans son
im men si té à tra vers des termes tels que « di gi tal realm », « big data »
ou «  crowd sour cing  ». Enfin, la troi sième ca té go rie re pré sente les
pro ces sus de re cherche d’in for ma tion, qu’il s’agisse de «  data mi‐ 
ning », « pat tern mi ning », « nearest- neighbour sear ching ». Ces mé ta‐ 
phores té moignent clai re ment du bou le ver se ment concep tuel qu’a
connu l’In for ma tion entre 1945 à 2016 en pas sant d’un état so lide et
ma té riel (le livre, le do cu ment en for mat pa pier) à l’état fluide et im‐ 
ma té riel (la don née et ses mul tiples bases). À ce bou le ver se ment cor‐ 
res pond des nou velles lo giques de re cherche d’in for ma tion qui, sur la
pé riode étu diée, passent de la lo gique claire de la clas si fi ca tion hié‐ 
rar chique telle que la clas si fi ca tion de Dewey à la lo gique floue et ap‐ 
proxi ma tive («  fuzzy logic  », «  nearest- neighbour  ») de la re cherche
d’in for ma tion par al go rithmes.

4.4. Évo lu tions phra séo lo giques
L’étude de l’évo lu tion phra séo lo gique du do maine porte ici sur quatre
termes trans ver saux aux dé cen nies étu diées (« data », « do cu ment »,
« in for ma tion » et « know ledge ») dont nous avons ex plo ré l’en vi ron‐ 
ne ment phra séo lo gique im mé diat, c’est- à-dire dans un co- texte ré‐ 
duit à l’échelle de quelques mots à droite comme à gauche. Dans
cette par tie de l’étude, nous sou hai tons mettre en évi dence l’ex pan‐ 
sion phra séo lo gique de termes certes tra di tion nels dans le do maine
mais qui, pro gres si ve ment, se trouvent as so ciés à de nou velles pro‐ 
blé ma tiques, voire de nou veaux sous- domaines. Cette ex pan sion ap‐ 
pa raît tout d’abord de ma nière gé né rale lorsque nous com pa rons les
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Fi gure 3. Com pa rai son dia chro nique de la va rié té lexi cale des clus ters de trois

termes cen traux en sciences de l’In for ma tion (ratio type/token)

in dices de va rié té lexi cale (ratio type/token) des groupes no mi naux
com pre nant ces termes (cf. fi gure 3).

La fi gure 4 montre l’aug men ta tion sen sible du nombre de co lo cats du
mot « data ». Alors qu’entre 1945 et 1954, le nombre d’as so cia tions de
ce terme se li mite à quelques no tions («  spe cia list  », «  em pi ri cal  »,
«  nu me ri cal  » et «  scat te red  »), ce nombre aug mente sen si ble ment
pour for mer dans la der nière dé cen nie une phra séo lo gie ra di ca le‐ 
ment dif fé rente. L’évo lu tion phra séo lo gique té moigne d’une mon tée
en puis sance d’un terme pro gres si ve ment as so cié à de nou velles
tech niques et de nou veaux lan gages (« data pro ces sing », « data-dri‐ 
ven », « XML data ») et de nou veaux types (« raw data », « web data »,
« au thor ship data », « spa tial data », « RDF data »).
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Fi gure 4. Évo lu tion phra séo lo gique du terme « data » entre 1945 et 2015.

Comme les autres cas étu diés le montrent, cette mon tée en puis‐ 
sance se pré sente de ma nière tout à fait spec ta cu laire avec le terme
« in for ma tion » dont la va rié té lexi cale at teint son apo gée entre 1979
et 1988 pour en suite di mi nuer dans la der nière dé cen nie, époque au
cours de la quelle le terme « know ledge », lui, gagne du ter rain à tra‐ 
vers le dé ve lop pe ment du « know ledge ma na ge ment » (la ges tion des
connais sances), consi dé ré au jourd’hui comme un sous- domaine à
part en tière des sciences de l’In for ma tion.

36

5. Conclu sion
Cet ar ticle avait pour ob jec tif de do cu men ter l’évo lu tion ter mi no lo‐ 
gique du do maine des sciences de l’in for ma tion à tra vers le prisme de
deux re vues phare du do maine, tout en pré sen tant les sciences de
l’In for ma tion comme un nou veau do maine spé cia li sé ob ser vable du
point de vue de l’an glis tique de spé cia li té.

37

Il faut tout d’abord nuan cer la por tée d’une telle re cherche qui re pose
sur un cor pus re la ti ve ment res treint et cir cons crit à la di men sion
scien ti fique de l’In for ma tion. Ici, l’évo lu tion ter mi no lo gique est en vi‐ 
sa gée dans le cadre pré cis du dis cours scien ti fique et il convien drait
d’ob ser ver le phé no mène dans un cadre plus large, in cluant le vaste
champ des mé tiers de l’In for ma tion (in for ma tion ma na gers, ar chi‐ 
vistes, do cu men ta listes en ins ti tu tion pu blique ou pri vée, etc.) et un
cor pus de langue plus gé né rale afin de voir si cer tains termes, à l’ins ‐
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tar de data et d’al go rithm, ob tiennent déjà une forme de consé cra tion
so ciale, pour re prendre l’ex pres sion de Cusin- Berche (1998).

Sur le plan mé tho do lo gique, nous avons mon tré que l’étude dia chro‐ 
nique d’un do maine spé cia li sé s’avère très ef fi cace lorsque celle- ci se
fonde di rec te ment sur les grandes phases de son dé ve lop pe ment
scien ti fique. L’ap proche par mots- clés du cor pus a, par exemple, per‐ 
mis d’iden ti fier les pre mières ten dances évo lu tives, qui ten dances ont
en suite été ap pro fon dies grâce à une ap proche qua li ta tive. Cette der‐ 
nière, fon dée sur la com pa rai son des dé fi ni tions et l’étude de l’his‐ 
toire du do maine nous a par ailleurs per mis de li mi ter le biais lié à la
pe tite taille du cor pus et à l’échelle, tout aussi ré duite, de la dia chro‐ 
nie. Il convient tou te fois d’ajou ter que nous n’avons pas trai té la quan‐ 
ti té re la ti ve ment im por tante d’hapax car nous sou hai tions nous li vrer
à une pre mière ca rac té ri sa tion de l’évo lu tion du do maine à tra vers les
termes les plus saillants d’un point de vue sta tis tique. Comme Resche
(2013) l’a déjà ob ser vé dans ses tra vaux sur l’éco no mie, cer tains
termes, en dépit de leur faible fré quence dans un cor pus donné, et
parce qu’ils peuvent re le ver de su jets fon da men taux ou dé no ter de
cou rants de pen sée, peuvent po ten tiel le ment contri buer au compte
rendu d’une langue de spé cia li té.

39

L’évo lu tion de l’In for ma tion, et la pro li fé ra tion de termes qui l’ac com‐ 
pagne, pour rait jeter un doute sur la co hé rence d’un do maine re la ti‐ 
ve ment émergent et dont les pré oc cu pa tions au jourd’hui ont déjà
bien chan gé de puis les dé bats scien ti fiques liés à la clas si fi ca tion des
do cu ments im pri més dans les an nées 1940. Ce pen dant, notre ob ser‐ 
va tion montre bien qu’à l’échelle syn chro nique de chaque pé riode
étu diée, l’In for ma tion pré sente une ho mo gé néi té ter mi no lo gique re‐ 
la ti ve ment forte, es sen tiel le ment tour née vers les tech niques de clas‐ 
si fi ca tion. S’il est vrai que ces tech niques ont ra di ca le ment chan gé
de puis 1945, notre étude met en évi dence qu’elles s’ins crivent dans
une forme d’in ten tion na li té col lec tive très gé né rale, qui tra verse les
époques et que les spé cia listes de ce do maine ap pellent « l’or ga ni sa‐ 
tion des connais sances  ». Cette co hé rence dans l’évo lu tion, ajou tée
aux élé ments que nous avons abor dés dans cet ar ticle, nous mènent
donc à la conclu sion que l’In for ma tion for me rait un do maine spé cia li‐ 
sé, que des études ul té rieures pour ront ex plo rer et élar gir à d’autres
textes et contextes.
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1  Pour évi ter les am bi guï tés, nous uti li se rons le terme In for ma tion, avec un
I ma jus cule, en ré fé rence au do maine ques tion.

2  In spe cia li sed do mains, the be liefs and de sires of sin gu lar men turn into
abs tract pur poses which trans cend the spe cia li sed com mu ni ties de ter mi‐ 
ned by time and space that have ge ne ra ted them. The final pur pose of the
spe cia li sed do main of me di cine is to cure sick men and pre serve health,
whe ther in an cient Greece, tra di tio nal China, Re nais sance Eu rope or mo‐ 
dern Ame ri ca (Van der Yeught 2016 : 50)

3  Dia chro nic cor po ra, even when they cover a short per iod of time (…), can
pro vide examples of cer tain kinds of struc tures and term use or contexts
cha rac te ris tic of a cer tain per iod. (Dury 2004 : 613)

4  « A key word […] is a word (or word clus ter) which is found to occur with
un sual fre quen cy in a given text or set of texts » (Scott 2010 : 149).

5  Le sens de ce terme est re la ti ve ment éloi gné de l’in for ma tique au sens où
nous l’en ten dons en fran çais. Il concerne les pro ces sus et les mé thodes liées
au trai te ment de l’in for ma tion (sto ckage, ar chi vage, etc.).
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6  Algeo (1991 : 9) dis tingue les « al pha bé tismes », qui sont de simples abré‐ 
via tions consti tuées de lettres de l’al pha bet (TV, VIP), des acro nymes, qui
eux, se pro noncent tels des mots (ZIP pour « Zone Im pro ve ment Plan »).

7  In for ma tion : The es sen tial in gre dient of any control sys tem (Har rod 1977
: 418)

In for ma tion : An as sem blage of data in a com pre hen sible form ca pable of
com mu ni ca tion. This may range from Content in any for mat – writ ten or
prin ted on paper, sto red in elec tro nic da ta bases, col lec ted on the In ter net,
etc. to the per so nal know ledge of the staff of an or ga ni za tion. (Pry therch
2016 : 349)

Français
Dans cet ar ticle, nous pré sen tons une pre mière ca rac té ri sa tion de l’évo lu‐ 
tion des sciences de l’in for ma tion is sues du monde an glo phone, dans la li‐ 
gnée des tra vaux ré cents en an glais de spé cia li té. La ca rac té ri sa tion se
fonde sur un cor pus dia chro nique du do maine en ques tion : un en semble
in for ma ti sé et struc tu ré de ré su més de re cherche dans les re vues phares du
do maine : le Jour nal of In for ma tion Science et le Jour nal of Do cu men ta tion.
La dia chro nie est ici re la ti ve ment courte, les pre miers ré su més da tant de
1945 et les der niers de 2015. La mé thode de ca rac té ri sa tion re pose tout
d’abord sur une ap proche quan ti ta tive fon dée sur le concept de mot- clé que
nous uti li sons dans une pers pec tive dia chro nique. Elle re pose en suite sur
une ana lyse qua li ta tive à tra vers l’étude de l’his toire du do maine et l’évo lu‐ 
tion des dé fi ni tions de termes ayant sur vé cu à l’évo lu tion. L’étude nous per‐ 
met de confir mer l’hy po thèse selon la quelle les sciences de l’in for ma tion, en
dépit de leur écla te ment concep tuel lié à la na ture des champs tout à fait
di vers qu’elles couvrent (la science des bi blio thèques, la do cu men ta tion, la
ges tion des connais sances en en tre prise, etc.), peuvent être conçues
comme un vé ri table do maine spé cia li sé tel qu’il est dé fi ni par les an gli cistes
de spé cia li té. Ce do maine ti re rait sa co hé rence d’une his toire com mune,
mar quée par une vi sion glo ba le ment par ta gée du concept d’or ga ni sa tion
des connais sances, et par une fi na li té liée aux va leurs de par tage de l’in for‐ 
ma tion et à l’in no va tion tech no lo gique.

English
This art icle seeks to char ac ter ise the evol u tion of Eng lish terms in the field
of Lib rary and In form a tion Sci ence (LIS) in its re cent his tory (1945-2015).
Our char ac ter isa tion is based on a dia chronic cor pus which con sists of a set
of ab stracts from two major journ als in LIS, namely the Journal of In form a‐ 
tion Sci ence and the Journal of Doc u ment a tion. Our quant it at ive ap proach is
mostly based on the dia chronic iden ti fic a tion of keywords. This ap proach is
then com ple men ted by a qual it at ive study of the terms which have sur vived
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the evol u tion. Our res ults show that al though LIS clearly emerges as a
multi- disciplinary field of study – in clud ing very di verse sub jects such as
lib rary sci ence, doc u ment a tion, and busi ness know ledge man age ment – LIS
may also be con sidered as a co her ent spe cial ised do main in its own right.
Our claim is based on the ob ser va tion that the many dif fer ent sub- fields of
LIS have shared a com mon core of val ues across their his tory such as a
marked in terest in know ledge or gan iz a tion, in form a tion dis sem in a tion, and
tech no lo gical pro gress.
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