
Sociêtês spêcialisêes :

quels outil's et mêthodes ?
Élaborer une étude sur les publics requiert une méthodologie précise

et le recours à certains outils. Décryptage des approches préconisées

par différents cabinets d'étude et de conseil'

ujourd'hui, les struc-
tures cu1furelles et les

festivals manifestent
un besoin croissant

d'études sur leurs Publics, soit
que 1es collectivités qui les sub-

ventionnent exigent un certain
nombre d'indicateurs (âge, caté-

gorie socioprofessionnelle, Pro-
venance des publics, rayonne-
ment de 1'activité...), soit qu'ils
éprouvent le besoin de discerner

1es mutations en cours afin de s'y

adapter au mieux. Le fait que les

lieux ignorent bien souvent 1'ob-

jet de 1'étude suscePtible d'être

menée commande aux sociétés

spécialisées, bien avant d'évo-
quer 1es outils, de 1es guider sur

le choix le plus Pertinent mais

aussi dans f interprétation de leur

environnement dont i1s ont Par-
fois une vision Partielle. Fonda-

teur et directeur de L G,il du Pu-
blic (Paris), agence de conseil et

d'études dédiée au secteur des

arts et de la culture, Adrian Mohr
juge ainsi essentiel d'aPPorter au

préalable un regard extérieur et

global sur 1es problématiques qui

traversent la structure, lors d'une

première discusslon généra1e.

..Nous soumettons une grille de

questions et d'nnalYse qui Permet à

nos interlLtcuteurs d.e situer les prio-

rités de l'étude',, ajoute-t-il. Prati-
quée par 1'ensemble des sociétés

spécialisées, cette identification
.1r's lresoins (traduits en pistes
; .:tu.1e I conltrle dtt contexte
,r..:-r ...rr.rel ils s'inscrivent, Peut
-' - .. -.r-: r'it,l:itrfl de dtlLrlacer

fCEil du public a étudié les publics du Festival

gens fréquentent sn salle et d'où ils

uiennent, je lui propose de compren'

dtr aus:i pourquoi ctrlains nt uit'tt-

nent pas,,, explique Isabelle RoY,

directrice généra1e de Vousécoute

(Nantes), qui se définit comme

un "dispositif 
d'écoute et de partici-

pation".

Le triptyque budget,
délai, oblectif
La méthodologie et 1es outils em-

ployés ensuite vont bien entendu

tenir compte du sujet de I'étude

mais aussi déPendre, selon Isa-

belle Roy, de trois éléments dé-

terminants : ie budget consacré à

l'étude (disposer de 3 000 € et en-

visager de mener des entretiens

en face à face avec 1 000 Per-
lrrnllcs scra, Par exen'rple, irréa-

..:. 1c tltilai (ul-re durée de 15

d'Avignon

jours ou six mois modifie forcé-

ment l'enjeu) et 1'objectif recher-

ché. Lorsque l'on disPose de Peu

de temps ou de faibles moyens,

une enquête en ligne constitue

ainsi une solution qui, tout en

étant moins onéreuse, aPPorte

des éléments intéressants. Le re-

cours à des étudiants Pour remet-

tre des questionnaires Permet
aussi d'optimiser le budget, de

même que solliciter 1e Personnel
de 1a structure. Faire ParticiPer
tous les salariés à la conduite

d'une enquête ne réPond d'ail-
leurs pas seulement à une néces-

sité économique : il constitue un

pri.ncipe totalement intégré à 1a

méthode adoPtée Par L'Gil du

public, qui défend une aPProche

pragmatique, oPérationneile et

managériale des études. «Ulrd
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. .:,.it de l'ensemble de la struc-
' :'t- \t'ulem1ttl d'un scruice,
' .;itettcable, affirme Adrian

-: -tr les publics concernent
:- Dt1tartements ayant un lien
- ::, indirect aoec eux.>> Fayo-

- . ... la réalisation d'enquêtes
:---.e, il préconise d'utiliser la

-' ,re données des lieux consti-
. --rr 1es trois ou quatre der-
-.- années, dont la richesse et
: . ersité (abonnés, spectateurs
r ;i ou occasionnels, publics

. e viennent plus...) parfois
- --estimées permettent, selon

-:e répondre à la plupart des
,..:ions soulevées. Le cabinet
:rdes et de sondages GECE

' 
' r.nes) privilégie, quant à lui,
- rrribution de quesiionnaires
-. 1'enceinte des lieux et à 1a
-::e des spectacles, des en-

.,.:es en ligne mais aussi par té-
-i :.rrne. «Poilr c omprendre les pra-
. .: culturelles deshabitsnts d'une
. ltï exemple, indique Ie direc-

-r du GECE, OlivierAllouard,
.-; construisotts un échantillon

" -,:sentatif à partir de numéros de

.,-'itone puisés de t'açon aléatoire
' :; l'annuaire.,

-e volet qualitatif
- ,:rs un premier temps quanti-
.:ive - c'est-à-dire offrant des
:'nnées objectives sur la fré-
- -:entation, la provenance des
- -:'c1ics, leur âge leur sexe, 1a sa-
.iaction exprimée, etc. - l'étude

: -.it idéalement s'enrichir d'un
..let qualitatit destiné à appro-

' ,ndir des points particuliers.
:: la présence de questions ou-
ertes dans les questionnaires

:eut déjà fournir des résultats
rtéressants, l'une des méthodes
ts plus pertinentes consiste à
.lganiser des entretiens en face
., face (de façon physique ou vir-
:r.relle, via le chat, par exemple)
.:r'ec des spectateurs individuel-
.ement ou collectivement. Des
ateliers participatifs,,, «Focus

Croup» ou, dans une forme plus
:estive telle que suggérée par Oli-
vier Allouard, des apéritifs dîna-
toires, permettent de convier des
profils variés de spectateurs et

de réfléchir avec eux sur une pro-
blématique donnée : quel intérêt
présente le fait d'être abonné,
pourquoi telle programmation
séduit-elle tel ou tel type de pu-
blic, quel impact la communica-
tion a-t-elle ?... Par ailIeurs, on
peut également utiliser (comme
1e fait déjà Vousécoute) les entre-
tiens collectifs afin de tester en
amont une offre tarifaire ou la
nouvelle charte graphique d'une
plaquette de saison. L'explora-
tion qualitative peut donc s'ap-
puyer sur des méthodes très
inventives, à f image du système
mis en place par Vousécoute à
La Bouche d'Air, salle de mu-
siques actuelles nantaise. À la
caisse et dans tous les points de
contacts avec le public, Vousé-
coute a ainsi distribué des tickets
(près de 5 000 au total) portant
Ia mention «votre avis a de la
valeur,. Munis de ce ticket, les
spectateurs pouvaient soit laisser
leur adretse e-mail pour recevoir
1'enquête, soit y répondre sur
le site de la société. Après y avoir
participé, ils étaieni invités à

se rendre sur une plateforme
pour choisir un «remerciement» :

places pour des concerts à La
Bouche d'Air, abonnement à

un magazine régional... «Un tel

système montre nux publics qu'on
les écoute, que l'on s'occupe d'eux
et qu'on les remercie, fait valoir
Isabelle Roy. Une relation de

confiance s'établit alors entre le lieu
et eLlx,>>

S'approprier
les résultats
Après la phase de rédaction de
I'étude vient celle de ça remise,
au cours de laquelle Ia société
diligentée va émettre certaines
préconisations (qui feront 1'objet
d'un suivi et d'une évaluation
ultérieurs si le client le souhaite)
destinées à aider le lieu ou le fes-
tival dans l'élaboration de sa stra-
tégie future. Tandis qu'Adrian
Mohr considère 1'analyse des
données comme .,ur.L outil d'nide
à la décision et un outil de manage-

ment>>, Olivier Allouard y voit

aussi la possibilité de «débsttre
plus facilement en interne sur les dis-

positifs existants, afin d'adopter en-

suite une directiott commune'r. Par-
tisane, el Ie .1Lr5si, d'organiser une
session de travail sur les résultats,
sur ce que I'on peut leur faire dire
ou non - ..unc tnethode qui t acsurc

et intéresse les clients>,, confie-
t-eIle - Isabelle Roy insiste sur
f importance de réfléchir avec eux
sur les informations qui seront
transmises aux différents acteurs
de la structure. .rAider les lieux àt

s'approprier au maximum Ie résultat,

c'est cela qui crée de la aaleur et non
les données eLles-mêmes", estime-
t-e11e.

Les dispositifs du futur
Outre 1'approche soutenue par
L'Gil du public qui consiste
à combiner une méthode marke-
ting (réaliser un diagnostic très
large sur un lieu, identifier des
objectifs quantitatifs et qualitatifs
sous-tendant l'enquête) et des ou-
tils d'études des publics, 1a ten-
dance actuelle est à f invention
de dispositifs d'écoute qui inté-
ressent les spectateurs et dans 1es-

quels ils s'impliqueront de leur
propre chef. "Noas songeons, par
exemple, à utiliser un système
permettnllt au public d'indiquer
sur le lrcl(ur de carlc bancairc qui
lui sert à payer un billet, s'il a été sa-

tisfait ou nol1 de l'accueil à la billet-
terie», indique Isabelle Roy. Oli-
vier Allouard souhaiterait, quant
à lui, que se développent davan-
tage dans des lieux des espaces
et/ou ateliers où les spectateurs
puissent s'exprimer en perma-
nence. Par rapport aux études
classiques, cette initiative présen-
terait 1e double avantage de
ne plus offrir simplement une
photographie à un instant «T»
de 1'activité d'une structure, et
de resserrer les liens avec les ha-
bitants. "Les publics manifestent
aujourd'hui le désir de participer
à l'élaboration du projet culturel
d'un lieu, affirme Ie directeur du
GECE. Et ce sont eux qui contri-
buent à propnger son image dlns une

oille." I MARTE-AGNÈs JoUBERT
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Adrian Mohr,
fondateur
et directeur de
LCE|I du public
«Une implica-
tion de
!'ensemble
de la struc-
ture, et pas
seulement
d'un service,
est indispen-
sable.,
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Etudier de jeunes
spectateurs devenus grands
Le festival rémois Méli'môme s'est engagé en 2012 dans une étude pour retrouver
ses publics des débuts et analyser le souvenrr laissé par leur venue.

our une structure
culturelle, il est inté-
ressant de connaître
quels sont ses publics

actuels mais il peut également
s'avérer enrichissant de savoir
quelles sont les pratiques cultu-
re1les d'aujourd'hui d'un public
venu iI y a plus de dix ans, no-
tamment lorsqu'il s'agit du jeune
public. Ce public qui a assisté
à des spectacles dans son enJance
parce qu'iI y a été conduit par
quelqu'un d'autre, enseignant,
membre de la famille, anima-
teur..., était alors un spectateur
en devenir. A-t-i1 eu envie de
continuer à prendre le chemin
des théâtres ou salles de concerts
une fois devenu indépendant
dans ses choix de sorties? L-asso-
ciation Nova Villa qui organise Ie
festival jeune public Méli'môme
à Reims, depuis plus de 25 ans, a
mené une éfude auprès d'anciens
spectateurs.

Cette recherche sur les pra-
tiques de jeunes âgés entre 16
et 29 ans au moment de sa réali-
sation en 2012 était englobée dans
une enquête plus large intitulée
«Spectateurs d'aujourd'hui. Les
publics des festivals jeune public,
s'intéressant aux spectateurs
du festival rémois, mais aussi de
Petits et Grands à Nantes, et
de Festi'Mômes à Questembert.
Sylvie Octobre, sociologue char-
gée d'études au Département des
études de 1a prospective et des
statistiques du ministère de la
Culture et de la Communication,
a préfacé l'étude. En 2011, au fes-
tival Petits et Grands, à Nantes,
e1le remarquait qu'il n'existait
alors en France aucune étude
sur les spectateurs du spectacle
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vivant jeune public. La réalisa-
tion et 1'analyse d'une enquête
dont une partie porte sur I'étude
de faits a posteriori est loin d'être
évidente à mener. Dès la consti-
tution du panel, les obstacles
sont nombreux. L'association
Nova Villa a dû remonter entre
10 et 15 ans plus tôt pour retrou-
ver des spectateurs. ,<Qunnd nous
aoons lancé Meli'môme, nous
n'auions pas cette idée de regarder
plus tnrd en arrière, précise |oë1
Simon, directeur de Nova Vitla.
ll n'y aaait pns l'informatisation
qu'il y a aujourd'hui et il a été dtf-

ficile de retroutter des publics. Sans

oublier qu'il faut aussi prendre en

compte le fait que les gens déména-
gent.»

Parmi les 1'eunes retrouvés,
15 ont répondu à l'enquête qui
portait tdnt sur leurs souvenirs
d'enfant spectateur que sur leur
intérêt actuel pour 1a culture.
,.Nous aaons pu obseroer difftrents

Manon Pasquier,
autrice
de I'étude
Specfaüeurs
d'aujourd'hui
uMon objectif
était de faire
des expéri-
mentations,
de creuser
des pistes.
Nous avons
surtout étudié
le souvenir.,

parcours: certains ont toujours uri.
pratique de spectateur. Quelques-uii.
ont même entrepris des études en lie,.

aaec Ie théâtre ou aî)ec la culture ri,

manière plus large, quand d'a.utre:
ont découoert d.e nouaeaux centre.
d'intérêts et priailégient le cinént;
ou les rencontres sportiaes. Tous tr;
sont donc pas aujourd'hui attirés pnt
un,: dëmarche de spectateur. mais i.

apparaît clairement qu' ils garden i
tous un rapport très positif au spec-

tscle rtiaant et que la sortie au spec-

tacle reste de l'ordre du possible".
souligne Manon Pasquie4, qui a

réalisé l'étude. «Il est toujours
intéressant d'étudier qui uient à nos

manifestations. E t là nous aoons pu
nous rendre compte que des enfants
qui ont baigné dans cette pratique
dc spectateur continucnt à aooir utt

fort inlërët ltour. la culturr '., appuie
loë1 Simon. L'étude a été menée
de manière exploratoire. I1 ne
s'agissait pas de dresser un profil
type de spectateurs habitués
depuis leur enfance à fréquenter
les salles de spectacles mais
d'étudier Ia mémoire des specta-
6lss qu'en ont gardé ces jeune>.

"Mon objectif était de faire des ex-
perimentations, de creuser des pistes.

Nous aaons surtout étudié le souue-

nir>>, note Manon Pasquier. La
trace, c'est à dire l'imprégnation
de 1'expérience passée sur f indi-
vidu étant beaucoup plus com-
plexe à analyser. 

"Ce qu'il faudra
peut-être faire à l'aaenir, ce serait
suiare les jeunes spectateurs et leurs

familles sur plusieurs années, sug-
gère Joël Simon. Il m'intéresserait
également de aoir s'ils ont d'autres
pratiques culturelles, et lesquelles." I

TIPHAINE LE ROY



r r atiques culturelles Français

nds Faut-il changer I'enquête ?
des

reirouver

-: ".s 40 ans de bons et loyaux services,
: - - nistère de la Culture doit davantage

a dernière enquête sur
les Pratiques culturelles
des Français a été pu-
bliée par le Départe-

ment des études, de la prospec-
tive et des statistiques (DEPS) du
ministère de Ia Culture et de
Ia Communication courant 2008.
I1 s'agissait alors de 1a cinquième
enquête réalisée après celles me-
nées en 7973, 7981,1,988 et L997.
Lenquête se présente comme
un très vaste sondage effectué
auprès d'un échantillon repré-
sentatif de la population fran-
çaise (15 ans et plus). Elle s'ap-
puie sur une interrogation en
face à face au domicile de la per-
sor-rne interrogée. 

"Elle a une fonc-
tion barométriqrze, explique Olivier
Donnat qui est en charge de son
pilotage au sein duDEPS. L'en-
quête nous réoèle l'éaolution
des goûts culturels et de l'usage des

midias quc font nos conlcmporains...

E11e compte aussi ses détracteurs,
qui 1a jugent ,.trop superficielle"
ou <(pourî)oyeuse de chiffres mal
interprétés par les médias». On se

souvient encore qu'elle fut à l'ori-
gine en 2008 de débats nourris
sur l'échec supposé de la démo-
cratisation cu 1ture1le. Fondateur
du service d'études du ministère
de la Culture, Augustin Girard
est à l'origine de la première
édition de l'enquête qui, dès
1e début, a intégré les médias
dans son champ d'investigation.
L enquête porte sur toutes «les

formes de participation ù la oie
culturelle", et depuis 1'édition de
2008 ouvre ses réflexions aux
nouvelles technologies 1iées au
développement du numérique.
C'est ici que se niche sa princi-
pale faiblesse. L'évolution des
modes de consommation de Ia
culture a connu un te1 boulever-

la grande enquête nationale
entrer dans l'ère numérique.

Les festivals comptent parmi les pratiques les plus populaires
chez les Français. lci, au Festival Beauregard.
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sement au cours des 10 ou 15
dernières années que certains
questionnements ou critères
reportés d'une enquête sur 1'au-
tre ne sont plus opérants. uOn ne

peut plus aujourd'ltui interroger les
Français sur l'écoutc dr la musiquc
sur disque ou sur cassette, mais plus

sur la musique dans sa globalité,
ni nous interroger sur l'usage de la
téléaision sans intégrer les très nom-

breux supports sur lesquels il est
possible de la oisionner."

Croisée des chemins
Olivier Donnat et 1e DEPS sont
face à un choix. Doivent-ils
renouveler, moderniser en pro-
fondeur leur méthode d'enquête
au risque de perdre 1e fil d'une
histoire de plus de 40 années ?

Ou bien doivent-ils juste actua-
liser 1'existant pour conserver
autant de points de comparaison
que possible et poursuivre 1e pro-
jet initial posé par Augustin
Girard ? "Noas sommes en et't'et

à la croisée des chemins. Faut-il
poursuiare cette série ? Faut-iL par
eremple continuer dans notre
logique de l'entretien en face à

face ou priailégier un traitement

enligne des questionnaires ? Faut-il
entrer dans l'âge numérique ? Si
nous abnndonnons Ie face ît face, par
exemple, nous ne pourrons plus cotn-

parer.» Tout changement de ce

type aboutira à un déplacement
de 1'objet de l'étude. La décision
n'est pas prise. Des paramètres
budgétaires entrent en ligne de
compte. La révolution ne semble
pas pour demain et 1'on devrait
s'orienter vers un aménagement
de 1'outil existant.

Quant à I'utilité de cette étude,
parfois remise en cause par les
observateurs qui utilisent un peu
vite les quelques données emblé-
matiques qui en sont extraites,
Olivier Donnat évoque un malen-
tendu. uL'étude sur les ptratiques

cuLturelles des Français n'est pas un
instrument d'éaaluation de la poli-
tique culturelle. Elle dégage plus des

informations sur les grandes éoolu-
tions sociétales. ll ne faut pas lui faire
dire ce qui n'est pas son objet.»,Une
situation renforcée, selon Olivier
Donnat, par la carence de don-
nées disponibles sur cette ques-
tion de l'évaluation des politiques
culturelles. I cyRtLle pLANSoN
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Enquête universitaire
quelle plus-value ?
Face à l'offre privée, le choix du secteur public et de l'université
présente certains avantages.

e marché des enquêtes
de publics est très lar-
gement couvert par des

prestataires du secteur
privé. Mais dans certains cas, les
opérateurs culturels trouvent une
alternative dans des partenariats
conclus avec l'université. C'est le
cas du Théâtre de Caen (1a) qui
a confié 1a réalisation d'une étude
de ses publics à l'université de
Caen-Basse-Normandie. Ce1le-ci

devait répondre à une double né-
cessité : communiquer auprès des

élus sur 1es publics du théâtre,
mais aussi identifier Ies raisons
d'une hausse significative de la
fréquentation (+85/o sur dix ans).

Bases de données
Le Théâtre de Caen a bien pensé
confier cette étude au secteur
privé mais une autre option leur
est apparue moins onéreuse et
plr-rs porteuss. <,le me suis uite
,:,:"i:, 

e ottrpte qtLe le trnitement par
: . : t: 

j..:.:.':!t prité t1e ln tngsse d'itt-
- :....- .;-,r,,tLrlti Lr.titttts itlenti-

- , .. ,., : :ttlt letttt .fot.-
. ;- . - -; -:.'. . :: Chenar;

-

Et je n'étais pas certnin de parzterir
atr resultnt qut jc:otrhaitais: rtne

éuolution sur 10 ans. Mais, en dis-
cutant aaec le directeur d'un master

de mathérnatiques appliquées aux
sciences sociales de l'unioersité, j'ai
décourtert que pour les uniuersitaires

ct lcur> lltrdiatrl>, c'ctail utre mint
d'or ii exploiter.» Avec son logiciel
de billetterie, Ie Théâtre de Caen
disposait en effet de 300 000
fiches contacts renseignées sur
cette période de dix ans. «C'était
pour eux une formidable base de don-

nées, poursuit l'adminlstrateur
général du théâtre. Ces fiches
reqro u pa ie nl dt; i nfo r mal io tt> su r
l'origine géographique ou encore

l'ôge des publics.,

Travail en binôme
Toutes ces informations ont pu
être traitées et recroisées par des
logiciels spécifiques dont sont
équipés les puissants ordinateurs
d'un laboratoire de 1'université.
«L'uniaersité a pu établir des profils,
poser les critères permettant de dé-

terminer les euolutions et nous aaons

n.iotrté un -oolet d'enquête supplémen-
i.tirt Ltenrrettnnt d'identifier lo cir-
. . -- -. . ,i., ,r,,s prrbltcs t,ers d'autres

lieux ou éoénements dans la oille."
Parce qu'il avait fait le choix d'un
opérateur technique et très spé-
cialisé, plutôt que de travailler
de manière plus classique avec
un laboratoire de sociologie,
Ludwig Chenay a également mis
en place un process spécifique
pour 1'analyse des données
brutes lir.rées par l'université à

f issue de leur traitement. «§645

auons traoaillé en binôme. La rédac-

tion a été partngée auec le master, de

mntriè're ù ce qut l'ntralryse croi.c nt,cr'

fint;st ttos rtnlites. C'csl aittsi qLtt

tlous sommes orrittés ii des corrclu-

sions qui ont renforcé nos intuitions,
comme le fait que les spectateurs
d e s cat é gor i es s o ci o profes sio nne ll es

les moins faoorisés fréquentaient
uolonlier; nù> cotrc(rls de musiqut,
du monderr. L"étude devient alors
un outil de pilotage pour le Théâ-

tre de Caen qui voit 1à 1'opportu-
nité de renforcer ses actions de
démocratisation culturelle.

Caution scientifique
Pendant toute une année univer-
sitaire, cinq étudiants ont concen-
tré une bonne partie de leurs
recherches à cette étude et trois
enseignants ont encadré le traite-
ment des informations. D'une
estimation de départ autour
de 10 000 € s'il était fait appel à

un opérateur privé, 1'opération
s'est avérée «presque blanche,
pour 1e Théâtre de Caen, se félicite
Ludwig Chenay, qui explique
egalement que la , cautiott :(iL'nIi-

fiqtre de l'uniaersité est très impor-
tante nu motnent de la restitution it

nos élus. Même s'iLs sont tous indé-

pendants, nucun opérateur priaé
n'attrait pu le garantir de la rnême

rnanière., I CYRI LLE PLANSON

o

Ludwig Chenay,
administrateur
général et de
production du
Théâtre de Caen
uê,*eun

*péTateur
privé
n'aura;t pu
qarantir
la eaL:tisn
sei*ntifique
de l'étude""

Le Théâtre de Caen disposait de 300 000 fiches contacts à exploiter


