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La littérature grise

Définition

La littérature grise désigne :

- l’ensemble des documents dactylographiés, imprimés ou numériques,

- passés et présents,

- qui sont destinés à un public restreint,

- s’inscrivent dans une certaine temporalité, et

- sont diffusés en dehors des circuits classiques de l’édition.



La littérature grise

Définition

Auteurs, lieux de production, formats et contenus très divers :

ü Instances, organisations et institutions gouvernementales ou internationales, politiques, économiques,

juridiques, religieuses, culturelles, académiques ou commerciales (hors éditeurs commerciaux) + individus

ü Actives dans recherche, enseignement, finance, politique, administratif, soins de santé, culture, etc.

ü De quelques pages à des centaines : newsletters, working papers, rapports annuels, communiqués de presse,

rapports de réunion, tracts politiques, thèses de doctorat et mémoires, lettres + sites internet, blogs, tweets

ü Objectif informatif, persuasif, administratif, technique, commercial, etc.

ü Public externe, acteurs internes, voire un seul individu (détermine le nombre d’exemplaires)



La littérature grise

Particularités – Quid de la qualité ? 

Ø Rythme de publication parfois très soutenu

Ø Révision par les pairs souvent absente (pas la norme hors contexte académique mais n’empêche pas la qualité

excellente de certaines publications)

Ø Objectifs parfois commercial, politique ou idéologique : manipulation des informations ?

à Pas une ressource scientifique en tant que telle mais une ressource pour mener un travail scientifique sur

les points de vue et les intérêts des entités productrices.



La littérature grise

Particularités – Quid de l’accessibilité ?

Ø Multiples auteurs et des lieux de production: impossible de quantifier exactement la production de
littérature grise

Ø Caractère temporel « provisoire » : répond à une demande, un évènement ou un problème précis

Mais…
Ø Temporalité relative : documents restent souvent accessibles (archives, versions numérisées)
Ø Ère numérique: accès aux documents facilités

à Définir la problématique afin de cibler au mieux la littérature grise pertinente
à Un bon moyen d’accéder à la littérature grise : les archives



La recherche archivistique

Les archives peuvent être définies comme :

- l’ensemble des documents (ou autres productions) produits ou reçus dans

l’exercice d’une fonction

- par toute personne physique ou morale et par tout organisme public ou

privé

- quelle qu’en soit la date de production, le support et le lieu de conservation 

- organisés et recensés dans un but de conservation pérenne.

Les archives : définition

Ex. : document d’information, rapport de réunion, entretien enregistré, cahier de notes personnelles,
photo, corpus de tweets, site internet, hiéroglyphe



La recherche archivistique

Les archives : intérêts pour la recherche

La recherche archivistique permet une perspective rétroactive sur une

organisation et ses membres, leurs fonctionnements et leurs perspectives, ainsi

que sur les idées, les stratégies discursives, les mécanismes organisationnels et

les cadres d’interprétation privilégiés au sein de cette organisation.

Elle permet d’explorer le passé pour mieux comprendre l’évolution d’un

phénomène ou les implications d’un fait passé sur le présent.



Méthode de collecte en trois étapes

En amont : la planification 

Ø Identifier le lieu de collecte pertinent :
• bibliothèque ?
• musée ?
• centre d’archives spécialisé ?
• en ligne ?

Ø Se familiariser avec la structure et le contenu des fonds d’archives et identifier les documents pertinents :

• consulter les répertoires (auteurs, périodes, thèmes, langues) : fonds d’archives > collections (sous-
fonds) > dossiers > documents

• contacter les archivistes

Avant



Méthode de collecte en trois étapes

En amont : la planification 

Ø Définir le temps nécessaire à la consultation

Ø Préparer ses outils pour la consultation

• Tableur Excel avec la liste des fonds et des dossiers à consulter pour effectuer un suivi des documents

Avant

Tip : les répertoires indiquent souvent la taille du dossier en cm ou le nombre de pages, ce qui peut 
donner une idée du volume et de l’ampleur de la tâche 



Méthode de collecte en trois étapes
En amont : la planification (exemples)

Avant

Archives historiques de l’UE
https://archives.eui.eu/en/fonds



Méthode de collecte en trois étapes
En amont : la planification (exemples)

Avant
Barbara Sloan EU Document Collection

Conseil UE
https://www.consilium.eu
ropa.eu/en/documents-
publications/archives/se
arch/



Méthode de collecte en trois étapes
En amont : la planification (exemples)

Avant

Fondation Jean Monnet

https://archives.jean-monnet.ch/listfonds

https://archives.jean-monnet.ch/listfonds


Méthode de collecte en trois étapes

En amont : financer sa recherche

Bourses de recherche souvent mises au concours par les centres 
d’archives. Deux exemples pour l’UE :

§ Archives historiques de l’UE (Fiesole) : bourse Vibeke Sørensen
(masters et doctorants, un mois, EUR 1 440)

§ Fondation Jean Monnet pour l’Europe (Lausanne) : bourse Henri 
Rieben (doctorants, 1 à 3 mois, CHF 3 000)

Avant



Méthode de collecte en trois étapes

Sur place : la consultation des archives

Ø Politiques internes ?

• Accès aux dossiers : souvent les archivistes + limité à un certain nombre

à prévoir temps de battement entre deux salves

• Reproduction : souvent autorisée mais vérifier si c’est le cas pour tous les documents (cf. documents

confidentiels)

à meilleur allié : app de numérisation sur votre smartphone (ex: GeniusScan)

Pendant



Méthode de collecte en trois étapes

Sur place : la consultation des archives

Ø Rester flexible :

• Certains documents moins pertinents qu’attendu

• Passer régulièrement les répertoires en revue

• Les archivistes ou d’autres chercheurs peuvent vous conseiller certains dossiers

Pendant



Méthode de collecte en trois étapes

Sur place : la consultation des archives

Ø Rester organisé :

• Compléter le tableur au fur et à mesure (ex. : consulté / à consulter / en cours ; pertinent/non-

pertinent ; à approfondir ; etc.)

• Noter des informations qui seront utiles pour l’analyse : infos bibliographiques, mots-clés, référence

du fichier numérisé, etc.

Pendant



Méthode de collecte en trois étapes

Sur place : la consultation des archives

Ø Ne pas négliger :

• Interactions avec les archivistes

• Échanges avec les autres chercheurs, quelle que soit leur discipline

• Bibliothèques des centres d’archives

Pendant



Méthode de collecte en trois étapes

En aval : la réorganisation et la critique des sources

Ø Réorganiser le matériel collecté directement (même si analyse se fait plus tard)

• Toutes les informations bibliographiques sont notées ?

• Scans triés ?

Ø Investiguer le contexte de production pour bien comprendre l’apport du corpus avant analyse

• Objectifs du document ?

• Contexte socio-politique ?

• Public cible ?

Après



Institutions et discours

Institutions :

- structures sociales, politiques ou économiques,

- organisations locales, nationales ou internationales,

- organismes privés ou publics

- qui répondent à un besoin ou un objectif particulier

- au sein d’une société donnée.

Définition

Ex. : organisations internationales (les institutions de l’Union européenne, les Nations unies, l’OTAN), entités politiques (la
Maison-Blanche, la Ville de Liège), économiques (la Banque nationale belge), judiciaires (le Palais de Justice), pénitentiaires
(prisons) ou militaires (le Ministère de la Défense, Navy), organismes médicaux (hôpitaux) ou de recherche (universités),
institutions culturelles (musées, théâtres), fondations, ONG, l’Église, le Vatican, les monarchies (La Monarchie belge, The Royal
Family).



Institutions et discours

Discours institutionnel :

- les textes et toute autre production discursive (prises de

parole, tweets, podcasts, etc.)

- émanant de ces institutions, et

- produits sous la contrainte des règles et des normes en

vigueur au sein de ces institutions.

Définition



Institutions et discours
Particularités

Le discours institutionnel :

- s’inscrit dans des rapports de pouvoir et de légitimation

- s’insère dans un répertoire d’autres textes (mémoire collective ou de l’auteur) influençant sa production

- se décline sous des formats et contenus variés

- peut contenir des perspectives différentes même si les discours au sein d’une même institution sont souvent

« lissés »

à Importance du contexte institutionnel, socio-politique, intertextualité et interdiscursivité



Institutions et discours

Analyse du discours institutionnel

Champs de recherche transdisciplinaire qui consiste à « faire parler » les

productions institutionnelles pour en comprendre la rhétorique, les pratiques

discursives, les contextes de production, les mécanismes de diffusion, les objectifs

qu’elles cherchent à atteindre et d’autres dynamiques sous-jacentes qui, toutes,

contribuent à fournir des éléments de réponse aux rôles, objectifs et intérêts d’une

institution et ses effets sur la société.



Institutions et discours

Analyse du discours institutionnel (exemples)

Ø Analyse de discours

§ Analyse de discours critique (Critical Discourse Analysis) : relations de pouvoir entre les institutions et le 
discours, manière dont les institutions sont façonnées par le discours et comment, à leur tour, elles créent 
et imposent des discours encourageant certains types d’identités qui conviennent à leurs objectifs

§ L’approche discursive historique (Discourse-Historical Approach - DHA) : relations entre le discours et les 
variables sociales et sociologiques, les cadres situationnels et l’histoire de l’organisation étudiée 

§ Institutionalisme discursif (Discursive Institutionalism) : rôle des idées véhiculées dans le discours 
institutionnel comme vecteurs de changement et de continuité. 



Institutions et discours

Analyse du discours institutionnel (exemples)

Ø Analyse de contenu

§ Analyse thématique : analyser et interpréter des modèles dans un corpus de données qualitatives en 
suivant un processus systématique de codage afin de développer des thèmes

§ Analyse par théorisation ancrée : d’identifier, de relier et d’intégrer entre elles des relations de contenu afin 
de produire de nouvelles théories 

Ø Analyse quantitative

§ Lexicométrie : générer des statistiques à partir de mots dans un corpus de texte pour appréhender les 
dynamiques discursives qui entourent une politique ou un acteur institutionnels 



Conclusion

Littérature grise, documents institutionnels et archives

ü Ressources de choix pour la recherche en sciences politiques et sociales 

ü Contenus, formats, lieux de production très variés 

ü Permettent d’explorer les choix, les intérêts, le point de vue d’une organisation et de ses membres, un pan 

de son histoire ou encore l’évolution d’une idée, ses racines et sa continuité dans la société actuelle

ü Différentes possibilités pour la collecte de données (sur place, en ligne)

ü Différentes méthodes d’analyse



Ressources bibliographiques

Littérature grise

• AUGER Peter, Information sources in grey literature, 4e éd., Londres, Bowker Saur, 2017, 187 p.
• BONATO Sarah, Searching the grey literature: A handbook for searching reports, working papers, and 

other unpublished research, Lanham, Rowman & Littlefield, 2018, 278 p. 
• COMBEROUSSE Martine, « La littérature grise », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1993, n°5,

pp. 60-62.
• FARACE Dominic J. et SCHÖPFEL Joachim (dir.). Grey Literature in Library and Information Studies. 

Berlin, DeGruyter, 2010, 282 p., disponible à l’adresse
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=scholcom

• HALIMA Semra, « La littérature grise : face méconnue de la documentation scientifique (1ère partie) »,
Documentation et bibliothèques, 2007, vol. 53, n° 4, pp. 205-210, DOI 10.7202/1030779ar.

• SCHÖPFEL Joachim, « Comprendre la littérature grise », I2D - Information, données & documents, 2015,
vol. 52, n°1, pp. 30-32, DOI 10.3917/i2d.151.0030.

• SIEGEL Gretta E., « Institutional Grey Literature in the University Environment », in FARACE Dominic J. et 
SCHÖPFEL Joachim (dir.). Grey Literature in Library and Information Studies. Berlin, DeGruyter, 2010, pp. 
69-84, disponible à l’adresse 
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=scholcom



Ressources bibliographiques

Archives

• BOGAERT Jean-Christophe, MOSCAROLA Jean et MOTHE Caroline, « Chapitre 10. Recherche
historique, narration et documents d’archives », in CHEVALIER Françoise, CLOUTIER Martin et MITEV
Nathalie (dir.), Les méthodes de recherche du DBA, Caen, EMS Editions, 2018, pp. 176-190.

• CLAEREBOUT Marie-France et MARINO Jean-Bernard, « Grisemine, une bibliothèque numérique de
littérature grise universitaire », Traduction de la communication faite au 5e colloque international
sur la littérature grise (GL5, Amsterdam, 4-5 décembre 2003), 2004, pp. 1-8, disponible à l’adresse
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000892.

• MOORE Niamh, SALTER Andrea, STANLEY Liz et TAMBOUKOU Maria, The archive project: Archival 
research in the social sciences, Londres et New York, Routledge, 2016, 210 p. 

• VENTRESCA Marc J. et MOHR John W., Archival Research Methods, in BAUM Joel A.C. (dir.), The 
Blackwell Companion to Organizations, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2007, pp. 805-828. 



Ressources bibliographiques

Analyse du discours institutionnel

• BOUVIER Gwen et RASMUSSEN Joel, Qualitative research using social media, Londres et New York, 
Routledge, 2022, 204 p.

• BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, Thematic Analysis: A Practical Guide, Londres, Sage, 2021, 376 p. 
• BURGER Marcel, FITZGERALD Richard, et THORNBORROW Joanna (dir.), Discours des réseaux sociaux :

enjeux publics, politiques et médiatiques, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2017, 272 p.
• CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique (dir.), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil,

2002, 661 p.
• FAIRCLOUGH Isabela et FAIRCLOUGH Norman, Political discourse analysis: A method for advanced 

students, Londres, Routledge, 2012, 280 p. 
• GOBIN Corinne et DEROUBAIX Jean-Claude, « L’analyse du discours des organisations internationales. Un

vaste champ encore peu exploré », Mots. Les Langages du politique, 2010, vol. 94, pp. 107-114,
DOI 10.4000/mots.19872.



Ressources bibliographiques

Analyse du discours institutionnel

• HAMILTON Heidi E., TANNEN Deborah et SCHIFFRIN Deborah, The handbook of discourse analysis, 2e éd., 
Chichester, John Wiley & Sons, 2015, 976 p.

• KRIEG-PLANQUE Alice, Analyser les discours institutionnels, Paris, Armand Colin, 2012, 240 p.
• LEJEUNE Christophe, Manuel d'analyse qualitative, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2019, 160 p.
• LERAY Christian, Analyse de contenu : De la théorie à la pratique - La méthode Morin-Chartier, Québec,

Presses de l’Université du Québec, 2008, 204 p.
• MACKAY Rowan R, Multimodal Legitimation: Understanding and Analysing Political and Cultural 

Discourse, Londres et New York, Routledge, 2021, 264 p. 
• MAINGUENEAU Dominique, Discours et analyse du discours : Une introduction, 2e éd., Malakoff, Armand

Colin, 2021, 224 p.
• MAYR Andrea, Language and power: An introduction to institutional discourse, Londres, A&C Black, 2008, 

204 p. 
• VAN DIJK Teun A., Discourse and Power, New York, Palgrave Macmillan, 2008, 308 p. 
• WODAK Ruth et MEYER Michael, Methods for Critical Discourse Analysis, Londres, Sage, 2009, 216 p. 


