
Le présent ouvrage trouve son origine dans la période qui sépare en France le 
premier confinement, de mars 2020, du second, d’octobre de la même année.  
Il revient sur une question qui interroge alors la société entière, confrontée, avec 
le choc de la pandémie Covid-19, au sentiment que tout s’arrête ou peut s’arrêter : 
dans quelle mesure s’agit-il d’une rupture avec la société « d’avant » ?

Pour répondre, l’ouvrage prend un angle jusqu’ici peu exploré, interrogeant le 
vécu et les arguments de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et 
sociales (SHS), qui étudient le monde qui les entoure, prennent la parole dans 
l’espace public et développent une posture réflexive sur le monde académique, 
aux prises avec sa propre vulnérabilité.

Afin de faire face au défi de connaissance, les scientifiques doivent affronter un défi 
pratique : comment s’organiser pour bien remplir leur mission dans ce contexte ? 
Adoptant une démarche méthodologique originale, ce livre retrace les étapes 
d’un travail d’analyse mené en deux temps : d’abord, à l’occasion d’un colloque 
académique réunissant des chercheurs et chercheuses invité•es à débattre de leurs 
articles parus dans divers médias « grand public » en temps de pandémie ; ensuite, 
à travers la production de synthèses et de commentaires par d’autres scientifiques 
et des représentant•es d’institutions. Montrant la science telle qu’elle se fait, dans 
ses ateliers, le livre met en évidence des formes de continuités et des questions  
– sur le lien social, les inégalités sociales, les limites de la mondialisation, l’empreinte 
environnementale des activités humaines, mais aussi la place de la science dans 
une société démocratique, ou encore celle, étroitement liée, du contenu et des 
conditions de réalisation du projet démocratique – ; autant de questions qui, si 
elles étaient moins nettement perçues avant la pandémie, étaient déjà présentes, 
et exigent maintenant un débat renouvelé.
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Fabrique d’un projet en temps de criseFabrique d’un projet en temps de crise

Coordonné par Myriam Danon-Szmydt & Yara Hodroj

Le projet « Les SHS face à la crise Covid-19 », engagé pendant la crise 
sanitaire en mars 2020, est le fruit d’un travail collaboratif impulsé par la 
Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Saclay, en collaboration 
avec les MSH Mondes (Nanterre) et Ange Guépin (Nantes), en coordi-
nation avec le Réseau national des MSH (RnMSH).

Face à la stupéfaction engendrée par la situation que nous vivions, le 
besoin de promouvoir des réflexions liées à cette thématique a vite émergé. 
Ainsi, un chercheur de Grenoble a pris l’initiative de diffuser un appel à 
la communauté scientifique des sciences humaines et sociales (SHS) pour 
connaître les travaux scientifiques menés. Il a été rapidement débordé par 
le nombre de réponses.

Faire naître un projet sur « Les SHS face au Covid-19  » dans une 
période compliquée de confinement, où nous nous sommes retrouvés1 
mariés de force avec nous-mêmes et notre cercle très limité de proches, 
où nous avons été obligés d'inventer une nouvelle façon de nous sentir 
exister, sans vrais liens sociaux, où presque tout était à l’arrêt, avec l’en-
semble des contraintes que chacun a vécues, telles que l’adaptation au 
télétravail, la garde d’enfant et l’enseignement à la maison, ou encore la 
nécessité de gérer différemment son temps pour être tout à la fois parents, 
enseignants, chercheurs, ou encore dans notre cas secrétaires générales, 
tout en gardant un certain esprit d’équipe et surtout de l’espoir dans une 
période pourtant si nouvelle, si perturbante, s’est révélé être un vrai défi.

1 Dans ce texte, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination.
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Organiser l’équipe de la MSH Paris-Saclay et ses activités pour pouvoir 
travailler à distance a été le premier problème à résoudre : il a fallu adapter 
les outils de chacun, en cherchant ceux qui étaient disponibles, efficaces 
et autorisés. Une fois cette étape franchie, c’est lors d’une des réunions 
d’équipe de la MSH Paris-Saclay en visioconférence qu’est née l’idée, en 
mars 2020, d’un projet de recensement et d’archivage des interventions 
des chercheurs en SHS de son périmètre dans les médias – cinq médias 
ont finalement été retenus pour les analyses quantitative et qualitative 
menées par les deux ingénieures de recherche bientôt recrutées à cet effet –, 
ainsi que des appels, enquêtes et évènements liés à la crise Covid-19. Suite 
à des échanges au sein du RnMSH et avec l’Institut national des SHS 
(InSHS – Centre national de la recherche scientifique [CNRS]), ce projet 
est devenu un des outils de référence en SHS de la coordination nationale 
lancée à la même période par le CNRS et l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (INSERM) : « Crises sanitaires et environnemen-
tales – Humanités, sciences sociales, santé publique » (HS3P-CriSE). Face 
au grand nombre de recensements, il était impossible de continuer une 
veille artisanale. Il a fallu la structurer à l’aide d’une base de données, et 
faire appel à des professionnels de l’information scientifique et technique.

Grâce à la coordination du projet par les secrétaires générales de la 
MSH Paris-Saclay et du RnMSH, un groupe de travail inter-MSH s’est 
construit et a permis le lancement d’une veille systématique sur les acti-
vités et débats en cours dans les SHS, par le moyen de l’outil de gestion 
bibliographique Zotero, ainsi que la rédaction d’un cahier des charges 
détaillé pour faciliter le travail de transition de Zotero vers une base de 
données complète sur le site de la MSH Paris-Saclay.

En même temps et sur un autre front, la MSH Paris-Saclay a 
recruté les deux ingénieures de recherche chargées de continuer la 
veille documentaire et de réaliser des analyses quantitative et quali-
tative des interventions des chercheurs en SHS à partir de cette base 
de données. Effectuer les démarches de recrutement et les entretiens 
à distance a constitué une expérience nouvelle et enrichissante, très 
différente des entretiens en présentiel, où le fait d’arriver à l’heure, la 
manière d’échanger des regards, de serrer la main… peuvent donner 
une impression et des informations complémentaires sur la personne. 
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Même si ces éléments ont manqué dans les entretiens réalisés en vir-
tuel, ceux-ci se sont révélés très fructueux et ont permis de trouver deux 
ingénieures très compétentes pour s’engager dans le projet et réaliser les 
analyses quantitatives et qualitatives de l’ensemble du corpus.

Pour mener à bien ce projet, il a été nécessaire de mettre en lien et de coor-
donner les différents membres du groupe de travail, à savoir les spécialistes de 
l’archivage et des bases de données et les spécialistes de l’interface web, et de 
faire la transition avec le travail de recherche et de veille des deux ingénieures de 
recherche. Le projet, qui a débuté en mars 2020, a pris plusieurs mois pour se 
concrétiser par une base de données complète sur le site web de la MSH Paris-
Saclay2. Ce travail de collaboration inter-MSH, coordonné par le RnMSH, 
qui a permis aux personnels de structures et de métiers variés de travailler 
ensemble, de se sentir appartenir à une même équipe le temps d’un projet, de 
s’investir pour une même cause, est un exemple réussi qui doit servir à lancer 
d’autres projets collaboratifs. Cet exemple, nous l’espérons, va permettre aux 
vingt-deux MSH de collaborer davantage ensemble en pratiquant la mutuali-
sation des moyens financiers et humains pour pouvoir accomplir des missions 
ambitieuses et visibles, en développant une intelligence collective.

Le groupe de travail se composait de :

• Coordination : 

 – Myriam Danon-Szmydt, secrétaire générale du RnMSH,  
ingénieure de recherche CNRS

 – Yara Hodroj, secrétaire générale de la MSH Paris-Saclay,  
ingénieure de recherche CNRS

• Équipe projet : 

 – Elsa Bansard, ingénieure de recherche CNRS, MSH Paris-Saclay
 – Anne-Coralie Bonnaire, ingénieure de recherche CNRS,  
MSH Paris-Saclay

2 Voir la base d’articles en ligne publiée sur le site de la MSH Paris-Saclay : https://
msh-paris-saclay.fr/articles_covid/ [consultée le 05.10.2022].
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 – Stéphanie Lévêque, responsable de la bibliothèque mutualisée 
MSH Ange Guépin / Institut d’études avancées (IEA) de Nantes, 
assistante ingénieure CNRS

 – Sara Tandar, responsable des humanités numériques, ingénieure 
d’études CNRS, MSH Mondes (Nanterre)

 – Éric Valdenaire, chargé de communication, ingénieur d’études 
CNRS, MSH Paris-Saclay

• Visuels : 

 – Léa Avril, graphiste, alternante CNRS, MSH Paris-Saclay
 – Clara Hinoveanu, graphiste, assistante ingénieure CNRS, MSH Paris-
Saclay

• Développements : 

 – Solène Besnard, designer graphique indépendante à Rennes
 – David Maulat, développeur web indépendant

Ci-après les témoignages d’Éric Valdenaire, Sara Tandar et Stéphanie Lévêque.

* * *

Témoignage d’Éric Valdenaire,  
chargé de communication, MSH Paris-Saclay

Le confinement du 17 mars 2020 a marqué un arrêt brutal des activités 
soutenues par la MSH Paris-Saclay  : colloques, séminaires et missions 
annulés ou reportés, projets de recherche mis en suspens. Il en a été de 
même pour l’activité de son personnel placé en télétravail forcé, isolé et 
privé de ses liens, contacts et réunions habituelles. Après un temps de 
sidération face à ce séisme qui a bouleversé nos vies personnelle et pro-
fessionnelle, il a fallu repenser la manière d’exercer son métier, tant sur la 
forme que dans son contenu.
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Pour ma part, en tant que chargé de communication, la disponibilité 
offerte par le télétravail a été consacrée à un développement de la veille 
institutionnelle et scientifique, à travers Internet et les réseaux sociaux. 
J’ai rapidement constaté une implication importante des chercheurs 
en SHS dans les médias au sujet de la pandémie et de la crise nais-
sante, traduisant un besoin impérieux de s’exprimer et, pour certains, 
de s’engager3. Des débats ont animé la communauté scientifique sur la 
pertinence de ces prises de paroles. Des chercheurs se sont interrogés 
sur leur légitimité à intervenir et ont été confrontés à un dilemme entre 
leur envie de s’exprimer dans un « temps court », propre à l’opinion et 
à l’information (aider à comprendre, informer), et la retenue imposée 
par le « temps long », propre à la démarche scientifique et à la construc-
tion de toute recherche. Ces deux postures n’étant pas incompatibles, 
l’intervention des chercheurs en SHS dans les médias a donc cru régu-
lièrement au fil des mois : plus de huit cents articles seront ainsi publiés 
de mars à juillet 2020 dans les cinq médias analysés dans un premier 
temps, AOC, Le Figaro, Le Monde, Libération et The Conversation, avec 
une évolution des thématiques suivant l’actualité : crise, confinement, 
« monde d’après », place du chercheur et de la science dans la société, 
mobilité, inégalités, gouvernance, bien-être, éducation, santé, emploi, 
aménagement du territoire, relocalisation, ou encore décroissance.

De cette veille a émergé l’idée d’archiver ces articles pour garder 
une trace des écrits et de la parole des chercheurs durant cette période 
exceptionnelle, tant pour donner accès à ces informations au plus grand 
nombre que pour constituer ce qui deviendrait à son tour un matériel de 
recherche.

C’est de la réalisation de ces objectifs, partagés avec la direction de la 
MSH Paris-Saclay, qu’est né le secteur « Les SHS face au Covid-19 » sur 
notre site le 10 avril 2020. À l’origine, ce secteur a été alimenté, d’une 
part, avec le recensement le plus exhaustif possible des initiatives prises 
par la communauté scientifique SHS en lien avec le Covid-19 (appels à 
projet et à communication, enquêtes, ressources) et, d’autre part, avec 
un recueil des articles de presse publiés par les chercheurs en SHS, au 

3 Voir Torre, 2020a.
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sein d’une rubrique spécifique intitulée « Analyse et débats ». Devant 
l'ampleur du corpus d'articles recueillis, nous avons vite constaté la 
nécessité de mieux organiser notre veille empirique quotidienne sur les 
médias, et d’automatiser sa restitution sur le site. Nous avons ainsi fait 
appel au RnMSH pour nous aider à monter un groupe de projet capable 
de structurer cette initiative, de rédiger un cahier des charges en vue de 
développements informatiques sur notre site, à l'aide d'experts de dif-
férents domaines. Sara Tandar, ingénieure en humanités numériques à 
la MSH Mondes (Nanterre) et Stéphanie Lévêque, documentaliste à la 
MSH Ange Guépin (Nantes), nous ont rapidement rejoints et nous ont 
aidés à définir les outils les plus adaptés, ainsi qu’à formaliser une base 
de données bibliographiques sur Zotero. Nous avons fait ensuite appel à 
une prestataire externe, Solène Besnard, afin d’automatiser la restitution 
de la base Zotero dans la rubrique « Analyse et débats » de note site et 
de créer un moteur de recherche. Parallèlement, la base a été considéra-
blement enrichie par Elsa Bansard et Anne-Coralie Bonnaire, les deux 
postdoctorantes recrutées en août 2020 par la MSH Paris-Saclay afin de 
travailler sur un projet de recherche mêlant analyse qualitative et quan-
titative des articles recueillis4.

Ces développements ont été finalement mis en ligne le 19  octobre 
2020, permettant aux internautes d’accéder à notre base de données à 
l'aide d'un moteur de recherche multicritère.

Fruit d’un travail collectif mené en partie durant le premier confi-
nement, cette base a fourni l’information d’arrière-plan indispensable 
au colloque « Rupture des pratiques et dynamique du débat. Les SHS 
face à la crise Covid-19 »5. Cet événement a eu pour objectif premier de 
dresser un bilan des interventions des chercheurs en SHS sur la crise 
sanitaire, publiées dans les médias de mars à juillet 2020, et de valoriser 
ainsi la contribution récente des SHS au débat public. Il a été aussi l’oc-
casion pour notre groupe de travail de présenter le travail réalisé sur la 
base d’articles au cours d’une session intitulée « La fabrique d’un projet 
en temps de crise ». Et je tiens à saluer l’initiative des organisateurs du 

4 Voir Bansard & Bonnaire, 2021b.
5 Voir Guibentif & Bresson, 2020.
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colloque d’intégrer cette session comme un élément à part entière de 
cet événement scientifique, permettant de mettre en avant le travail 
d’ingénieur technicien administratif (ITA) en tant que partenaire d’un 
projet de recherche.

Je retiendrai pour ma part plusieurs enseignements de ce projet.
Des circonstances exceptionnelles comme le confinement nous ont 

amenés à réinventer notre activité quotidienne en nous adaptant au contexte 
et en créant de nouveaux outils. Rien n’eut été possible sans les nouveaux 
outils de visioconférence qui ont permis à l’équipe de rester en contact et 
de gérer un projet à distance, tout comme ils ont rendu plus tard possible 
la poursuite de notre activité événementielle à travers le développement des 
webinaires. Nous nous plaignions tous au quotidien de la visioconférence, 
chronophage et pourvoyeuse de maux de tête et de fatigue oculaire. Mais 
force est de constater qu’elle a aboli les distances et nous offre une certaine 
ubiquité. La visioconférence permet d’organiser à distance des projets, de 
créer ou d’assister à des événements scientifiques (il est désormais aisé de 
suivre un ou plusieurs événements en ligne, concomitants, où que se situent 
leurs organisateurs), d’augmenter considérablement leur visibilité (certains 
de nos séminaires en ligne ont vu leur audience multipliée par trois, voire 
quatre), et sert désormais les projets inter-MSH, voire l’internationalisation 
des activités des MSH (il est possible d’inviter sans contrainte matérielle 
ou financière des intervenants étrangers). Ce projet est enfin un formidable 
exemple de collaboration inter-MSH, avec des personnels de différentes 
structures et de différents métiers qui, ne s’étant jamais rencontrés avant, 
se sont associés et impliqués durant plusieurs mois pour produire un outil 
servant la communauté scientifique. Ce type de collaboration pourrait 
d’ailleurs être davantage mis en avant à l’avenir, soit pour mener à bien des 
projets communs à plusieurs MSH, soit pour aider des MSH ne disposant 
pas des ressources humaines nécessaires à développer un projet. La mise en 
place par le RnMSH du cycle de webinaires « Les sciences à l’épreuve des 
crises sanitaires et environnementales », dont la programmation est le fruit 
d’un comité de pilotage réunissant à distance des chargés de communica-
tion de MSH, en est un très bon exemple.
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Témoignage de Sara Tandar,  
responsable des humanités numériques, MSH Mondes (Nanterre)

Dans un contexte profondément bouleversé par la pandémie de Covid-19, 
participer à un projet en ingénierie en adéquation avec l’actualité fut une 
opportunité porteuse de sens professionnellement. C’est pourquoi, j’ai 
très rapidement accepté de participer au projet de la MSH Paris-Saclay 
de développer la rubrique « Analyses et débats » de son site web, en tant 
qu’outil de référence en SHS pour la coordination CNRS/INSERM  : 
« Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences sociales, 
santé publique » (HS3P-CriSE).

Cette occasion m’a été offerte, tout juste un mois après le confinement 
généralisé en France, par Myriam Danon-Szmydt qui souhaitait échan-
ger sur les profils et compétences en ingénierie utiles à la consolidation 
de l’équipe-projet initiale de la MSH Paris-Saclay. J’ai ainsi participé 
aux échanges qui ont abouti à l’identification de deux profils pertinents 
pour soutenir cette action : un ou une documentaliste pour la gestion des 
références bibliographiques issues de sources variées et un ou une spé-
cialiste en développement web. Le RnMSH a lancé un appel auprès des 
directions des MSH. Cette action a permis de bénéficier de l’expertise de 
Stéphanie Lévêque (MSH Ange Guépin) sur le déploiement d’un outil 
de gestion bibliographique facilitant l’enregistrement des publications en 
ligne et la structuration des métadonnées des références bibliographiques 
qui alimenteront la rubrique dédiée du site web de la MSH Paris-Saclay. 
La question d’un appui ciblé sur la définition des besoins a également été 
soulevée. En tant que responsable du service des humanités numériques à 
la MSH Mondes depuis 2016, mes propres activités d’appui à la recherche 
étaient en mesure d’y répondre. Mon rôle dans ce projet a ainsi principa-
lement consisté en la rédaction d’un cahier des charges fonctionnel déter-
minant des spécifications pour l’automatisation de l’import sur le site web 
des références des articles provenant de la base de données bibliographique 
conçue par Stéphanie Lévêque, ainsi que le développement du moteur de 
recherche pour l’indexation des publications et la structuration des infor-
mations sur les pages web. Il s’agissait donc essentiellement de mettre à 
jour et formaliser l’ensemble des besoins à destination d’un développeur 
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ou d’une développeuse web afin de concevoir une procédure qui permette 
l’alimentation automatique de la rubrique « Analyses et débats » du site 
web de la MSH Paris-Saclay dédiée au recensement des interventions por-
tant sur la crise sanitaire par les chercheurs en SHS auprès des médias.

Participer à ce projet a été particulièrement positif, d’autant plus en 
cette période de confinement strict où notre quotidien et nos activités 
professionnelles ont été confrontés à un chamboulement organisation-
nel majeur, sans compter les difficultés personnelles liées à la pandémie 
de Covid-19. Mon implication dans ce projet a été stimulante car j’ai 
investi mes compétences et mon expérience professionnelle dans le but 
de répondre à un enjeu crucial et immédiat pour la recherche elle-même : 
constituer un état de l’art scientifique en SHS qui rende compte d’un 
évènement historique marquant. Les délais impartis étaient contraints 
puisque le 2 juillet, soit en moins de trois mois, j’ai été en mesure de livrer 
le cahier des charges. Or, il s’agissait de travailler sur ce projet, tout en 
poursuivant les activités et projets courants professionnels, et en menant 
de front l’école à la maison. Je ne l’ai cependant pas vécu avec difficulté 
mais au contraire, comme une bouffée d’air liée certainement au fait 
d’être en contact régulier avec des collègues dynamiques et fortement 
impliqués. De fait, la coordination du projet par Yara Hodroj (secrétaire 
générale de la MSH Paris-Saclay), Éric Valdenaire (chargé de commu-
nication de la MSH Paris-Saclay) et Myriam Danon-Szmydt (secrétaire 
générale du RnMSH) a été menée avec une grande efficacité en termes de 
réactivité et de suivi du travail. Les temps d’échanges collectifs et indivi-
duels ont toujours été menés avec beaucoup d’intérêt et de bienveillance. 
Ils ont su créer un cadre de collaboration qui a permis d’obtenir systéma-
tiquement des réponses rapides et précises, et d’entretenir un lien entre 
chacun d’entre nous. Ce cadre est une des clés pour la réussite d’un projet 
en temps de crise. Il permet d’assurer la bonne gestion du projet et la 
fluidité des interactions entre les membres de l’équipe. Ainsi, j’ai toujours 
pu obtenir les informations indispensables pour avancer sur le cahier des 
charges, à chaque étape de maturation d’identification des besoins. En 
effet, monter une équipe avec des agents aux compétences complémen-
taires était assurément indispensable pour mener à bien le projet. Mais 
il fallait réussir à les investir sur un projet pensé et conçu en amont, sans 
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qu’ils ne participent au montage du projet lui-même et qui plus est, à des-
tination d’une MSH à laquelle ils ne sont pas directement rattachés, tout 
en pariant sur une équipe montée en un temps record avec des individus 
qui n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Cela aurait pu consti-
tuer un frein non négligeable à la réalisation du projet. Or, l’implication 
du groupe coordinateur a su, bien au contraire, créer un esprit d’équipe 
incontestable. Par ailleurs, son souci permanent de valoriser notre travail 
et de nous intégrer comme membre de l’équipe projet à part entière a 
stimulé notre engagement (par exemple, très rapidement, nos noms ont 
été affichés sur le site web en tant que membres du projet). Pour pointer 
une limite d’un projet monté en temps de crise, je retiendrai l’aspect très 
ponctuel et limité dans le temps de mon implication. En effet, j’aurais 
aimé pouvoir suivre le développement web qui a été réalisé à partir du 
cahier des charges. Or, bien que cela ait été envisagé, il ne m’a pas été pos-
sible de poursuivre le projet au-delà de la livraison du cahier des charges, 
par manque de temps. C’est ainsi que j’ai découvert les résultats du tra-
vail de création graphique de Solène Besnard le jour de la table ronde 
« Fabrique d’un projet en temps de crise  », organisée dans le cadre du 
colloque « Ruptures des pratiques et dynamique du débat. Les SHS face à 
la crise Covid-19 ». Néanmoins, c’est tout l’enjeu d’un projet en temps de 
crise : un engagement de continuité avec les coordinateurs et l’interven-
tion ponctuelle et efficace de chaque acteur du projet, dans un périmètre 
d’actions précis et au moment opportun, avec pour objectif collectif, la 
réalisation du projet et son lancement officiel qui a eu lieu dans notre cas 
le 19 octobre 2020.

Pour conclure, travailler de manière transversale entre ingénieurs 
appartenant à différentes MSH afin de répondre à des enjeux cruciaux et 
d’actualité me semble être une voie vertueuse à suivre en temps de crise. 
En effet, il aurait été périlleux d’externaliser l’ensemble des activités en 
termes de temps : entre la publication de l’offre d’emploi et la sélection des 
candidats, de précieuses semaines auraient été perdues, sans mentionner la 
surcharge de travail pour les coordinateurs du projet pour évaluer les can-
didatures et les profils. Or, se « reposer » sur les profils adéquats qui ont fait 
leur preuve au sein de leur propre MSH permet de garantir de trouver les 
agents compétents et opérationnels immédiatement. La base du volontariat 
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permet également d’assurer une implication réelle de l’agent qui accepte de 
lui-même une mission supplémentaire, certes, mais de manière volontaire 
et en concertation avec sa direction qui le soutient dans cette démarche. 
Cela apporte à l’agent une nouvelle expérience de travail en mode projet 
dans un cadre institutionnel plus large qu’il sera intéressant et pertinent à 
valoriser auprès de sa hiérarchie et sur le plus long terme.

Témoignage de Stéphanie Lévêque, responsable  
de la bibliothèque mutualisée MSH Ange Guépin / IEA de Nantes

Suite à l’appel du RnMSH en recherche d’un ou d’une documentaliste 
pour participer au projet « Les SHS face au Covid-19 », la direction de 
mon laboratoire a souhaité faire collaborer la MSH Ange Guépin à ce 
projet en y inscrivant son personnel.

Responsable de la bibliothèque de la MSH, assistante de ressources 
documentaires et scientifiques rattachée au CNRS, j’ai pris contact 
avec les membres du projet en mai 2020 dans le but d’apporter mon 
aide technique et mon expérience en gestions documentaires. Cette 
collaboration s’est mise en place très rapidement et s’est inscrite dans 
un temps défini. J’ai ainsi pu m’appuyer sur le cahier des charges rédigé 
par les porteurs de projet pour proposer des outils adaptés à la ges-
tion de références bibliographiques. Je me suis également largement 
appuyée sur mes collaborations passées avec des chercheurs de mon 
laboratoire pour la réalisation de bibliographies thématiques. À la suite 
d’une première réunion, j’ai très vite travaillé avec Éric Valdenaire et 
Sara Tandar pour le montage de la base de données. J’ai fait le choix 
d’une base bibliographique collaborative qui permet une intégration 
des données à distance, une meilleure communication entre les contri-
buteurs et un suivi du planning plus efficace. Cet accès à distance par 
les membres du projet répondait bien aux contraintes techniques et sur-
tout permettait à terme aux membres permanents du projet de prendre 
la main sur l’outil et son contenu.

J’ai commencé par récupérer le contenu déposé sur le site web de la 
MSH Paris-Saclay en organisant l’information, en la structurant pour 
permettre une interopérabilité des données. J’ai choisi l’outil libre de 
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gestion de références Zotero pour constituer cette base. Je voyais plu-
sieurs avantages à ce choix qui permettait de :

• normaliser des données ;
• importer automatiquement les informations ;
• partager les données et travailler en collaboration ;
• insérer le projet dans la communauté Zotero riches de chercheurs et 

scientifiques ;
• indexer du contenu avec l’utilisation des tags ;
• accéder au texte intégral des articles référencés ;
• exporter les données.

J’ai ensuite formé les membres du projet à l’utilisation de cet outil. J’ai 
ouvert la base à l’équipe, apporté mon aide technique et très vite nous 
avons pu l’enrichir avec plus de 200  références bibliographiques en 
juin 2020.

Ensuite, j'ai répondu aux besoins de l'équipe en installant une veille 
automatisée sous Inoreader, outil libre. J'ai ouvert un compte et créé des 
liens avec les sources pour recevoir automatiquement les informations. 
Cet outil permet de centraliser les flux RSS, de les utiliser dans la base 
bibliographique après validation manuelle.

En juillet  2020, la base de références bibliographiques «  Les SHS 
face au Covid-19 » était ouverte, les informations codées et réutilisables 
dans un site web présentant le projet. Cette expérience de collaboration 
inter-MSH a été très enrichissante pour moi. J’avais déjà pu travailler en 
équipe avec des chercheurs de la MSH Ange Guépin, mais jamais sous 
ce format (en distanciel sur l’ensemble du projet). Notre trinôme issu de 
métiers différents était très complémentaire : chargé de communication, 
chargée de développement numérique et chargée de ressources docu-
mentaires. Nous avons pu nous répartir le travail, du montage du cahier 
des charges (communication, développement web) au développement de 
l’outil bibliographique (ressources documentaires).

* * *
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Conclusion

Pour conclure, cette crise bouleversante a montré que nous, l’ensemble 
des personnels de la recherche publique, avions d’immenses capacités 
d’adaptation et que nous étions en mesure d’inventer de nouveaux modes 
de fonctionnement, afin d’avancer et d’accomplir nos activités. Certes, 
cette crise sanitaire a entraîné de nombreuses modifications au sein de 
nos organisations, des changements brutaux, sans temps d’adaptation ou 
presque, mais elle a aussi été très formatrice, car elle nous a permis de 
réaliser des avancements majeurs sur plusieurs aspects – le télétravail, le 
système de visioconférence, le management à distance – et nous a appris 
à réagir face à l’incertitude et à diriger face à des situations radicalement 
nouvelles.

Elle a également permis aux SHS de s’imposer parmi et avec les autres 
sciences comme étant tout aussi essentielles, à travers le lancement de plu-
sieurs appels à projets intégrant les SHS ou ayant comme sujet principal les 
SHS. Cette collaboration pluridisciplinaire et interdisciplinaire entre SHS, 
mais aussi avec les autres sciences – en biochimie pour l’élaboration du 
vaccin, en biologie pour comprendre le mode de fonctionnement du virus 
et comment l’inhiber (le bloquer), en modélisation mathématique pour 
comprendre l’importance de chaque paramètre clé dans la propagation 
du virus et l’évolution de l’épidémie – a pour objectif principal d’essayer 
d’apporter des solutions à cette crise et surtout de comprendre la réaction 
de la société qui s’est trouvée perdue, sans boussole ni référence pendant 
cette période.

Par ailleurs, cette pandémie a montré que la recherche n’aboutit pas si 
elle n’est pas le fruit d’un travail collaboratif, mené de manière complémen-
taire par les différents acteurs impliqués, afin de répondre à une question 
scientifique commune : comment faire face au changement ? Aujourd’hui, 
devant la complexité des outils, les modifications de « faire » la recherche 
et les évolutions des conditions de cette dernière (avec l’importance prise 
par les exigences d’ouverture), le travail collaboratif entre chercheurs et 
ingénieurs est indispensable. Créer une base de données et la rendre visible 
nécessitent des compétences scientifiques et d’ingénierie très pointues.
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Plusieurs questions, qui transforment la recherche, nos organisations, 
nos métiers, restent ouvertes : quelles vont être les évolutions de nos orga-
nisations dans les années à venir ? Comment nos métiers, et nos struc-
tures vont-ils être impactés ? Quelles leçons tirer de la période écoulée ? 
Les formuler ici est une manière de contribuer au débat que le présent 
ouvrage entend engager.
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Le présent ouvrage trouve son origine dans la période qui sépare en France le 
premier confinement, de mars 2020, du second, d’octobre de la même année.  
Il revient sur une question qui interroge alors la société entière, confrontée, avec 
le choc de la pandémie Covid-19, au sentiment que tout s’arrête ou peut s’arrêter : 
dans quelle mesure s’agit-il d’une rupture avec la société « d’avant » ?

Pour répondre, l’ouvrage prend un angle jusqu’ici peu exploré, interrogeant le 
vécu et les arguments de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et 
sociales (SHS), qui étudient le monde qui les entoure, prennent la parole dans 
l’espace public et développent une posture réflexive sur le monde académique, 
aux prises avec sa propre vulnérabilité.

Afin de faire face au défi de connaissance, les scientifiques doivent affronter un défi 
pratique : comment s’organiser pour bien remplir leur mission dans ce contexte ? 
Adoptant une démarche méthodologique originale, ce livre retrace les étapes 
d’un travail d’analyse mené en deux temps : d’abord, à l’occasion d’un colloque 
académique réunissant des chercheurs et chercheuses invité•es à débattre de leurs 
articles parus dans divers médias « grand public » en temps de pandémie ; ensuite, 
à travers la production de synthèses et de commentaires par d’autres scientifiques 
et des représentant•es d’institutions. Montrant la science telle qu’elle se fait, dans 
ses ateliers, le livre met en évidence des formes de continuités et des questions  
– sur le lien social, les inégalités sociales, les limites de la mondialisation, l’empreinte 
environnementale des activités humaines, mais aussi la place de la science dans 
une société démocratique, ou encore celle, étroitement liée, du contenu et des 
conditions de réalisation du projet démocratique – ; autant de questions qui, si 
elles étaient moins nettement perçues avant la pandémie, étaient déjà présentes, 
et exigent maintenant un débat renouvelé.
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