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In tro duc tion
Le sous- titrage, dès sa concep tion dans le mi lieu ci né ma to gra phique
a été consi dé ré comme une forme de mé dia tion inter ou in tra lin guis‐ 
tique gref fée aux dis po si tifs au dio vi suels afin d’en as su rer la cir cu la‐ 
tion. Cette forme de tex tua li sa tion, qui oc cupe tour à tour le rôle de
trans crip tion ou de tra duc tion, joue un rôle es sen tiel dans la re dé fi ni‐ 
tion contem po raine de nos éco lo gies mé diales. Le texte du sous- 
titrage, d’abord consi dé ré comme une so lu tion de repli au ci né ma,
s’est fi na le ment af fir mé comme un outil d’ar ti cu la tion es sen tiel au
sein des in fra struc tures mé dia tiques qui vé hi culent les sons et les
images en mou ve ment. Son uti li sa tion, loin d’être confi née au ci né ma,
est au jourd’hui ré pan due dans une grande quan ti té de confi gu ra tions
mé diales (des sé ries en strea ming aux vi déos pu bliées sur les ré seaux
so ciaux jusqu’aux vi sio con fé rences), en mul ti pliant de fait la quan ti té
de sons et d’images « équi pées » d’une trace tex tuelle qui en as sure la
cir cu la tion. Les as pects sé mio tiques, tra duc to lo giques et so cio cul tu‐ 
rels de ce vaste champ d’en quête font l’objet de nom breuses études
en tra duc tion au dio vi suelle (AVT) à la croi sée des film stu dies, des
études sur l’ac ces si bi li té, de l’in dus trie lan ga gière et des études so‐ 
cio nu mé riques, en of frant des clas si fi ca tions ter mi no lo giques et des
cadres d’ana lyse es sen tiels pour l’ob ser va tion ci blée du sous- titrage
comme pra tique de tra duc tion (Gam bier & Got tlieb, 2001 ; Ma ta ma la
& Orero, 2010 ; Pérez- González, 2014 ; De Linde & Kay, 2014 ; Dwyer,
2017 ; Díaz- Cintas & Nikolić, 2018; Romero- Fresco, 2018 ; Díaz- Cintas
& Re mael, 2021). Ce pen dant, l’as pect ma té riel des liai sons que le texte
du sous- titrage en tre tient avec les sons et les images en mou ve ment,
beau coup moins étu dié, ap pelle à un ré duc tion nisme qui pour rait
pro duire des pers pec tives d’étude in té res santes. Notre étude, en ce
sens, se concen tre ra plus sur le sous- titre en tant qu’objet tex tuel
(soit- il tra duc tif, trans crip tif, ma nuel, al go rith mique, ama teur ou pro‐ 
fes sion nel) plus que sur le sous- titrage en tant que pra tique de né go‐ 
cia tion tra duc to lo gique mul ti mé dia. Ef fec ti ve ment, la na ture tech‐ 
nique de l’ar ti cu la tion qui s’y joue et sa pro li fé ra tion mas sive au sein
des mé dias nu mé riques per met de conce voir le sous- titre comme
don née au dio vi suelle dont les pos si bi li tés d’ex ploi ta tion dé passent
son usage lo ca li sé comme sup port de tra duc tion. En re tra çant l’his‐ 
toire du sous- titrage, nous met trons en évi dence la sé pa ra tion pro‐
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gres sive du texte et de l’image qui a per mis l’essor d’une telle concep‐ 
tion, et nous mon tre rons son rôle dans l’évo lu tion des sys tèmes d’in‐ 
dexa tion et de re cherche nu mé riques. Dans une pers pec tive in ter dis‐ 
ci pli naire, nous ten te rons donc d’éta blir un lien entre les études de
l’his toire des mé dias ci né ma to gra phiques et les re cherches sur les
modes de clas si fi ca tion et de ré colte des don nées. Enfin, nous mon‐ 
tre rons les pos si bi li tés de bi fur ca tion ar tis tique du trai te ment des
don nées de sous- titrage, en pro po sant d’y voir des poé tiques de
fouille in for ma tique ca pables de ré in ven ter nos ma nières de cir cu ler
par le texte entre les sons et les images.

1. Le sous- titrage dans l’éco lo gie
des images
Dans un ou vrage ré cent, Peter Szen dy (2021) se concentre sur l’his‐ 
toire et les pos sibles évo lu tions du concept d’éco lo gie des images,
pro jet phi lo so phique dont il re trace les co or don nées ma jeures dans
les textes de Susan Son tag (1977) et An drew Ross (1992). Avant de dé‐ 
ployer sa propre hy po thèse, Szen dy avance deux pro po si tions qui
nous pa raissent es sen tielles. D’abord, il sou tient que l’his toire des
images est l’his toire d’un trans for ma tage  : de la fable pli nienne qui
narre de l’ori gine du des sin comme tracé de l’ombre, jusqu’aux per pé‐ 
tuels ré ar ran ge ments de pa quets de don nées qui font ap pa raître et
cir cu ler nos images nu mé riques, les images se raient donc des trans‐ 
for mats, des dif fé ren tiels de vi tesses tou jours im bri qués dans un pro‐ 
ces sus d’évo lu tion de leur (im)ma té ria li té ico nique. Deuxiè me ment, il
re marque que les pro ces sus de l’on to ge nèse ico nique sont tou jours
condi tion nés et pro je tés dans ce qu’il ap pelle une ico no mie, un mar‐ 
ché des images, un ter ri toire de cir cu la tion, d’af fron te ment et de mo‐ 
di fi ca tion constante de celles- ci. Bien en ten du, ce plan ico no mique
est lui- même à conce voir comme un em pi le ment d’échelles com mu‐ 
ni cantes qui se condi tionnent constam ment. Le pro jet d’une éco lo gie
des images pour rait alors être en vi sa gé comme un macro- ensemble
de re la tions entre des pro ces sus d’ico no ge nèse et de trans for ma tage
ex trê me ment va riés, tou jours su jets à l’in fluence de forces d’or ga ni sa‐ 
tion et d’ad mi nis tra tion (hu maines ou non- humaines). Ainsi, une éco‐ 
lo gie des images, pour bien por ter son nom, ne pour ra pas être dis so‐ 
ciable d’une éco lo gie des terres rares qui consti tuent la base ma té ‐
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rielle de « l’in fra struc ture de la vi si bi li té contem po raine » (Szen dy,
2021 : 27 ; Pa rik ka, 2015) ni d’une éco lo gie de l’at ten tion que nous por‐ 
tons aux images (Cit ton, 2014), ni en core d’une éco lo gie des cadres
qui en dé li mitent l’ap pa ri tion et des textes qui en titrent, dé crivent ou
in dexent le champ d’ac tion. C’est dans une telle pers pec tive que nous
pro po sons d’ob ser ver l’his toire du sous- titrage comme un in ter règne
où se joue la su per po si tion de plu sieurs éco lo gies mé diales, dont la
por tée nous pa raît éclai rer un tour nant es sen tiel dans les re la tions
ico no miques de nos mé dias.

1.1. Brève his toire du sous- titrage au ci ‐
né ma : élé ments com bi na toires
Il exis tait déjà des dis po si tifs tex tuels (car tons, in ter titres) dans le
pré ci né ma et le ci né ma muet (Gau dreault, 1998 et 2013 ; Dupré La
Tour, 2002 1). Le sous- titrage pro pre ment dit, qui en dif fère sur les
plans nar ra to lo gique et prag ma tique, ap pa raît en 1929 avec l’ar ri vée
du film par lant, pour en suite se gé né ra li ser pen dant les an nées 1930.
Il est im por tant de re mar quer que le pas sage au par lant ne se fait pas
sans scep ti cismes, les nou veaux tal kies étant au début consi dé rés
comme une cu rio si té sans ave nir, voir une mode de mau vais goût qui
dé na tu rait le propre du ci né ma en tant qu’art de l’image en mou ve‐ 
ment (par exemple Des nos, 1992 : 133). Le par lant finit tout de même
par s’im po ser sur les mar chés in ter na tio naux, en pro vo quant une vé‐ 
ri table ré vo lu tion de l’in dus trie ci né ma to gra phique qui al lait de voir
re con fi gu rer de façon ra di cale son mé dium. Un des pro blèmes ma‐ 
jeurs de l’in tro duc tion du par lant fut celle d’une li mi ta tion sou daine
de la cir cu la tion de films dans les ter ri toires na tio naux. Si l’es pe ran to
des images du ci né ma muet avait per mis dans les pre mières dé cen‐ 
nies une cir cu la tion in ter na tio nale sans bornes (Ples se raud, 2011), le
par lant im po sait aux stu dios de pro duc tion du monde en tier le pro‐ 
blème de la tra duc tion au dio vi suelle et par consé quent celui de la
res tric tion des mar chés. C’est en ré ponse à ce pro blème qu’un cer tain
nombre de ten ta tives de repli sont mises en œuvre tout au long des
an nées 1930. En pas sant par l’in ser tion d’in ter titres de tra duc tion, à
l’uti li sa tion d’un com men ta teur, jusqu’au tour nage des ver sions mul‐ 
tiples, les so lu tions qui fi nissent par s’af fir mer se ront celles qui
consti tuent en core au jourd’hui le stan dard du spec tacle ci né ma to gra‐
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phique : le dou blage et le sous- titrage (Cornu, 2014). Parmi les deux,
le sous- titrage a l’avan tage d’être moins coû teux et plus ra pide à réa‐ 
li ser, bien que son em ploi sou lève de nom breuses cri tiques de la part
du pu blic et des ci néastes. Gé né ra le ment, ces cri tiques peuvent être
lues dans le pro lon ge ment de celles qui vi saient l’em ploi mas sif d’in‐ 
ter titres dans cer tains films muets : elles concernent la dé na tu ra tion
du mé dium ci né ma to gra phique, alour di par la pré sence tex tuelle qui
im pose au spec ta teur une tâche de dé chif frage de plus en plus ar ti‐ 
cu lée et com plexe, à mi- chemin entre re gard et lec ture (Lind say,
[1915] 2000; Wein berg, 1947). Ce n’est qu’avec le temps et avec la
struc tu ra tion pro gres sive de normes de tra duc tion et de com po si tion
(Pe der sen, 2011 ; Ivars son & Car rol, 1998) que le sous- titrage perd sa
ré pu ta tion de « mal né ces saire » pour se gé né ra li ser comme outil de
tra duc tion au dio vi suelle, sup port pé da go gique dans l’ap pren tis sage
des langues (Van der plank, 2016), ou tech no lo gie d’ac ces si bi li té pour
le pu blic sourd et mal en ten dant (Ma ta ma la & Orero, 2010). Re mar‐ 
quons ce pen dant que le sous- titrage reste en core au jourd’hui une
forme de tra duc tion/adap ta tion « vul né rable » (Díaz- Cintas et Re‐ 
mael, 2021), tou jours ex po sée aux cri tiques des dé fen seurs de l’im‐ 
mer sion ci né ma to gra phique, mais aussi à celles des pu blics ca pables
de com pa rer la langue ori gi nale à sa tra duc tion.

À la lu mière de ce bref ré ca pi tu la tif, nous pou vons donc af fir mer que
l’his toire du sous- titrage est l’his toire du ré ar ran ge ment des élé ments
struc tu rels du ci né ma à par tir des an nées 1930, lorsque la syn chro ni‐ 
sa tion des images et des sons en re gis trés fait émer ger un objet mul ti‐ 
mo dal qui doit s’équi per d’une couche de mé dia tion tex tuelle afin de
sur mon ter les im passes is sues de sa propre com plexi fi ca tion. En ce
sens, les évo lu tions du sous- titrage sont ob ser vables à tra vers deux
lignes di rec trices prin ci pales. D’une part sous l’angle du per fec tion‐ 
ne ment des stra té gies sé mio tiques (in tro duc tion de l’ha bi tude de lire
et re gar der, d’en tendre une langue et d’en lire une autre, de tra duire
sous contrainte spatio- temporelle). D’autre part, à tra vers le prisme
du dé ve lop pe ment tech nique de la sur im pres sion et de l’in crus ta tion
tex tuelle. Comme nous le ver rons, la na ture de cette sur im pres sion
qui vient trans crire, tra duire et syn chro ni ser le pacte au dio vi suel
entre bande so nore et bande vi suelle est un fac teur dé ter mi nant dans
l’his toire de nos in fra struc tures mé diales.
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1.2. Sous- titrage ou vert et fermé : sé pa ‐
ra tion et ar ti cu la tion du texte et de
l’image
Aux dé buts du ci né ma, la quasi- totalité des ap pa ri tions tex tuelles
était ex té rieure au film. Des « titres des vues » af fi chés à l’en trée du
ci né ma fo rain, au ca ta logue que sui vait le bo ni men teur dans sa nar ra‐ 
tion (La casse, 1996), jusqu’aux in ter titres et car tons qui sé pa raient les
dif fé rentes bo bines, le texte ne fai sait pas par tie de l’image fil mique,
si ce n’est dans des cas par ti cu liers de textes « fil més » (Chion, 2013).
Cette ex té rio ri té du ma té riau tex tuel, dié gé tique ou ex tra dié gé tique,
a joué un rôle consi dé rable dans la struc tu ra tion du mode de re pré‐ 
sen ta tion ins ti tu tion nel du spec tacle ci né ma to gra phique (Burch,
1991). Si, aux dé buts, les titres étaient sou vent pro je tés à l’aide d’une
lan terne à côté de l’écran ou au- dessous de celui- ci, l’en trée du texte
dans la bande vi suelle elle- même va de pair avec l’évo lu tion de films
plus longs, où les in ter titres re lient plu sieurs plans et bo bines dans
une nar ra tion de plus en plus com plexe et in dé pen dante (Dupré la
Tour, 1998 : 45-46 ; Na gels, 2012 : 369-373). Bien que cer tains pro cé‐ 
dés ru di men taires de sur im pres sion tex tuelle aient été dé ve lop pés
pen dant la pé riode du muet comme re lais de dia logues ou de com‐ 
men taires, c’est à l’ar ri vée du par lant que voient le jour les pro cé dés
d’ins crip tion de sous- titres sur la bande vi suelle. Comme l’a ad mi ra‐ 
ble ment ré su mé Jean- François Cornu, à qui on doit à ce jour la plus
pré cise his toire des tech niques du sous- titrage, on passe de la sur im‐ 
pres sion au contre ty page à la gra vure chi mique le long des an nées
1930, puis aux pro cé dés op tiques à par tir de l’après- guerre, pour en‐ 
suite par ve nir pro gres si ve ment à au to ma ti ser les pro ces sus d’ins crip‐ 
tion avec la gra vure au laser à la fin des an nées 1980 (2014 : 223-273).
Tous ces pro cé dés tech niques (à l’ex cep tion du Lu mi type — Cornu,
2014 : 263) se fondent sur le prin cipe d’in té gra tion du texte de sous- 
titrage au sein même de l’image ci né ma to gra phique. Dans une telle
confi gu ra tion, chaque copie d’un film est sous- titrée pour un mar ché
na tio nal spé ci fique, et le texte est gravé sur la pel li cule elle- même en
don nant nais sance à une nou velle unité mul ti mo dale. Bien évi dem‐ 
ment, cela com porte des in con vé nients éco no miques  : il faut tirer
beau coup de co pies pour per mettre la cir cu la tion in ter na tio nale d’un
film, et il de vient im pos sible de cor ri ger ou adap ter une copie mal
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sous- titrée. De plus, une salle qui sou hai te rait in sé rer au pro gramme
le même film en ver sion dou blée et en ver sion ori gi nale sous- titrée
devra obli ga toi re ment s’équi per de plu sieurs co pies. Ces textes in dé‐ 
lé biles issus des pro cé dés de gra vure, que l’on pour rait dé fi nir de
sous- titrages ou verts (en adap tant le syn tagme an glo phone open
sub titles/cap tions) ne trou ve ront leur contre par tie fer mée (clo sed
cap tions/sub titles) dans le mi lieu du ci né ma qu’à par tir du dé ve lop‐ 
pe ment des sup ports nu mé riques.

C’est dans le mi lieu de la té lé vi sion, à par tir des an nées 1970, que l’on
com mence à dé ve lop per une al ter na tive au sous- titrage ou vert. Aux
États- Unis, la chaîne de dif fu sion pu blique PBS, à tra vers le la bo ra‐ 
toire The Cap tion Centre as so cié aux ré seaux WGBH et ABC, offre
dès août 1972 des re dif fu sions sous- titrées du pro gramme de cui sine
The French Chef de Julia Child (Zde nek, 2015  : 17-18). Les émis sions
sous- titrées ont un grand suc cès dans les com mu nau tés sourdes, et
se ré pandent sur plu sieurs chaînes. Ce pen dant, crai gnant que le
sous- titrage ne rende la té lé vi sion peu ap pé tis sante pour le pu blic
gé né ral, WGBH met au point un sys tème de sous- titrage op tion nel
pensé pour le pu blic sourd et mal en ten dant  : les clo sed cap tions
(Dow ney, 2008  : 55). À par tir des an nées  1980, aux États- Unis avec
Line 21, mais aussi en An gle terre et en France (res pec ti ve ment avec le
sys tème Cee fax et An tiope), les consom ma teurs qui étaient équi pés
d’un dé co deur spé ci fique, pou vaient donc al lu mer (ou ou vrir) les
sous- titres qui étaient en fer més dans le Ver ti cal Blan king In ter val,
ces lignes d’émis sion en sur plus qui ne ca na lisent pas d’in for ma tion
au dio vi suelle dans les sys tèmes de té lé trans mis sion ana lo gique. Le
prin cipe gé né ral de ces sys tèmes, mieux connus sous le nom de té lé‐ 
texte, est d’en co der et trans mettre des don nées tex tuelles syn chro ni‐ 
sées sur une ligne in vi sible de l’émis sion ana lo gique, qui peut être dé‐ 
co dée en fai sant ap pa raître le sous- titrage en sur im pres sion. Cette
so lu tion tech nique per met tait donc d’une part de pré ser ver la na ture
au dio vi suelle de la té lé vi sion, sans l’alour dir par la pré sence
constante du texte à l’écran, et d’autre part de ga ran tir un outil d’ac‐ 
ces si bi li té pour le pu blic sourd ou mal en ten dant 2.

6

Ce qui ca rac té rise le sous- titrage fermé est donc une sé pa ra tion
struc tu relle entre le sup port au dio vi suel et celui du texte. Ces deux
uni tés sé pa rées sont fu sion nées par une opé ra tion d’en co dage op‐ 
tion nelle. En bref, les sous- titres fer més sont une unité dis tincte, em ‐
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pa que tée pa ral lè le ment à l’émis sion au dio vi suelle, et ils ne s’af fichent
que si on les ac tive. Ce prin cipe de sé pa ra tion et d’en co dage est pré‐ 
ci sé ment celui qui sera mis en œuvre à par tir des an nées 2000 sur les
sup ports au dio vi suels nu mé riques. Qu’il s’agisse des tech no lo gies op‐ 
tiques du DVD avec sous- titrage mul ti lingue, des lo gi ciels vidéo ou
des pla te formes de strea ming contem po raines, le sous- titrage op‐ 
tion nel s’est ré pan du grâce à son ef fi ca ci té et son as pect mo du lables,
ce qui va de pair avec le dé ve lop pe ment d’une concep tion des mé dias
in for ma tiques comme in ter faces contrô lables et per son na li sables par
le consom ma teur. Cette même lo gique s’ap plique d’ailleurs pro gres si‐ 
ve ment aussi à la piste so nore sur de nom breux sup ports de dif fu‐ 
sion, en per met tant de choi sir parmi plu sieurs op tions de dou blage,
voire d’au dio des crip tion (Perez- Gonzales, 2014).

Ce pas sage de la gra vure à l’en co dage op tion nel, loin d’être une
simple cu rio si té tech nique, im plique un vé ri table chan ge ment dans la
concep tion des mé dias au dio vi suels et des re la tions entre texte et
image. Dans le cas de la gra vure, le texte et l’image en mou ve ment fu‐ 
sionnent de fait en une nou velle unité hy bride, ma té riel le ment in dis‐ 
so ciable. En re vanche, la sé pa ra tion des en ti tés sur la quelle se fonde
le sous- titrage fermé éta blit un nou veau champ de re la tions souples
entre texte, image et son. On passe d’une lo gique du mar quage (chi‐ 
mique, au laser) à une lo gique de sté ga no gra phie (Szen dy, 2017). En ce
sens l’his toire du sous- titrage est aussi l’his toire de la mo du la tion et
du ré amé na ge ment d’un éco sys tème tex tuel qui s’ar ti cule à l’éco sys‐ 
tème des images en mou ve ment en bous cu lant ra di ca le ment des élé‐ 
ments com bi na toires qui consti tuent nos mé dias. Comme nous le
ver rons, la sou plesse et la mo du la ri té que ce bran che ment at teint à
par tir des an nées  2000 pro jettent l’au dio vi suel dans un nou veau
stade ico no mique.
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2.1. De l’adres sa bi li té mas sive à l’adres ‐
sa bi li té pro fonde
La na ture mo du lable et op tion nelle de cette re la tion opé ra toire
qu’ins ti tue le sous- titrage à par tir des an nées 70 nous per met d’ob‐ 
ser ver les sous- titres sous une nou velle pers pec tive. Dans le cas de la
gra vure, le texte était en quelque sorte in cor po ré par le sup port fil‐ 
mique en de ve nant de fait l’image d’un texte dont l’uti li té spé ci fique
était en tiè re ment cir cons crite à sa consom ma tion. Alors que l’au to‐ 
no mie re la tive que le sous- titrage gagne avec les pro cé dés d’en co‐ 
dage op tion nels per met d’en conce voir l’uti li té sur le plan d’abs trac‐ 
tion spé ci fique des ma té riaux tex tuels, à sa voir celui de l’adres sa bi li té.
Mi chael Wit more, dans un texte bref et dense, se sert de ce terme
pour re lier les pra tiques d’in dexa tion du livre au champ émergent des
hu ma ni tés nu mé riques (Wit more, 2010). En s’ap puyant fré quem ment
sur la mé ta phore de l’an nuaire té lé pho nique, il sou tient que le propre
du texte est jus te ment d’éta blir ce qu’il ap pelle une adres sa bi li té mas‐ 
sive. Loin d’être une tech nique, cette ca pa ci té d’adresse du texte est
selon lui une vé ri table condi tion sys té ma tique. La struc ture tex tuelle
elle- même se rait alors un sys tème qui gé nère d’in nom brables fa çons
de re pé rer, clas si fier et mettre en re la tion des ob jets (soient- ils des
ob jets phy siques, des idées, des évé ne ments, etc.) sur plu sieurs plans
d’adresse. Le chan ge ment ra di cal qu’il sou ligne, avec la gé né ra li sa tion
des textes nu mé ri sés, ré side dans la ra pi di té et dans la fa ci li té avec
les quelles nous pou vons dé sor mais na vi guer entre de dif fé rentes
échelles d’adresse afin de se ser vir des ma té riaux tex tuels d’in nom‐ 
brables fa çons, même au- delà de celui qui nous pa raît être leur but
ou leur uti li té de sur face. En d’autres termes, conce voir le texte
comme un sys tème d’adresses si gni fie l’ap pré hen der comme un ré‐ 
ser voir de don nées struc tu rées par un ré seau de liens ou vert à de
nou velles confi gu ra tions fonc tion nelles.

9

Le de si gner et phi lo sophe Ben ja min Brat ton, dans l’essai The Stack,
consa cré au de si gn com pu ta tion nel, pro longe la ré flexion de Wit more
en pro po sant le terme d’adres sa bi li té pro fonde. Il sou tient qu’avec le
dé ve lop pe ment de l’in ner va tion in for ma tique dans les dif fé rentes
couches de notre réa li té, nous ar ri ve rons bien tôt à « adres ser » toute
sorte d’ob jets micro ou ma cro sco piques, en vue d’une in ter opé ra bi li té

10
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com pu ta tion nelle sys té ma tique (Brat ton, 2015  : ch. 44 — Deep Ad‐ 
dress). Il met ainsi en évi dence une ten dance pro gres sive à l’élar gis‐ 
se ment et à l’abs trac tion des opé ra tions de mar quage al pha nu mé‐ 
rique dans le but de mul ti plier nos sys tèmes d’adres sage afin d’éta blir
des prises qui nous per mettent de ré col ter et ex ploi ter de grandes
masses de don nées. Ce dis cours est bien évi dem ment beau coup plus
vaste que l’his toire du ci né ma ou celle du sous- titrage, mais notre in‐ 
tui tion est que ce der nier par ti cipe, dans une cer taine me sure, à une
plus vaste gé né ra li sa tion de l’adres sage tex tuel des mé dias au dio vi‐
suels. Dans une telle pers pec tive, le dé ve lop pe ment de tech niques de
sous- titrage fermé per met de consi dé rer les sous- titres comme des
mé ta don nées au dio vi suelles, au même titre que l’ho ro da tage d’une
émis sion té lé vi suelle, le poids d’un vidéo- clip, le sy nop sis d’un film lié
à son fi chier, d’éven tuels ha sh tags, etc. Et cela, comme nous le ver‐ 
rons, ins talle l’au dio vi suel dans un nou veau ré gime de cher cha bi li té
(sear cha bi li ty). 3 Néan moins, re mar quons d’em blée que la va rié té des
modes de réa li sa tion des sous- titrages im pli que ra une va rié té des
liens d’in dexa tion. Bien que d’un point de vue tech nique, on puisse
consi dé rer les sous- titres comme une classe gé né rique de mé ta don‐ 
nées, chaque dif fé rente ap proche du sous- titrage pro dui ra des prises
spé ci fiques dans la ma tière au dio vi suelle. Un sous- titrage in tra lin‐ 
guis tique ou in ter lin guis tique réa li sé selon les normes qui en en‐ 
cadrent au jourd’hui la ré dac tion (de façon fluc tuante et va riée selon
le contexte de dif fu sion et les pays) s’éloi gne ra consi dé ra ble ment de
la piste so nore, en pro dui sant des formes de tra duc tion dia go nale
hau te ment adap ta tives (Got tlieb, 1994), voire abu sives (Nornes, 1999).
Un sous- titrage trans crip tif, qu’il soit ma nuel ou au to ma tique, réa li sé
en temps réel ou en post pro duc tion, vi se ra plu tôt à res ti tuer l’in té‐ 
gra li té des oc cur rences ver bales. Re mar quons d’ailleurs qu’une vaste
quan ti té de sous- titrages sont pro duits au jourd’hui par des ama teurs
(fan sub bing) ou sur des pla te formes col la bo ra tives (crowd sub bing) en
s’af fran chis sant des règles de l’art et des co di fi ca tions du mé tier. Ce
vaste champ, re grou pé par Díaz Cin tas (2018) sous le terme de
cybersous- titrage, fait au jourd’hui du sous- titrage un ter rain car na‐ 
va lesque (au sens bak thi nien) de modes de tra duc tion au dio vi suelle
er ra tiques (Dwyer, 2017). La stra ti fi ca tion des co di fi ca tions tra duc to‐ 
lo giques, des normes d’ac ces si bi li té lo cales, des conven tions ty po gra‐ 
phiques, des ap proches sé mio tiques et des sé lec ti vi tés propres aux
in nom brables ma nières de sous- titrer, im pli que ra donc une va rié té
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dans les ma nières de cher cher qu’elles rendent pos sibles. En d’autres
termes : il est pos sible de pen ser le sous- titrage comme un sys tème
d’in dexa tion à condi tion de re con naître que sa struc ture et sa gra nu‐ 
la ri té ne sont ni ho mo gènes ni tout à fait fiables, jus te ment parce qu’il
est issu d’une va rié té de pra tiques adap ta tives in ter sé mio tiques, al go‐ 
rith miques ou ma nuelles, qui s’en châssent de ma nière non uni forme
dans les mé dia tions mul ti mo dales (De Linde & Kay, 2014).

2.2. Cher cha bi li té éten due : mo teurs de
re cherche sous- titrologiques
Dans l’en vi ron ne ment au dio vi suel nu mé rique, à par tir des an nées
1990, le sous- titrage ac quiert donc des ca rac té ris tiques opé ra tion‐ 
nelles qui le rap prochent d’un sys tème d’in dexa tion. Comme le re‐ 
marque Gre go ry Dow ney (2008), au teur d’un livre ma jeur qui re trace
la conver gence de la sté no gra phie et du sous- titrage comme formes
de tex tua li sa tion, à la fois les procès- verbaux ju ri diques et les sous- 
titres té lé vi suels évo luent en de ve nant des ou tillages de re cherche
avec la consti tu tion pro gres sive d’ar chives nu mé riques tem po rel le‐ 
ment en co dées. Ce chan ge ment marque une étape es sen tielle au sein
de l’évo lu tion des mé thodes d’ar chi vage et de re cherche dans plu‐ 
sieurs champs pro fes sion nels  : de la re cherche scien ti fique à la ges‐ 
tion du pa tri moine, de la pra tique ju ri dique et po li cière à la bi blio thé‐ 
co no mie, en im pli quant la re fonte des ser vices au dio vi suels vers une
nou velle concep tion de l’ar chive comme bi blio thèque élec tro nique.
Grâce au sous- titrage il est donc pos sible d’ef fec tuer des re cherches
ap pro fon dies au sein d’ar chives au dio vi suelles de plus en plus nour‐ 
ries (de la té lé vi sion ana lo gique nu mé ri sée aux ca ta logues de films ou
de vi déos à la de mande) en re pé rant pré ci sé ment les oc cur rences
d’un nom ou d’une phrase.

11

Cette évo lu tion est d’au tant plus évi dente si l’on consi dère l’essor (et
le per fec tion ne ment ré cent) du sous- titrage au to ma tique sur plu‐ 
sieurs pla te formes nu mé riques qui hé bergent une quan ti té de vi déos
lit té ra le ment in nom brable. 4 Déjà en 2005, Google Video et Yahoo
pro po saient des ou tils de re cherche vidéo d’ex traits d’émis sions té lé‐ 
vi suelles et Jo na than Ro sen berg, vice- manageur du pro jet de Google,
in ter ro gé au sujet de fu turs dé ve lop pe ments, dé cla rait  : « le pro jet à
long terme est com pli qué et évo lue ra avec le temps » (Han sell, 2005).

12
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Afin d’avoir une vi sion d’en semble, re mar quons que le pro jet de nu‐ 
mé ri sa tion de livres Google Books avait été lancé l’année pré cé‐ 
dente 5, et qu’en 2006 on as siste pa ral lè le ment au lan ce ment de
Google Trans late et à l’achat, de la part de l’en tre prise, de la pla te‐ 
forme You Tube (Tu rovs ky, 2016 ; Ka man gar, 2007). En 2009, en cou‐ 
plant les ou tils de re con nais sance de la pa role de Google Voice et le
tra duc teur au to ma tique Google Trans late, on as siste au lan ce ment du
sous- titrage au to ma tique de You Tube, ce qui étend l’in fra struc ture
de re cherche nu mé rique au sein de conte nus vidéo à une échelle
quan ti ta tive sans pré cé dent (Har rens tien, 2009). De puis les an nées
2000, Google in ves tit avec constance le mar ché de la re cherche nu‐ 
mé rique, lancé par le dé ve lop pe ment des bi blio thèques nu mé riques
dans les an nées 90. Parmi les dif fé rents moyens mis en œuvre pour
étendre son do maine sur une masse de don nées de plus en plus gi‐ 
gan tesque, les cher cheurs de l’en tre prise ont saisi la va leur in trin‐ 
sèque du sous- titrage comme outil d’in dexa tion. Sur la pla te forme
You Tube, bien qu’il soit im pos sible de re cher cher un sous- titre dans
le mo teur de re cherche (ce qui si gni fie que les mots ne sont pas in‐ 
dexés dans leur in ter face uti li sa teur), il est pos sible de faire une re‐ 
cherche par mot à l’in té rieur de chaque vidéo. Pour ce faire, il suf fit
d’ou vrir l’on glet de trans crip tion d’une vidéo et de lan cer une com‐ 
mande de re cherche (CMD+F dans l’en vi ron ne ment Mac), le co dage
tem po rel du texte de sous- titrage nous per met en suite de re mon ter
au to ma ti que ment au mo ment de la vidéo où ap pa raît telle ou telle
autre phrase. En effet, il est pos sible d’ef fec tuer les mêmes gestes de
re cherche que l’on ap pli que rait à un do cu ment .pdf sur une vidéo
d’une confé rence ou d’un tu to riel. Dans les pla te formes Meta, en rai‐ 
son de la struc ture de l’in ter face de Fa ce book et Ins ta gram, il est im‐ 
pos sible de na vi guer en uti li sant les sous- titres comme en trée de re‐ 
cherche, mais nous pou vons ai sé ment sup po ser qu’une telle fonc‐ 
tion na li té est dis po nible pour les ana lystes de don nées de l’en tre‐ 
prise. Sem bla ble ment, nous pou vons émettre l’hy po thèse que Google
ait une ap pli ca tion in terne per met tant de na vi guer dans l’en semble
des don nées tex tuelles is sues du sous- titrage ma nuel et au to ma tique
de sa pla te forme, pour réa li ser des études de mar ché, du ci blage pu‐ 
bli ci taire, des actes de cen sure, etc.

La sé pa ra tion entre texte de sous- titrage et fi chier au dio vi suel,
comme nous l’avons vu, est à la base de ces nou veaux ou tils de re‐

13
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cherche, et bien que les grandes en tre prises comme Google ou Meta
gardent le pou voir sur la na vi ga bi li té des don nées qu’elles pro duisent
et hé bergent, on peut ob ser ver l’essor d’un cer tain nombre d’in ter‐ 
faces ex té rieures qui en puisent le po ten tiel en s’y gref fant. C’est le
cas du mo teur de re cherche fil mot, créé par jopik 1 en 2018. Il s’agit
d’un mo teur de re cherche qui per met de re pé rer les oc cur rences d’un
mot ou d’une phrase au sein d’une vaste base de don nées tirée des
sous- titres de You Tube. L’ap pli ca tion, réa li sée par un seul pro gram‐ 
meur comme « hobby pro ject », est fon dée sur un craw ler tex tuel (un
bot qui traite au to ma ti que ment des don nées tex tuelles) qui té lé‐ 
charge, in dexe et stocke les sous- titres ma nuels et au to ma tiques de
la pla te forme You Tube (jopik  1, 2018). Le pro gram meur af firme que
son bot ré colte ac tuel le ment les sous- titres d’en vi ron 2  mil lions de
vi déos par jour, et le mo teur de re cherche contient dé sor mais en vi‐ 
ron 2  mil liards de conte nus in dexés en plu sieurs langues (jopik  1,
2023). Il est donc pos sible d’uti li ser fil mot.com (http://filmot.com)

comme outil de re cherche par le sous- titrage dans une base de don‐ 
nées qui consti tue, d’après l’es ti ma tion de son in gé nieur, en vi ron
30  % des vi déos sous- titrées de You Tube. Le ré sul tat de ces re‐ 
cherches, à l’aide d’hy per liens qui nous ren voient di rec te ment aux vi‐ 
déos You Tube, nous per met de na vi guer de façon non li néaire dans la
pla te forme. Le faible poids des fi chiers de sous- titres (qui ne sont
rien d’autre que du texte es tam pillé par un co dage chro no lo gique) et
leur ma nia bi li té per mettent donc, même à un pro gram meur in dé pen‐ 
dant, de réa li ser une in fra struc ture de na vi ga tion ex trê me ment riche
et com plexe en se gref fant sur les don nées ex ploi tables dis po nibles
sur les pla te formes. D’autres ap pli ca tions avec des fonc tion na li tés
sem blables in dexent de vastes bi blio thèques de films ou d’émis sions
té lé vi suelles. Sur Yarn, Play phrase ou Pop mys tic 6 il est pos sible de
na vi guer par les sous- titres et de re pé rer des ex traits de films par des
ci ta tions de dia logues. De plus, puisque ces mo teurs de re cherche
sont in dexés à par tir de sous- titrages fil miques (et non pas de sous- 
titrages trans crip tifs, comme c’est sou vent le cas des vi déos You‐ 
Tube), il est éga le ment pos sible de re pé rer des oc cur rences non ver‐ 
bales en uti li sant la syn taxe ca no nique du sous- titrage pour sourds et
mal en ten dants 7. Il est ainsi pos sible de ras sem bler toutes les oc cur‐ 
rences d’aboie ment de chiens, ou de sons de pluie in dexés par les
pla te formes en cher chant par exemple [dogs bar king] ou [rain fal ling].
L’équipe de Pop mys tic a pu blié un ar ticle de dé mons tra tion qui met

http://filmot.com/
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bien en va leur le po ten tiel scien ti fique de ce genre de re cherches en
mon trant com ment ex traire de leur cor pus des don nées quan ti ta tives
et qua li ta tives axées dans le temps sur l’évo lu tion des oc cur rences du
rire ([laugh]) au sein d’une cé lèbre série té lé vi suelle (Pop Mys tic, 2021).
Outre fa ci li ter la re cherche en mi lieu ci né ma to gra phique, ces ou tils
peuvent très bien ser vir pour pro duire des études de so cio lin guis‐ 
tique ou de mar ke ting. L’ap pli ca tion No dus Labs offre en effet un ser‐ 
vice d’ana lyse des don nées tex tuelles du sous- titrage d’une quel‐ 
conque vidéo You Tube, en per met tant de gé né rer des graphes in ter‐ 
ac tifs qui aident le re pé rage de mots clés et de mo tifs ré cur rents,
avec une claire orien ta tion com mer ciale (No dus Labs, 2018).

Tous ces exemples té moignent de l’essor d’un nou veau ré gime de
cher cha bi li té éten due qui ré sulte du dé ve lop pe ment d’un vaste
champ de conver gence entre les études sur le trai te ment du lan gage
na tu rel et les modes de na vi ga tion et de col lecte de don nées dans des
en vi ron ne ments mul ti mo daux. L’opé ra tion de tex tua li sa tion mise en
place par le sous- titrage, d’abord conçu comme outil d’ac ces si bi li té
pour la cir cu la tion de conte nus au dio vi suels, est au jourd’hui à consi‐ 
dé rer à tous les ef fets comme un ac teur de cette trans for ma tion des
ou tils de re cherche et dans les modes de na vi ga tion et d’ana lyse des
bases de don nées mul ti mé diales. Ce chan ge ment de pa ra digme, loin
de concer ner uni que ment les don nées tex tuelles, im plique une nou‐ 
velle façon de conce voir nos éco sys tèmes mé dia tiques dans leur en‐ 
semble.

14

2.3. Le sous- titrage dans les cor pus
d’en trai ne ment des in tel li gences ar ti fi ‐
cielles

Dans une telle pers pec tive qui voit le sous- titrage sous l’angle des
don nées, le texte peut être trai té de plu sieurs ma nières, plus ou
moins re liées au conte nu au dio vi suel de base d’où il est ex trait. Parmi
les do maines où le sous- titrage ac quiert une va leur en tant que don‐ 
née, outre les mo teurs de re cherche que nous avons ob ser vés dans la
par tie pré cé dente, il y a le vaste do maine de l’en trai ne ment des mo‐ 
dèles sta tis tiques et des ré seaux de neu rones ar ti fi ciels au trai te ment
du lan gage na tu rel. Consi dé rons d’abord que le sous- titrage in ter lin‐ 
guis tique, en tant que texte, est avant tout une forme de tra duc tion
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ali gnée. Des bi blio thèques de sous- titres fil miques en accès libre,
telles que Open Sub titles (qui compte au 26/09/2023 6 852 260  fi‐ 
chiers de sous- titres en plu sieurs langues), consti tuent une base de
don nées de textes tra duits et ali gnés qui a servi à la réa li sa tion de
cor pus pa ral lèles pour l’en trai ne ment de mo dèles de tra duc tion au to‐ 
ma tique (Lison  & Tie de mann, 2016). 8 Ce type de cor pus prend le
sous- titrage comme simple texte de tra duc tion, fai sant abs trac tion
de son ca rac tère d’in ter mé dia tion avec un conte nu au dio vi suel.
D’autres, tels que We nets peech (Zhang et al. 2021) ou Ted- Lium (Her‐ 
nan dez et al. 2018) se servent des sous- titres et des fi chiers audio
tirés res pec ti ve ment de You Tube et de Ted Talks pour éta blir des cor‐ 
pus ali gnés de texte et voix, des ti nés à l’en trai ne ment de mo dèles de
re con nais sance de la pa role, en éli dant cette fois- ci uni que ment la
bande vidéo des don nées au dio vi suelles de dé part. Une troi sième ty‐ 
po lo gie de cor pus re tien dra par ti cu liè re ment notre at ten tion  : celle
qui vise le sous- titrage dans sa re la tion avec l’en vi ron ne ment mul ti‐ 
mo dal des conte nus au dio vi suels. Des cor pus tels que HowTo100M
(Miech et al. 2019) ou Tv Show Re trie val (Lei et al. 2020) ont été
conçus spé ci fi que ment pour le re pé rage de conte nus vidéo par le
texte (text- to-video re trie val). Il s’agit de cor pus pen sés pour l’en trai‐ 
ne ment de mo dèles de re con nais sance mul ti mo dale, ca pables d’iden‐ 
ti fier et de dé crire des si tua tions com plexes dé fi nies par l’in ter ac tion
de don nées vi suelles et lan ga gières. En d’autres termes ces mo dèles
tra vaillent au dé ve lop pe ment d’in tel li gences ar ti fi cielles ca pables de
« com prendre » non seule ment le lan gage na tu rel, mais aussi son
contexte prag ma tique, par des sys tèmes de vi sion par or di na teur
(ma chine vi sion). Une telle tâche ne peut être réa li sée qu’en dis po sant
de très grandes bi blio thèques au dio vi suelles pré ci sé ment an no tées,
ce qui de mande au jourd’hui un tra vail hu main coû teux et long. Afin
d’en fa ci li ter la pro duc tion, un groupe de re cherche sous la di rec tion
d’Ivan Lap tev a dé ve lop pé une fas ci nante mé thode d’ap pren tis sage.
En fai sant une ana lyse com pa ra tive du fi chier de sous- titrage et du
scé na rio d’un film, il montre qu’il est pos sible d’iso ler des re pré sen ta‐ 
tions pré cises de cer taines ac tions hu maines et de les sto cker comme
exemples pour un ap pren tis sage futur. Le scé na rio est une forme tex‐ 
tuelle qui in clut à la fois les dia logues et les des crip tions som maires
de l’ac tion, mais pas de mar quages tem po rels pré cis. Le sous- titrage
in clut bien les dia logues et les marques tem po relles, mais au cune
des crip tion de l’ac tion. En fai sant in ter agir les deux dans un pro ces ‐
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sus com pa ra tif, on peut si tuer dans le temps du film les mo ments où
tel ou tel autre évé ne ment vi suel est lo ca li sé. Ainsi, non seule ment la
pa role ou le son, mais l’image en mou ve ment elle- même est sus cep‐ 
tible d’être dé cou pée en seg ments in dexés, cher chables et uti li sables
(Lap tev et al. 2008).

Le data- set HowTo100M, pour sa part, est une très vaste bi blio thèque
d’ac tions hu maines éti que tées, mais elle a été consti tuée par une
autre mé thode. Afin de re grou per une grande quan ti té de scènes
mul ti mo dales pré ci sé ment dé crites, les cher cheurs se sont concen‐ 
trés sur les tu to riels vidéo ra con tés (nar ra ted video- tutorials), à sa‐ 
voir des vi déos où une per sonne est en train de faire quelque chose
(de la cui sine au bri co lage) tout en ex pli quant ce qu’elle fait dans un
but pé da go gique. Le sous- titrage de ces vi déos est donc une sorte de
texte des crip tif ali gné et syn chro ni sé tem po rel le ment au vi suel de
l’ac tion. En l’ana ly sant au to ma ti que ment, il est donc pos sible de
consti tuer une bi blio thèque de re la tions texte- image ro bustes sans
re cou rir à un tra vail mas sif d’an no ta tion hu maine.

16

Ces exemples visent à mon trer com ment, au- delà de la consom ma‐
tion ha bi tuelle par le pu blic et de la struc tu ra tion de mo teurs de re‐ 
cherche non li néaires, les sous- titres, en ten dus comme masse de
don nées mul ti mo dales, sont au jourd’hui ar ti cu lés de façon par ti cu liè‐ 
re ment in té res sante à l’éco lo gie au dio vi suelle. D’un côté ils per‐ 
mettent bien sûr au pu blic de re gar der des films étran gers, de suivre
des vi déos lors qu’on ne peut pas en tendre le son, mais, de l’autre
côté, ils per mettent aussi le dé ve lop pe ment d’ou tils de re cherche et
des prises in édites dans la ma tière des sons et des images, en ren dant
les conte nus au dio vi suels ma niables et ex ploi tables à des fins in soup‐ 
çon nées au mo ment de leur fa bri ca tion. Il convient tout de même de
re la ti vi ser l’im por tance du rôle que jouent les sous- titres dans la re‐ 
cherche en in tel li gence ar ti fi cielle. Qu’ils soient em ployés comme
cor pus de tra duc tions ali gnées, comme ré ser voir de seg ments ora li‐ 
sés ou comme outil pour le re pé rage d’in ter ac tions mul ti mo dales
com plexes, ils de meurent pro blé ma tiques quant aux en jeux de sé lec‐ 
ti vi té in hé rents à leur fonc tion pri maire. Leur concep tion comme ins‐ 
tru ments d’accès ou d’ac ces si bi li té à géo mé trie va riable ne per met
pas tout à fait de les consi dé rer comme une base de don nées fiable.
Dans l’en traî ne ment de larges mo dèles lin guis tiques, les cor pus tirés
de sous- titres consti tuent un bas sin d’ex trac tion parmi tant d’autres,
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et leur ef fi ca ci té n’est sans doute pas des plus ro bustes, en rai son de
l’hé té ro gé néi té des fac teurs mul ti mo daux qui en condi tionnent la
réa li sa tion dès le dé part. Ce bref sur vol de quelques- unes des mo bi li‐ 
sa tions de ces cor pus vise uni que ment à mon trer que le sous- titrage
a été iden ti fié comme une classe de textes sus cep tible de four nir des
don nées de tra duc tion et de trans crip tion à grande échelle. L’ef fi ca ci‐ 
té de ces usages pa ral lèles reste à prou ver, aussi en te nant compte
des opé ra tions d’édi tion et d’an no ta tion hu maines qui sont né ces‐ 
saires pour confi gu rer les sous- titres comme bas sin de don nées.
Néan moins, une telle in cur sion nous semble poin ter un ter rain de re‐ 
cherche im por tant à l’ave nir pour com prendre les dé ve lop pe ments
du sous- titrage et des usages qu’on en fait. Sa gé né ra li sa tion et son
au to ma ti sa tion à par tir des an nées 2000 ne ré pondent plus uni que‐ 
ment à un be soin de glo ba li sa tion mul ti lin guis tique ou d’ac ces si bi li té.
L’in dus trie lan ga gière semble fu sion ner de plus en plus avec le mar‐ 
ché de la re cherche, à tra vers le dé ploie ment de mé thodes d’adres‐ 
sage et de ré fé ren ce ment in for ma tique, en im po sant à nos tech‐ 
niques de mé dia tion la double tâche d’être à la fois un outil de com‐ 
pré hen sion (pour les usa gers) et un bas sin de don nées pour la
concep tion de mo dèles de re cherche, de tra duc tion ou de gé né ra tion
de lan gage. L’har mo ni sa tion de cette double ten sion pro blé ma tique
nous semble être un des ob jec tifs prin ci paux des pro chaines an nées
dans le champ du de si gn des in fra struc tures nu mé riques.

3. Poé tiques de la fouille de don ‐
nées : mois son nages sous- 
titrologiques

3.1. Na vi guer au large des éco sys tèmes
nu mé riques

Le nou veau ré gime d’adres sage et de cher cha bi li té des images et des
sons que nous avons dé crit trouve ses prin ci pales ap pli ca tions dans la
re cherche et dans le mi lieu com mer cial au sein d’un vaste mar ché du
sto ckage et du trai te ment des don nées. Ce pen dant, il se rait in té res‐ 
sant de re mar quer que les ou tils issus du dé ve lop pe ment des in fra‐ 
struc tures d’in dexa tion nu mé rique ont aussi éveillé l’in té rêt de nom ‐
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breux ar tistes. À bien voir, il existe dans le mi lieu de l’art une vé ri table
tra di tion de l’ap pro pria tion des ou tils com mer ciaux et bu reau cra‐ 
tiques dans le but d’ex plo rer le po ten tiel des ten sions entre fonc tion‐ 
na li té et ex pé ri men ta tion. Pen sons aux dis po si tifs de l’art ar chi vis‐ 
tique dé crits par Hal Fos ter (2004), au concept d’un art de la post pro‐ 
duc tion dé ve lop pé par Ni co las Bour riad (2004), jusqu’au tra vail au tour
des dis po si tifs et do cu ments poé tiques mis en évi dence par Franck
Lei bo vi ci (2007) et Chris tophe Hanna (2010). Ces formes de re cherche
et de créa tion n’ont fait que se mul ti plier avec l’essor des tech no lo‐ 
gies nu mé riques, en ou vrant un ter rain de conver gence où l’art et le
trai te ment in for ma tique des don nées s’en tre croisent afin d’ex plo rer
des éco lo gies mé diales de plus en plus com plexes.

Dans un texte de 2010, l’écri vain concep tuel Ken neth Gold smith éla‐ 
bore le concept d’éco sys tème tex tuel, en re la tion aux gestes d’un‐ 
crea tive wri ting qui sont à la base de sa pra tique (Gold smith, 2010). Il
dé crit l’éco lo gie du texte nu mé rique par échelles ca rac té ri sées par de
dif fé rents de grés de pro tec tion et de mise en re la tion. Sa propre bi‐ 
blio thèque de fi chiers se rait un « éco sys tème local » pro té gé, in ac‐ 
ces sible aux mul tiples mo di fi ca tions et trans for ma tages. Les do cu‐ 
ments par ta gés entre peu d’in di vi dus dans un pro ces sus édi to rial se‐ 
raient un « mi cro cli mat où les va riables sont ex trê me ment contrô lées
et res treintes » 9. Enfin, un fi chier té lé char gé sur un ser veur pu blic
se rait pro je té dans une éco lo gie du texte à grande échelle, où chaque
élé ment est sus cep tible d’être mo di fié, trans for mé, copié, in té gré,
tagué, etc. L’écri vain non créa tif dont il peint le por trait se rait alors
ca pable de com prendre et d’ex plo rer la va rié té des pas sages mé diaux
et les sub ti li tés des mo di fi ca tions du lan gage qui ad viennent au sein
de ces tran sac tions do cu men tales des éco sys tèmes lo caux aux ré‐ 
seaux pu blics. Si, comme nous l’avons dé mon tré, le sous- titrage
consti tue une ty po lo gie spé ci fique de don nées ar ti cu lées aux éco lo‐ 
gies (et aux éco no mies) cir cu la toires des sons et des images, il s’agit
alors de voir de quelle ma nière on peut s’en sai sir pour ou vrir des
pers pec tives de créa tion et dé rou ter son fonc tion ne ment uti li taire et
com mer cial. Bien qu’il existe, de puis les an nées 1960, un cer tain
nombre d’exemples de pra tiques ar tis tiques qui se sont em pa rées des
tech niques de sous- titrage pour dé tour ner et ré écrire des films, ces
mé thodes agissent toute somme faite, dans les termes de Gold smith,
à un degré local dans l’éco lo gie au dio vi suelle (en mo di fiant le texte
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d’un objet spé ci fique par une in ter ven tion lo ca li sée). Ici, nous nous
concen tre rons plu tôt sur des opé ra tions qui agissent sur le sous- 
titrage en tant que don née, outil de re cherche ou flux de syn chro ni‐ 
sa tion à une échelle sys té mique plus large. De telles pra tiques ar tis‐ 
tiques se fondent moins sur l’écri ture ou la créa tion de toute pièce
d’un ar te fact que sur la concep tion de mé thodes de fouille et de « 
mois son nage du web » (web scra ping) 10 afin de mon trer de nou velles
ma nières de conce voir nos na vi ga tions et nos consom ma tions mé dia‐ 
tiques.

3.2. Vi deo grep et le su per cut sous- 
titrologique
Un pre mier exemple de créa tion ar tis tique fon dée sur les ou tils de
re cherche et d’in dexa tion par le sous- titrage est re pé rable dans les
pra tiques d’au to ma ti sa tion de vi déos su per cut. On dé signe par su per‐ 
cut « des mon tages ob ses sion nels et com pul sifs de clips vidéo, iso lant
mé ti cu leu se ment chaque oc cur rence d’un seul élé ment, gé né ra le‐ 
ment des cli chés, des phrases et d’autres tropes. » (Bayo, 2008). Bien
que ce type de remix au dio vi suels trouve ses an cêtres sa vants dans
l’his toire du ci né ma ex pé ri men tal et du found- footage, avec la gé né‐
ra li sa tion du té lé char ge ment et des lo gi ciels de mon tage, cette pra‐ 
tique est de ve nue à tous les ef fets un « genre » ex trê me ment ré pan du
dans la culture in ter net (Mc Cor mack, 2011). La créa tion d’un su per‐ 
cut, étant de fait une pra tique de remix mo no thé ma tique (consti tuée
au tour d’un seul prin cipe de sé lec tion), de mande un tra vail ri gou reux
de vi sion nage et de dé cou page d’ex traits 11. Par exemple, l’ar tiste
Chris tian Mar clay a tra vaillé pen dant trois ans avec ses six as sis tants
pour réa li ser son cé lèbre « The Clock », un film de la durée de
24  heures, com po sé uni que ment d’images qui montrent l’heure qu’il
est (Myers & Mar clay, 2018).
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Le pro gram meur et ar tiste nu mé rique Sam La vigne réa lise en 2014
Vi deo grep, un lo gi ciel en ligne de com mande qui per met d’au to ma ti‐ 
ser le pro ces sus de re cherche et de com po si tion de vi déos su per cut.
Le lo gi ciel per met de sé lec tion ner un cri tère d’ex trac tion dans les fi‐ 
chiers de sous- titrage d’une bi blio thèque de vi déos (un mot, une
phrase, une ca té go rie gram ma ti cale, par exemple les noms sui vis
d’ad jec tifs, etc.) et puis de dé cou per et d’en chaî ner les ex traits cor ‐
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res pon dants au cri tère éta bli. Il est ainsi pos sible de com pi ler l’en‐ 
semble des oc cur rences du syn tagme « What I can tell you… » dans
les confé rences de presse du se cré taire de la Maison- Blanche, ou les
scènes sans dia logue dans le film Total Re call, ou en core les sé‐ 
quences « gé ron dif+ar ticle dé ter mi na tif+ad jec tif+nom » dans une
cen taine de vi déo con fé rences TED, comme l’ex plique La vigne dans
un en tre tien pour Vice (Muf son  & La vigne 2014). Le lo gi ciel de La‐ 
vigne per met donc de conce voir les don nées de sous- titrage comme
un outil de re pé rage au to ma ti sé, et de gé né rer des œuvres com po‐ 
sites qui ré ar rangent de ma nière non li néaire les conte nus au dio vi‐ 
suels. Outre cela, c’est aussi un ex cellent outil pé da go gique, dont La‐ 
vigne se sert dans ses cours de Scra pism à l’École pour la Com pu ta‐ 
tion Poé tique (School for Poe tic Com pu ta tion), consa crés au mois‐ 
son nage du web comme pra tique créa tive (La vigne, 2022 et 2023). Le
lo gi ciel de La vigne a par ailleurs été ap pli qué à un mo dèle d’in tel li‐ 
gence ar ti fi cielle par la firme de mar ke ting nu mé rique Bran ger_Briz
en 2017, en in té grant la lo gique du su per cut à la créa tion gé né ra tive
pour réa li ser un vidéo- clip re com po sé quo ti dien ne ment pour le mor‐ 
ceau de mu sique Dig Down du groupe Muse. L’al go rithme dé ve lop pé
à cet effet réa li sait tous les jours un nou veau mon tage au dio vi suel où
les pa roles du mor ceau de Muse étaient ti rées d’ex traits de vi déos
d’ac tua li té au to ma ti que ment mois son nés sur You Tube (Bran ger_Briz,
2017 ; Grba, 2021).

3.3. SoSo Li mi ted : « Re Cons ti tuer » le
dis cours po li tique par le sous- titrage
Le lo gi ciel de La vigne et la pra tique du su per cut au to ma ti sé prennent
comme mo dèle les ou tils in for ma tiques d’ex trac tion de don nées (data
mi ning) ap pli qués aux sous- titres pour pro duire des com po si tions
ab sur distes dans la li gnée du cut- up ou de l’art du remix. Le tra vail de
SoSo Li mi ted, groupe de de si gners fondé en 2003 à MIT, se concentre
sur un autre as pect du trai te ment des don nées, celui de l’ana lyse et
de la vi sua li sa tion. Re Cons ti tu tion est une per for mance réa li sée par
les membres du col lec tif en 2008 et 2012, au mo ment des dé bats pré‐
si den tiels états- uniens. Le pro to cole est le sui vant  : pen dant les dé‐ 
bats, un lo gi ciel spé ci fi que ment conçu pour cap ter le sous- titrage té‐ 
lé vi suel per met aux membres du col lec tif d’éla bo rer et de per for mer
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en di rect une ana lyse tex tuelle in for ma ti sée des dis cours des can di‐ 
dats (Obama vs. Mc Cain en 2008 et Obama vs. Rom ney en 2012). Ainsi,
en uti li sant plu sieurs ou tils de trai te ment du lan gage na tu rel et de vi‐ 
sua li sa tion de don nées, la pa role des can di dats est constam ment ac‐ 
com pa gnée par un flux ana ly tique qui en dé voile les pat terns lin guis‐ 
tiques, en ex po sant la ré cur rence de cer taines for mules de lan gage
ou de cer tains thèmes fon da men taux en al té rant les condi tions ha bi‐ 
tuelles de ré cep tion du débat (SoSo Li mi ted, 2008) 12. Si la per for‐ 
mance de 2008 était réa li sée de vant un pu blic assis dans un cadre ci‐ 
né ma to gra phique, en 2012 elle prend la forme d’une ap pli ca tion, pré‐ 
sen tée comme « une dé cons truc tion des dé bats pré si den tiels en
temps » 13 na vi gable en temps réel par les uti li sa teurs, qui dis posent
ainsi d’une « une ma nière com plé men taire de s’im mer ger dans l’ex pé‐ 
rience du débat, en se ser vant uni que ment de la loupe du lan gage
pour se gui der. » (SoSo Li mi ted 2012). Re Cons ti tu tion se pré sente
donc, non sans une cer taine iro nie, comme un outil de tra ver sée et
de dé mys ti fi ca tion de la rhé to rique des can di dats à la pré si dence, en
ex po sant, par une sorte de rétro- ingénierie de la com mu ni ca tion po‐ 
li tique, les stra té gies lin guis tiques mises en œuvre pour convaincre
l’élec to rat.

Dans le cas de Re Cons ti tu tion, le mo dèle de ré fé rence de l’œuvre
n’est plus tant celui de l’ex trac tion des don nées, mais bien celui de la
vi sua li sa tion de celles- ci. Si le su per cut de La vigne est un outil ex plo‐ 
ra toire qui per met d’ef fec tuer un remix dif fus de nom breuses sources
pour ex pé ri men ter de nou veaux jeux com bi na toires, SoSo Li mi ted
offre bel et bien un « ser vice d’ana lyse » du dis cours po li tique, non
pas pour mé lan ger les cartes, mais pour en cla ri fier cer tains as pects
et suivre pas à pas son dé rou le ment d’un point de vue dif fé rent. Ainsi
fai sant, Re Cons ti tu tion se pré sente comme une sorte de plug- in pi‐ 
rate de l’émis sion té lé vi suelle, en bi fur quant les normes spec ta to‐ 
riales qui y sont ins crites. Le texte du sous- titrage, dans ce cas, n’est
plus consi dé ré comme une sur face de re- composition, mais bien
comme un plan de re- constitution, à sa voir un flux de lan gage obs cur
(voire même in can ta toire) dont il s’agi rait de re cons ti tuer le sens par
l’ana lyse et la struc tu ra tion. Ainsi, les pra tiques dé sor mais ca no niques
des hu ma ni tés nu mé riques (lec ture dis tan ciée, lexi co mé trie et lo go‐ 
mé trie, mo dé li sa tion thé ma tique) et de l’ana lyse sta tis tique (re pré‐ 
sen ta tion gra phique, vi sua li sa tion de ré seaux, car to gra phie cog ni tive)
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sont mises au pro fit d’une re con fi gu ra tion mé diale de l’éco sys tème
té lé vi suel et des re pré sen ta tions du dis cours po li tique, en trans po‐ 
sant les images, les sons et les textes dans une in ter face de dé cons‐ 
truc tion et de re cons ti tu tion pra ti cable par le pu blic.

Conclu sion
Dans cet ar ticle nous avons tenté d’ou vrir, dans une pers pec tive in‐ 
ter dis ci pli naire, un ter rain au car re four des études des média ci né‐ 
ma to gra phiques et des études sur les modes de clas si fi ca tion, de ré‐ 
colte et de trai te ment des don nées. L’his toire tech nique du sous- 
titrage nous semble consti tuer un champ par ti cu liè re ment in té res‐ 
sant pour ob ser ver l’évo lu tion des re la tions entre texte, images et
sons au sein de nos éco lo gies mé diales nu mé riques. Comme nous
l’avons mon tré, le pro ces sus de sé pa ra tion des élé ments tex tuels ini‐ 
tié au ci né ma et à la té lé vi sion se pro longe au jourd’hui dans l’en vi ron‐ 
ne ment nu mé rique en af fir mant de plus en plus le ca rac tère op tion‐ 
nel et sté ga no gra phique du sous- titrage. Cette ar ti cu la tion tech nique
confère au sous- titrage une sorte d’au to no mie par rap port à l’objet
au dio vi suel au quel il s’in cruste. C’est pré ci sé ment par cette re la tion
de rac cord ou de greffe que le sous- titre peut être consi dé ré en tant
que texte (et non pas en tant qu’image d’un texte) et qu’il peut en
consé quence ma ni fes ter son pou voir d’in dexa tion. L’ob jec tif de cet
ar ticle était donc de re mon ter aux condi tions de pos si bi li té de l’ap pli‐ 
ca tion d’une pen sée de l’in dexa tion au champ du sous- titrage. Les
exemples que nous ap por tons dé montrent qu’une telle dé marche
d’uti li sa tion dé ca lée des sous- titres comme don nées n’est pas une
cu rio si té. Elle s’in sère bel et bien dans une in dus trie gran dis sante,
celle des pla te formes au dio vi suelles et des in fra struc tures de re‐ 
cherche, qui ca pi ta lise sys té ma ti que ment sur la pro duc tion col lec tive
de formes lan ga gières. Le sous- titrage, comme d’autres pro duc tions
tex tuelles uti li taires, joue donc un rôle au sein des in fra struc tures de
ré fé ren ce ment et de re cherche ainsi que dans la consti tu tion de cor‐ 
pus lan ga giers. À tra vers cette pers pec tive historico- technique, nous
avons pu éta blir qu’il est pos sible de consi dé rer les sous- titres
comme des don nées et qu’on peut s’en ser vir comme d’un index. L’ef‐ 
fi ca ci té et la spé ci fi ci té de ces usages res tent à ex pli ci ter. En effet, les
ar gu ments ici pro po sés se fondent sur une ré duc tion de la com plexi‐ 
té des pra tiques du sous- titrage. Afin de prendre le recul né ces saire
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ti cu liè re ment ré pan du dans les en vi ron ne ments nu mé riques pour in di quer
les oc cur rences so nores non ver bales. Voir Zde nek, 2015; Bo gu cki  & De‐ 
ckert, 2020.

8  Pour une ex cel lente syn thèse de l’his toire de la tra duc tion au to ma tique
et de son rap port à l’ex trac tion de cor po ra mul ti lingues ali gnés, voir Poi‐ 
beau, Thier ry, 2019.

9  «  The edi ting pro cess that oc curs bet ween two people via email of a
word pro ces sing do cu ment is an example of a mi cro cli mate where the va‐ 
riables are ex tre me ly li mi ted and control led. » (Gold smith, 2010)

10  On uti lise le terme de “mois son nage du web” pour in di quer les pro ces sus
d’ex trac tion au to ma ti sée des don nées du web à l’aide d’un robot col lec teur
(craw ler ou web- spider). L’au to ma ti sa tion des pro to coles d’in dexa tion de
nos mo teurs de re cherche contem po rains dé pend de ces opé ra tions d’ex‐ 
plo ra tion, de col lecte et d’éti que tage réa li sées à l’aide de ces lo gi ciels de
mois son nage.

11  Cela peut prendre la forme d’une re cherche vé ri ta ble ment ob ses sion‐ 
nelle, comme c’est le cas de Pre vious ly on Lost: What? qui en chaine toutes
les oc cur rences du mot ‘What?’ dans les pre mières trois sai sons de la série
té lé vi suelle Lost. Dis po nible en ligne: https://www.you tube.com/watch?v=
Gcat Q SyRK6c. Mais aussi de ve nir un in tri guant objet d’études fil miques
comme c’est le cas de Let’s En hance! Dis po nible en ligne: https://www.you t
ube.com/watch?v=Vxq9yj2pVWk (consul tés le 29/09/2023).

12  «  Nous avons conçu un lo gi ciel qui nous a per mis d'échan tillon ner et
d'ana ly ser la vidéo, l'au dio et le texte sous- titré du si gnal té lé vi sé. Grâce à
une série de trans for ma tions vi suelles et so nores, nous avons re cons ti tué le
ma té riel, ré vé lé des mo dèles lin guis tiques, ex po sé le conte nu et les struc‐ 
tures, et mo di fié fon da men ta le ment la ma nière dont les dé bats étaient re‐ 
gar dés. L'émis sion trans for mée a été pro je tée sur un écran de ci né ma pour
un pu blic assis. Cette œuvre a reçu la men tion ho no rable du prix Ars Elec‐ 
tro ni ca et a été fi na liste du fes ti val Trans me diale » (SoSo Li mi ted, 2008).

13  « A live de cons truc tion of the US pre si den tial de bates » (SoSo Li mi ted,
2012).

Français
Cet ar ticle ob serve le sous- titrage au dio vi suel comme ac teur d’une re con fi‐ 
gu ra tion de nos éco lo gies mé diales, de sa nais sance comme sup port de tra ‐
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duc tion et trans crip tion fil mique jusqu’à son uti li sa tion contem po raine
comme sys tème d’in dexa tion nu mé rique. Dans un pre mier temps, nous re‐ 
tra çons l’his toire des tech niques de sur im pres sion de sous- titres, de la gra‐ 
vure sur pel li cule à l’agen ce ment op tion nel du sous- titrage té lé vi suel et nu‐ 
mé rique. Nous pro po sons en suite de conce voir les sous- titres comme des
mé ta don nées de l’au dio vi suel, en ana ly sant l’im por tance qu’ils ont au‐ 
jourd’hui au sein des mo teurs de re cherche et des bi blio thèques d’en trai ne‐ 
ment des in tel li gences ar ti fi cielles. Enfin, nous mon trons com ment le sous- 
titrage, ob ser vé sous le prisme de la fouille de don nées, in ter vient dans la
concep tion de dis po si tifs ar tis tiques qui ré in ventent nos consom ma tions
mé dia tiques et nos na vi ga tions entre les images et les sons.

English
This art icle looks at au di ovisual sub titling as a key ele ment in the re con fig‐ 
ur a tion of our media eco lo gies, from its be gin nings as a filmic trans la tion
and tran scrip tion me dium to its con tem por ary use as a di gital in dex ing sys‐ 
tem. We first trace the his tory of tech niques for su per im pos ing sub titles,
from film en grav ing to the op tional fea tures of tele vi sion and di gital sub‐ 
titling. We then pro pose to think of di gital sub titles as au di ovisual metadata,
by ana lys ing the im port ance they have today within search en gines and ar‐ 
ti fi cial in tel li gence train ing data- sets. Fi nally, we show how sub titling,
viewed through the prism of data min ing, plays a part in the design of
artistic devices that re in vent the way we con sume media and nav ig ate
through im ages and sounds.
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