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La perplexité de certains publ i c s , e t
plus encore le désir bibl i o t h é c a i re 
de conquérir de nouveaux publ i c s ,
e n c o u ra g è rent moult ex p é ri e n c e s
dont nous ga rdons la mémoire
p roche :classements par centres d’in -
térêt à Gre n o bl e , Le Mans ou Givo rs ,
e n c o u ra gements des bibl i o t h è q u e s
u n i ve rs i t a i res à substituer la cl a s -
s i fication Dewey à la cl a s s i fi c a t i o n
décimale unive rs e l l e , re m o d e l a ge
du libre accès en départements 
thématiques à la BnF ou à la bi -
bliothèque municipale de Lyo n ,
é m e rgence des espaces musique en
remplacement des tra d i t i o n n e l l e s
d i s c o t h è q u e s , i n t e rro gations sur la
p e rtinence de l’organisation des BU
en sections, e t c.

Il est intéressant de souligner que
ces va riations ont eu pour prétex t e
a ffi rmé le souci de re n fo rcer l’adé -
quation aux pratiques supposées
des utilisateurs , sans que la ques -
tion du mode de représentation du
s avoir construit par ces « cl a s s i fi c a -

t i o n s » soit fondamentalement ana -
lysée en tant que telle. O r, E l i s é o
V é ro n , dans une re c h e rche re s t é e
c é l è b re1, c o n clut que chaque mode
d ’ o rganisation des collections gé -
n è re autant de satisfaits que de réti -
cents : en défi n i t i ve , un cadre de
classement n’est qu’un outil néces -
s a i re , dans le cadre duquel chaque
lecteur construit sa pro p re stra t é gi e
de découve rt e , nonobstant les in -
tentions du bibl i o t h é c a i re2. La ques -
tion des classements du libre accès
reste donc ouve rt e , dans la nature
c o n c eptuelle de la cl a s s i fi c a t i o n
adoptée comme dans son effi c a c i t é
m é d i a t ri c e .

Le pro blème se complique encore
l o rsqu’on lui adjoint l’impact des
m o d i fications organisationnelles de

Classements, 
mises en espace,
départementalisations :
voyage dans quelques
b i b l i o t h è q u e s

L ’ouverture de la Bibliothèque publique d’information, il y a un quart de siècle, affirma

de façon éclatante la place majeure du libre accès aux collections dans l’organisation de

la rencontre entre les documents et les publics. Très rapidement, la question des modalités de

représentation du savoir que représentait cette répartition spatiale des documents se posa. 
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la bibl i o t h è q u e . Les tra d i t i o n n e l s
o rga n i grammes distinguant les ac -
tivités internes des services publ i c s ,
a ffi rmant des segmentations par
s u p p o rts (monogra p h i e s , p é ri o -
d i q u e s , e t c.) ou par usages (salles
d ’ é t u d e , salles de prêt, e t c. ) , sont peu
à peu bouleve rsés par de nouve l l e s
a p p ro c h e s . Dans une orga n i s a t i o n
r é n ovée où les services au publ i c
p rennent la pre m i è re place, o n
assiste à une réorganisation du tra -
va i l , des espaces et des collections,
a rticulée autour des contenus docu -
m e n t a i re s , dans une polarisation de
type thématique.Les classements du
l i b re accès prennent alors une signi -
fication supplémentaire , celle de la

représentation concrète des pri n -
cipes de fonctionnement de l’établ i s -
s e m e n t .

C’est dire combien la simple ques -
tion initiale du ra n gement s’est 
e n richie de multiples enjeux : rep r é -
sentation du savo i r, médiation ave c
les publ i c s , mise en cohérence et lisi -
bilité de l’institution. E n richie et
donc rendue complexe , e n richie et
donc démultipliée en dive rs cas d’es -
p è c e .Le Bulletin des bibliothèques de
Fra n c e n’a pas l’ambition de re c e n -
ser ici tous les exemples de cette
va riété en perpétuelle mu t a t i o n .
Mais en présentant quelques ex p é -
riences ori ginales ou signifi c a t i ve s ,
f rançaises et plus largement euro -

p é e n n e s , nous espérons suggére r
l’unité de réfl exion qui peut animer
la question apparemment tri v i a l e
du classement des collections en
l i b re accès : i n t é grer des fonds com -
posites dans une cl a s s i fi c a t i o n
h o m o g è n e , adapter l’orga n i s a t i o n
des collections en fonction de cer -
tains usage rs , associer services et
collections en unités thématiques,
repenser le fonctionnement entier
de la bibliothèque autour de pôles
t h é m a t i q u e s .

D é c i d é m e n t , pour les bibl i o t h é -
c a i re s , à tous les niveaux de leurs
préoccupations pro fe s s i o n n e l l e s ,
penser c’est toujours cl a s s e r.

C L A S S E M E N T S ,  M I S E S  E N  E S P A C E ,  D É P A R T E M E N TA L I S AT I O N S
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Réunir des bibliothèques de
spécialités diff é rentes pose

évidemment de multiples questions
d ’ i n t é gra t i o n .L’une d’entre elles tient
à la mise en œuvre d’un système de
cl a s s i fication qui respecte les part i-
c u l a rités disciplinaires en off rant la
m e i l l e u re disponibilité aux usage rs .
C’est à cet exe rcice difficile que 
s’est attaquée la bibliothèque Gab ri e l
Fe rra t é ,en Catalogne.

L’ U n i ve rsité poly t e chnique de
Catalogne a été créée en 1971 
et est actuellement constituée de
1 5 c e n t res d’enseignement supé-
ri e u r, 7 centres associés, 4 instituts 
et 38 départements répartis sur les
d i ff é rents campus de la Province de
B a rc e l o n e . La bibliothèque Recteur
G ab riel Fe rra t é , inaugurée le 19 d é-

c e m b re 1 9 9 6 ,a été constituée à part i r
de trois bibliothèques de fa c u l t é s
situées sur le campus nord : l ’ É c o l e
technique supéri e u re d’ingénieri e
des télécommu n i c a t i o n s , la Fa c u l t é
d ’ i n fo rmatique de Barc e l o n e et 
l’École technique supéri e u re des
ponts et chaussées.

Le bâtiment comprend 6 343 m2

sur six nive a u x , dont un réservé aux
m agasins – d’accès re s t reint – et un
a u t re à des salles de trava i l .938 places
de lecture sont réparties sur les cinq
é t age s . Les collections initiales, d e
4 2 576 ouvrage s , étaient constituées
par les fonds scientifiques et tech-
niques des trois écoles, a u x q u e l s
s’ajoutaient d’autres secteurs spéci-
fiques : s c i e n c e - fi c t i o n , poésie cata-
l a n e ,m é m o i res de fin d’étude, t h è s e s
d o c t o rales et « technoscopie » (his-
t o i re et épistémologie des sciences).
725 titres de revues étaient égale-
ment disponibl e s .
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Fusionner les fonds 
sans les confondre

Les fonds de ces trois bibl i o-
thèques avaient un certain nombre
de thèmes en commun : m a t h é m a-
t i q u e s ,p hy s i q u e - ch i m i e ,o rg a n i s a t i o n
des entre p ri s e s ,e t c . L’ i n g é n i e rie des
t é l é c o m mu n i c a t i o n s / é l e c t ronique et
l ’ i n g é n i e rie info rmatique compor-
taient aussi des thèmes très pro ches :
o rd i n a t e u rs ,r é s e a u x ,c o n t r ô l e ,e t c .

L’objectif était de fusionner les
fonds scientifiques et techniques de
ces trois bibl i o t h è q u e s , mais pour
re n d re cela possibl e , il fallait d’ab o rd
d é finir un système de cl a s s i fi c a t i o n .
Les trois bibliothèques souhaitaient
c o n s e rver la « pro p riété » de leurs
o u v rage s . Par ailleurs , elles vo u l a i e n t
aussi que leurs collections demeu-
rent diff é renciées à l’intérieur de la
b i bl i o t h è q u e . Pour régler ce pro-
bl è m e , il fallait travailler dans une
d o u ble direction :p re n d re en compte
la cl a s s i fication et, a u - d e l à ,l ’ o rg a n i s a-
tion de l’espace. On proposa une
r é p a rtition des ouvrages en quatre
z o n e s ,o rganisées sur deux nive a u x
du bâtiment. Chaque espace sera i t
isolé par une étag è re basse et large ,
située au milieu de la salle.
P remier niveau :
– zone commu n e , où l’on tro u ve ra i t
les ouvrages intéressant les tro i s
écoles :m a t h é m a t i q u e s ,p hy s i q u e - ch i-
m i e ,o rganisation des entre p ri s e s ,e t c .

– zone d’ingénierie civile.
Second niveau :
– zone d’ingénierie info rmatique ;
– zone d’ingénierie des télécommu-
n i c a t i o n s / é l e c t ro n i q u e .

Des systèmes de classification
propres aux types de documents

La bibliothèque de la Faculté d’in-
fo rmatique utilisait la cl a s s i fi c a t i o n
ACM créée par l’Association fo r
Computing Machinery (The AC M
Computing Classification System,
é d . 1 9 9 1 ) , et les Écoles de télé-
c o m munications et des ponts et
ch a u s s é e s , la CDU (C l a s s i fi c a c i ó n
Decimal Unive rs a l , édition espa-
gnole ab r é g é e , A e n o r,1 9 9 1 ) .

Dès sa création, la bibl i o t h è q u e
d ’ i n fo rmatique avait ch e rché à éva-
luer quel était le meilleur système
pour classer les documents pro p res à
sa spécialité et avait écarté la CDU en
raison de son cara c t è re cl a i re m e n t
obsolète en la matière .Elle avait alors
choisi le système AC M , dont elle était
très satisfa i t e .

Les bibliothèques de télécommu-
nications et d’ingénierie civile,c r é é e s
a n t é ri e u re m e n t , avaient adopté la
CDU à une période où elle était
i n c o n t o u rn abl e . Son utilisation, c o r-
recte tant que le fonds n’était pas
i n fo rmatisé et que la re ch e rche thé-
matique demeurait diffi c i l e , poussa à
e m p l oyer les indices CDU comme

cotes topogra p h i q u e s . Il fallait alors
t ra d u i re en code décimal, sous la
fo rme la plus précise possibl e ,le sujet
de chaque livre . É t ablir de longues
cotes était deve nu un vrai ri t u e l .

Un an avant l’inauguration de la
n o u velle bibl i o t h è q u e , on créa un
groupe de travail pour concevoir l’or-
ganisation générale des fonds et pla-
n i fier le ch a n gement des cotes.Dès le
d é p a rt , on accepta de travailler ave c
les deux cl a s s i fi c a t i o n s : ACM pour
les fonds info rm a t i q u e s ,CDU pour les
a u t res disciplines.Ce fut la conv i c t i o n
que la CDU ne remplissait pas les
conditions pour tout ce qui concern e
le domaine de l’ingénierie info rm a-
tique qui détermina le choix de ce
d o u ble système. De fa i t , il ne fut
jamais question de ch a n ger la cl a s s i fi-
cation ACM qui avait fait ses pre u ve s
j u s q u e - l à . On fe rait seulement une
exception : la lettre G – mathéma-
tiques appliquées à l’info rmatique –
ne serait plus utilisée, au bénéfice de
l’indice 51 de la CDU, qui re gro u p e-
rait l’ensemble (c f. t ableau 1).

Une classification globale
« négociée »

En dehors des mathématiques qui,
comme on l’a dit, s e raient classées en
C D U, et de l’info rmatique que l’on
t ro u ve rait intégralement sous la cl a s-
s i fication AC M , il existait d’autre s
domaines qui fi g u raient sous les deux
cl a s s i fications et qui intére s s a i e n t
plus d’une discipline. Ainsi par
exemple :
– GPS (Global Positioning system)
qui concerne autant l’ingénieur civil
pour la partie cart o graphie que 
l’ingénieur des télécommu n i c a t i o n s /
é l e c t ronique pour les satellites ;
– Traitement des signaux, t h è m e
d’étude aussi bien pour l’ingénieur
des télécommunications (signaux)
que pour l’ingénieur info rm a t i q u e
( t raitement) ;
– Réseau info rm a t i q u e utilisé in-
distinctement par l’ingénieur de té-
l é c o m mu n i c a t i o n s / é l e c t ronique et
l ’ i n fo rm a t i c i e n , mais intéressant aussi
l’ingénieur civil ;
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Classification Décimale Universelle

6 8 1 . 3 Appareil de traitement 
de données.Calculatrices. 
O r d i n a t e u r s

6 8 1 . 3 1 Ordinateurs en général
6 8 1 . 3 2 Systèmes numériques
6 8 1 . 3 3 Systèmes analogiques
6 8 1 . 3 4 Ordinateurs mixtes 

( n u m é r i q u e - a n a l o g i q u e )
681.39   Machines de traitement 

de données

N . B . : l’édition postérieure (1995) propose
seulement quelques changements mineurs.

Classification ACM

A . Bibliographie générale
B . Matériel (Hardware)
C . Organisation de systèmes 

i n f o r m a t i q u e s
D . Génie logiciel
E . D o n n é e s
F. Informatique théorique
G . Mathématiques appliquées 

à l’informatique
H . Systèmes d’information
I . Méthodologie de l’informatique
J . Applications informatiques
K . Informatique : divers

N . B . : pour la classification ACM, il existe
également des éditions postérieures (1998),
sans grandes modifications.

Tableau 1. Classifications CDU et ACM des ouvrages
ayant trait aux ordinateurs
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– T é l é m a t i q u e , c i rc u i t s , système de
c o n t r ô l e , c o n c e rnant aussi bien l’in-
génieur de télécommu n i c a t i o n s /
é l e c t ronique que l’info rm a t i c i e n .

Compte tenu du fait que ch a q u e
c e n t re souhaitait isoler phy s i q u e-
ment ses collections des autre s , c e
qui nous avait obligés à organiser les
fonds en quatre zones ou centre s
d ’ i n t é r ê t , il fallait pre n d re une déci-
sion pour chacun des thèmes re p r é-
sentés dans plus d’une discipline,
pour définir sous quelle cote on pla-
c e rait les livres (CDU ou AC M ) .L e s
c e n t res acceptèrent alors que l’on
t ranspose leurs fonds sous la cl a s s i fi-
cation « négociée » (c f. t ableau 2).

Pour tro u ver un compromis entre
la cl a s s i fication et la localisation des
o u v rage s , on a dû fa i re cert a i n e s
c o n c e s s i o n s , comme par exe m p l e
accepter de mettre les ouvrages sur
les étag è res dans un ord re qui ne sui-
vait pas les cotes CDU (par zone).

Des cotes abrégées

Le groupe de travail de la bibl i o-
thèque définit un principe : le sys-
tème de cl a s s i fication devait être
p ratique pour les usage rs ,tout en fa c i-
litant la tâche de ra n gement des docu-
m e n t s .Le cri t è re utilité présida à tout
le pro c e s s u s .Le système ne devait pas
ê t re difficile à compre n d re , ni pour
les usage rs ,ni pour le personnel auxi-
l i a i re ch a rgé de re classer les ouvrage s
chaque jour.

On résolut d’ab r é ger les cotes : o n
renonça ainsi à toutes les divisions
a u x i l i a i res de la CDU : l a n g u e , fo rm e ,
l i e u ,e t c . Seule la subdivision « exe r-
c i c e s » (076) fut maintenue pour
r é p o n d re à la demande que fa i s a i e n t
s o u vent les usage rs : « Vous n’avez 
pas un livre d’exe rcices de… ? » On
décida de ne pas dépasser un maxi-

mum de six cara c-
t è res (ch i ff re s ) . C e l a
fut re l a t i vement fa c i l e
pour les ouvrages de
sciences pure s , p o u r
le 51, 53 et 54 qui
re c o u v rent les disci-
plines que nous appe-

lons « c o m munes », p ro p res à ch a c u n
des trois centres pendant le pre m i e r
c y cle unive rs i t a i re .En reva n ch e , il fut
plus difficile d’ab r é ger les cotes en ce
qui concerne les sciences appli-
q u é e s ,puisqu’il s’agit des thèmes spé-
c i fiques à ces disciplines. C’est par
exemple le cas des stru c t u res (624)
au sein de l’ingénierie civile, tout ce
qui a trait aux télécommu n i c a t i o n s
(621.39) ou l’électronique (621.38).

Il était impératif d’unifier les cotes
d’un même titre possédé par plus
d’une bibl i o t h è q u e , car ch a c u n e
d ’ e n t re elles avait œuvré jusque-là 
de manière indépendante et ava i t
d é cliné la cl a s s i fication aussi loin qu’il
lui avait plu. Comment ab r é ger les
c o t e s ? En se fondant sur quels cri-
t è re s ? Pour répondre à ces questions,

ainsi qu’à celles qui allaient surgi r,
s’imposa la nécessité d’avoir une liste
a rrêtée de cotes topogra p h i q u e s .O n
p a rtit d’une liste, constituant l’inve n-
t a i re de tous les livre s , de laquelle on
put ex t ra i re le re l evé exhaustif de
toutes les cotes utilisées par ch a c u n e
de ces bibl i o t h è q u e s . La tâche du
groupe se concentra sur l’éva l u a t i o n
– indice par indice – de la situation :
on tro u va ainsi des indices qui étaient
tombés en désuétude et étaient deve-
nus obsolètes, des indices qui pou-
vaient facilement être absorbés par
d ’ a u t re s , des indices diff é rents pour
des ouvrages traitant des mêmes
s u j e t s , d ’ a u t res encore , q u i , c o n s é-
quence d’une longue tra d i t i o n ,p ro-
posaient des relations ab s u rd e s ,e t c .

C’est à partir des tables des cotes
des trois bibliothèques qu’on élab o ra
la table finale et on décida alors d’un
c o m mun accord que les cotes qui
n ’ a p p a raissaient pas sur la table défi-
n i t i ve seraient remplacées par la 
cote immédiatement supéri e u re .L e
t ableau 3 présente par exemple le
début des cotes 0.

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque de Bibliothèque RGF
d ’ i n f o r m a t i q u e d’ingénierie civile t é l é c o m m u n i c a t i o n s

0 0 1 0 0 1

0 0 1 . 8 0 0 1

0 0 1 . 8 9

0 0 2 0 0 2

0 0 2 . 6 0 0 2

0 0 3

0 0 3 . 8 3 0 0 3

0 0 6 0 0 6 0 0 6

0 0 7 0 0 7 0 0 7

0 0 8 0 0 8 0 0 8

0 0 8 . 2

0 1 0 1

0 1 6 0 1 6

0 1 7

0 1 7 . 1

0 1 7 . 1 1

Tableau 3. Les cotes abrégées

G P S cote 629.7 (CDU)
Traitement des signaux cote 621.391(CDU)
R é s e a u x cote C (ACM)
Système de contrôle cote 681.5 (CDU)
T é l é m a t i q u e cote C.2 (ACM)
C i r c u i t s cote 621.3.04 et 621.3.05 (CDU)

Tableau 2. Classification « négociée »
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Tous les livres ayant la cote 001.8
et 001.89 auraient dorénavant la 001
et ainsi de suite. Quand le signe de
relation entre deux indices ex i s t a i t ,
on décidait sous quelle cote on le
cl a s s e rait fi n a l e m e n t .

On adapta quelques cotes, p a r
exemple le 304, Questions sociales
en général qui devint : I m p l i c a t i o n s
sociales de la tech n o l o gi e . On vo u l u t
aussi que l’histoire des sciences et
des techniques fi g u re à côté de la
cote 304. On créa donc un 305.

En ce qui concerne les sujets spé-
c i fiques de chaque discipline, l a
b i bliothèque accepta ex c e p t i o n n e l l e-
ment des cotes de plus de six cara c-
t è re s . A i n s i , on modifia le 624 en
s ’ a p p u yant sur ce que proposait la
b i bliothèque d’ingénierie civile, q u i
se fondait sur son ex p é rience en la
m a t i è re .

La cote 621.39 (Télécommu n i c a-
tions) fut re c t i fiée à partir d’un trava i l
q u ’ avait effectué l’ancienne bibl i o-

thèque de l’École pour l’éva l u a t i o n
de ses collections.Ce travail avait per-
mis d’élab o rer une liste des ch a m p s
thématiques re flétant les axes de
l’enseignement et de la re ch e rche de 
l ’ É c o l e , à partir desquels était défi n i e
la politique d’acquisition. On adapta
ainsi ces thèmes à la cl a s s i fi c a t i o n
CDU sous la cote 621.39.

B i l a n

Après trois années de fo n c t i o n n e-
ment avec ce double système de cl a s-
s i fication (CDU et AC M ) ,l ’ é va l u a t i o n
faite par la bibliothèque est positive .
Les usage rs eurent besoin d’un temps
d’adaptation pour se fa m i l i a riser ave c
l ’ o rganisation des collections, m a i s
cela se régla au quotidien, par la pra-
t i q u e . Quant au cri t è re d’utilité qui
poussa à supprimer les divisions auxi-
l i a i res de fo rme et à ab r é ger les cotes
tirées de la CDU, l ’ ex p é rience en a
c o n fi rmé le bien-fo n d é .

Dans la bibl i o t h è q u e , on continu e
de penser qu’il est plus important de
favo riser un système souple qui per-
mette de tro u ver facilement un
o u v rage sur les rayo n n ages que d’es-
s ayer de le classer le plus précisé-
ment possibl e . Les usage rs se sont
h abitués à consulter le catalogue et 
à utiliser des mots-clés qui facilitent 
et permettent une re ch e rche thé-
matique plus ri ch e . Nous n’avo n s
d ’ a i l l e u rs reçu aucune critique sur
l ’ o rganisation des collections. Q u a n t
à la répartition des ouvrage s , il y a eu
cette année, avec l’autorisation des
É c o l e s , des ch a n gements qui ont per-
mis un ra n gement correspondant à
l ’ o rd re des cotes. La liste d’autori t é
d é fi n i t i ve des cotes topogra p h i q u e s
reste ouve rte pour de futures modifi-
c a t i o n s , cela afin de pre n d re en
compte les nouveaux savo i rs tech n o-
l o giques qui émergent de l’actualité.

O c t o b re 2000

UN LIBRE ACCÈS ORIENTÉ UTILISAT E U R S
À VASTERAS (SUÈDE)

Mogens Jensen

Bibliothécaire
m o g e n s . j e n s e n @ m d h . s e

En 1992, la bibliothèque unive r-
s i t a i re de Va s t e ras (Suède), d e

taille alors très modeste, commença 
à pro grammer son déménage m e n t
dans de nouveaux locaux.Depuis des
a n n é e s , les étudiants et le corps ensei-
gnant qui composent son publ i c
avaient les plus grandes difficultés à y
t ro u ver les info rmations qu’ils ch e r-
ch a i e n t , car le ra n gement des livre s
sur les étag è res suivait alors le sys-
tème de cl a s s i fication suédois,e ffe c t i-
vement peu compréhensible pour les
u t i l i s a t e u rs . Il fallait donc env i s age r
de présenter les ouvrages autre m e n t ,
et le tra n s fe rt de la bibliothèque dans
un autre bâtiment fo u rnit au pers o n-
nel une occasion rêvée pour re p a rt i r
sur de nouvelles bases.

L’ancienne organisation était cl a i-
rement commandée par le système
de cl a s s i fication observé en Suède.
Pour que le ch a n gement env i s agé ait
l ’ e ffet escompté,nous devions conce-
voir le ra n gement en fonction des uti-
l i s a t e u rs , s a chant que ceux d’une
b i bliothèque unive rs i t a i re se distri-
buent entre les dive rs départ e m e n t s
o ù ,selon les cas, ils étudient ou ensei-
g n e n t . Il nous parut donc logique de
c o n c evoir le nouveau système à par-
tir des grands domaines disciplinaire s
e n t re lesquels se répartissent nos lec-
t e u rs . L’ i d é a l , en l’occurre n c e , é t a i t
qu’ils puissent se re n d re dire c t e m e n t
dans la section de la bibliothèque les
c o n c e rnant pour y consulter les do-
cuments relatifs à leur spécialité.*  Traduit de l’anglais par Oristelle Bonis.
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Les discussions menées en intern e
ab o u t i rent à cette solution, mise en
place en 1994 lors de la réinstallation
de la bibliothèque dans ses nouve a u x
l o c a u x .

Des « mini-bibliothèques »

La bibliothèque unive rs i t a i re de
Va s t e ras se subdivise aujourd’hui en
cinq sous-ensembles distincts cou-
v rant re s p e c t i vement les sciences
s o c i a l e s , les pro fessions du secteur
s o c i a l , les lettres cl a s s i q u e s , le dro i t
des affa i res et la tech n o l o gi e .C e t t e
disposition présente l’ava n t age de
r é d u i re la complexité inhérente aux
vastes collections d’ouvrage s , car 
il est plus simple de s’orienter dans
un espace mieux circ o n s c ri t . D a n s
ces sous-ensembles conçus comme
autant de « mini-bibliothèques », l e s
l i v res sont classés en fonction des
c o u rs proposés au sein du dépar-
tement unive rs i t a i re de référe n c e .
À chaque cours correspond un en-
s e m ble d’étag è res désigné par un
code neutre (une majuscule suivie de
t rois ch i ff res) et l’intitulé de la section
(identique à celui du cours) écrit en
e n t i e r. Les étag è res du cours de com-
m e rce intern a t i o n a l , par exe m p l e ,
sont ainsi repérées par la mention :
« E122 Commerce intern a t i o n a l» ,t a n-
dis que celles du cours de civilisation
f rançaise portent l’indication :« H204
Société et civilisation françaises ».
Seules les étag è res où sont ra s s e m-
blées les encyclopédies ne corre s-
pondent pas nommément à un cours
d é t e rm i n é . Quant aux livres eux-
m ê m e s , ils sont référencés avec le
code de l’étag è re sur laquelle ils 

p rennent place (E122 ou H204, p a r
exe m p l e ) .

A fin de ra p p ro cher encore l’utili-
sateur des sources documentaires qui
p e u vent lui être utiles, les ouvrage s
de référence tels que les manu e l s ,l e s
d i c t i o n n a i re s , les encyclopédies thé-
matiques et les bibl i o graphies sont
rangés avec les livres en libre accès.
Quant aux périodiques spécialisés, i l s
sont ra s s e m blés dans des présentoirs
situés à proximité de la section dont
ils re l è ve n t . Il n’y a donc plus,dans la
b i bliothèque ainsi réorg a n i s é e , d e
salle des usuels ni de salle des péri o-
d i q u e s .

Des rappro c h e m e n t s
i n h a b i t u e l s

Le premier cri t è re du ra n ge m e n t
des ouvrages étant le contenu des
c o u rs unive rs i t a i re s , des titres de
ge n res très diff é rents se tro u ve n t
d é s o rmais réunis au même endro i t .
Dans la section réservée au Commerc e
i n t e rn a t i o n a l , on peut ainsi se pro c u-
rer non seulement des manuels de
c o u rs , mais aussi des thèses sur les
s t ru c t u res organisationnelles des
mu l t i n a t i o n a l e s , des dossiers sur les
c a m p agnes publ i c i t a i res intern a t i o-
nales ou des statistiques sur la
consommation en Euro p e . Cette pré-
sentation qui ouvre des horizons nou-
veaux dès l’étape de la re ch e rch e
d’un titre permet également d’ex p o-
ser toutes les facettes d’un même
t h è m e .

Réactualisation et souplesse sont
les deux maîtres mots de l’age n c e-
ment actuel de la bibl i o t h è q u e .To u t e
m o d i fication du pro gramme d’un des

d é p a rtements de l’unive rsité nous
impose de réaménager en consé-
quence les « mini-bibliothèques », à la
fois en affectant de nouvelles éta-
g è res aux cours nouvellement défi-
n i s , et en re d i s t ribuant entre les
rayo n n ages existants les fonds docu-
m e n t a i res des cours suppri m é s .

Bien qu’à ce jour aucune étude ne
p e rmette encore d’évaluer précisé-
ment les effets du système que nous
avons adopté, il est clair que le
n o m b re des questions d’ori e n t a t i o n
posées au bureau d’info rmation a
c o n s i d é rablement diminu é , et que le
p e rsonnel est plus disponible pour
r é p o n d re aux questions de fo n d .
Cette disposition qui met la docu-
mentation directement à la port é e
des utilisateurs s’accompagne par
a i l l e u rs d’autres ava n t age s . Les bibl i o-
t h é c a i res peuvent facilement impri-
mer la liste complète des titre s
c o rrespondant à un cours donné, l a
présenter aux enseignants et env i-
s ager à partir de là le déve l o p p e m e n t
à donner aux collections. Nos cinq
« m i n i - b i bliothèques » perm e t t e n t
également aux étudiants fra î ch e m e n t
i n s c rits à l’unive rsité de se fa i re 
une idée précise des pro gra m m e s
d’études qui y sont proposés et du
t ravail qu’ils supposent. Plus impor-
tant peut-être , le réaménage m e n t
m o n t re sans aucune ambiguïté que la
b i bliothèque participe activement à
l’enseignement et à la re ch e rch e .L e s
c o n t r ô l e u rs du budget peuvent véri-
fier d’un simple coup d’œil à quoi
l ’ a rgent est employ é , ce que l’ancien
système de cl a s s i fication ne perm e t-
tait assurément pas.

O c t o b re 2000
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L’i n t é gra t i o n , en 1992, de la
b i bliothèque unive rs i t a i re à la

médiathèque municipale a apport é
de pro fondes modifications dans l’or-
ganisation de l’espace et de l’off re
d o c u m e n t a i re . Moins de quatre ans
plus tard ,l ’ o b s e rvation des pra t i q u e s
des usage rs , ainsi que le constat d’un
c e rtain nombre de dy s fo n c t i o n n e-
ments dans l’utilisation de la bibl i o-
thèque adulte,nous ont conduits,d è s
le début de 1996, à réfl é chir à une
n o u velle implantation des collec-
t i o n s . Mise en œuvre ra p i d e m e n t ,
cette implantation thématique livre
a u j o u rd’hui ses pre m i e rs enseigne-
m e n t s ,à la lumière de ses trois années
d ’ exe rc i c e .

L’ a t t ribution de la mission de
b i bliothèque unive rs i t a i re à la bi-
bliothèque municipale s’était réalisée
en 1992 avec les objectifs très inno-
vants de décloisonnement institu-
tionnel et de bra s s age des publ i c s .
S ’ agissant des collections, deux pri n-
cipes avaient été très fo rtement af-
fi rmés : l ’ i n t é gration totale des
collections unive rs i t a i res dans les col-
lections encyclopédiques et l’accessi-
bilité de la totalité des collections à
tous les publ i c s , sans distinction
d ’ u s age . Le succès de la fo rmule ne
s’est pas démenti depuis, au plus
grand bénéfice de toutes les catégo-
ries de publ i c , même si des ajuste-
ments ont dû être menés afin d’en
a m é l i o rer les modalités.

L’état des lieux en 1996

Depuis 1992,un service de consul-
tation sur place, le fonds d’études, e t
un service de prêt, l e c t u re publ i q u e
a d u l t e s , s t ru c t u raient l’off re docu-

m e n t a i re adulte dans deux lieux dis-
t i n c t s . L’ è re des t h è q u e s , c o m m e n c é e
dans les années 1980,avait vu se créer
dans la bibliothèque une discothèque,
une vidéothèque et une art o t h è q u e ,
ce qui accusait l’aspect mosaïque 
du dispositif consultation/prêt. O u t re
l’appellation déjà désuète des espaces
d é volus aux livre s , la diff é re n c i a t i o n
des re s s o u rces par support re n fo r ç a i t
la segmentation de l’off re .

Les limites constatées

Le succès de l’intégration de la
b i bliothèque unive rs i t a i re à la média-
thèque a rapidement mis en relief les
limites de la stru c t u ration de l’off re
d o c u m e n t a i re . Les dy s fo n c t i o n n e-
ments constatés se situaient à tro i s
n i ve a u x .

Les usage rs avaient une perc e p t i o n
morcelée des ressources documen-
t a i res et, de ce fa i t , les sous-utilisaient,
t e nus par la nécessité d’aller d’un ser-
vice à l’autre pour aboutir dans leur
recherche. La logique d’usage par
ex clusion (prêt ou consultation) et la
r é p a rtition par support sembl a i e n t
par ailleurs obsolètes au re g a rd de
l ’ é volution des pratiques des usage rs ,
de plus en plus dive rs i fiées et plu-
rielles quant au contenu , ainsi qu’au
re g a rd de l’évolution de la pro d u c-
tion documentaire qui utilisait déjà
tous les apports des nouvelles tech-
n o l o gi e s .E n fi n ,une concentration de
s é j o u rn e u rs dans les espaces de
consultation saturés, a c c o m p ag n é e
d’une circulation intense d’empru n-
t e u rs dans le secteur de prêt, e m p ê-
chait la régulation des flux d’usage rs .
Les bibl i o t h é c a i res ava i e n t , quant à
e u x , le sentiment de travailler dans
deux bibliothèques adultes distinctes,

METTRE EN SCÈNE LES RESSOURCES 
D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
U N I V E R S I TAIRE, L’EXPÉRIENCE DE VA L E N C E

Esther Heranz

Médiathèque publique
et universitaire, Valence
e s t h e r. h e r a n z @ w a n a d o o . f r

Esther Heranz, conservateur des bibliothèques,
est directrice de la Médiathèque publique et
universitaire de Valence. Elle a publié Vers une
bibliothèque publique et universitaire,
l’expérience de Va l e n c e aux Presses de l’Enssib.

enssib enssib

mailto:esther.heranz@wanadoo.fr


BBF  2001

Paris, t. 46, n° 1

85

dans des équipes cl o i s o n n é e s ,s a n s
vue d’ensembl e , avec des déri ves de
redondances et de compétition liées
aux inévitables connotations péjora-
t i ves attachées aux fonctions des
deux secteurs , selon le point de vue
a d o p t é .E n fi n , il était difficile de gére r
de façon rationnelle les moyens fi n a n-
c i e rs et humains, les espaces, et d’af-
fi cher une politique documentaire
c o h é rente et lisibl e .

Du printemps à l’automne 1996,
des réunions de travail avec les
équipes ont permis de préciser le
p rojet de thématisation des collec-
t i o n s , de définir des objectifs ainsi
qu’un calendrier de mise en œuvre .

Les objectifs

Les objectifs mêlaient des préoc-
cupations liées tant à l’org a n i s a t i o n
des collections qu’aux pratiques des
u s age rs et au travail collectif des bi-
bl i o t h é c a i re s . Ils consistaient à :
– a p p o rter une réponse aux dy s-
fonctionnements liés à la partition de
la bibliothèque adulte, par l’unifi-
cation des re s s o u rces documentaire s
et leur re groupement en grands do-
maines thématiques ;
– i n t é grer le multimédia aux moye n s
t raditionnels de re ch e rche documen-
t a i re ;
– p roposer aux publics une off re
d o c u m e n t a i re lisible à trave rs une
extension et une re s t ru c t u ration des
espaces de la bibliothèque ;
– p re n d re en compte les besoins des
u s age rs , notamment ceux des étu-
d i a n t s ,en matière de travail sur place,
par une nécessaire re d i s t ri b u t i o n ,
dans chaque pôle thématique, d e s
salles de travail et des places assises ;
– augmenter la présence du pers o n-
nel auprès des publics en ajoutant
des postes de renseignement dans
chacun des pôles ;
– t ravailler sur les collections (éva-
l u a t i o n ,d é s h e r b age , plans de cl a s s e-
ment et cotes validées) afin que
l ’ o rganisation thématique des re s-
s o u rces repose sur une constru c t i o n
intellectuelle et une présentation qui
soient cl a i res pour l’usager ;

– a c c ro î t re le nombre de documents
en prêt et limiter le nombre de ceux
r é s e rvés à la consultation sur place ;
– repositionner les bibl i o t h é c a i re s
sur les contenus en leur donnant 
l ’ o p p o rtunité d’enri chir leurs compé-
tences et de développer la concert a-
tion pro fessionnelle ;
– dynamiser le personnel autour
d’un projet fédérateur répondant à
l ’ é volution des usages et aux ré-
fl exions en cours dans le monde des
b i bliothèques ;
– réaliser le projet à effe c t i f s
constants et organiser une mobilité
g é n é rale concernant tout le pers o n-
nel du réseau (site central et bibl i o-
thèques de quart i e r ) ,a fin de donner 
à tous l’occasion de participer au 
p ro j e t .

Réalisation du pro j e t

Pa rtant du principe que le mode
d ’ o rganisation fonde le ra p p o rt que
le public entretient avec la collection
et avec la bibliothèque elle-même,
et que l’hétérogénéité des publ i c s
ex clut toute solution idéale ou défi n i-
t i ve , la répartition des collections a
o b é i , o u t re aux objectifs généra u x
déjà énoncés, à plusieurs cri t è re s .
Ces dern i e rs sont liés à la fois aux
c o n t raintes du bâtiment, à l’env i ro n-
nement unive rs i t a i re , aux besoins

ex p rimés ou supposés des publ i c s ,
au volume des collections des sous-
domaines à considére r, et aux 
fonctions que nous souhaitions réé-
q u i l i b rer ou mettre en ava n t ,c o m m e
celles du Relais. Pa rallèlement au
d é c o u p age des pôles thématiques (c f.
e n c a d r é ) , les réfl exions concern a n t
la création de services communs ou
t ra n s ve rs a u x , tels le prêt centra l i s é ,
l’équipement ou la base bibl i o gra-
p h i q u e , n’ont pu aboutir à une mise
en œuvre simu l t a n é e .

Les élus et la direction générale de
la ville de Valence ont apporté leur
soutien au pro j e t ,autant en termes de
c o m munication et de gestion du per-
sonnel que d’engagement fi n a n c i e r
pour les travaux re q u i s . La va l i d a t i o n
du projet par l’exécutif et les ins-
tances consultatives a été effe c t i ve à
l’automne 1996,et un org a n i gra m m e
remanié a défini les nouveaux ser-
vices et leurs effectifs re s p e c t i f s .

Redistribution des rôles

La mobilité interne a été engagée 
à cette même période en concert a-
tion avec la direction des re s s o u rc e s
humaines de la ville. La diffusion de
« fi ches de pôles » a permis au per-
sonnel d’émettre des vœux, qui ont
été confrontés à des cri t è res de sélec-
tion s’appuyant sur le gra d e , les mo-
bilités antéri e u re s , l’ancienneté et

Les pôles thématiques

• R e l a i s est le département d’entrée, d’orientation générale interne ou externe, qui
comporte : 
– un kiosque proposant la presse française et étrangère et des revues généralistes,
– un accès Internet et trois postes de consultation de cédéroms de référence en

r é s e a u ,
– un service de prêt entre bibliothèques,
– un secteur référence d’informations rapides, notamment sur les questions sociales

et le droit pratique,
– un point emploi-formation exhaustif, 
– des encyclopédies, dictionnaires et annuaires.

• Arts et littérature s regroupe les classes 400 et 800, les œuvres, études, histoire des 
littératures françaises et étrangères, les œuvres en version originale, les langues et
les arts de la classe 700, à l’exclusion de la musique.

• S o c i é t é se caractérise par une forte dominante universitaire (droit et économie), il
réunit les sciences humaines et sociales, les classes 100, 200, 300 et 650.

• Sciences et loisirs a également une forte implication universitaire (sciences et sports)
L’adjonction des l o i s i r s avait pour objectif d’équilibrer les publics et les usages.

• Monde et région rassemble l’histoire, la géographie, la documentation régionale et
gère les collections patrimoniales.

• M u s i q u e regroupe l’ancienne discothèque, les partitions, les revues et la biblio-
thèque musicale.

• J e u n e s s e est le seul service à ne pas être touché par la réorganisation, il a été recon-
duit à l’identique. 
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l ’ o rd re des vœux ex p ri m é s . C e t t e
d é m a rche a ainsi conduit à réaffe c t e r
la totalité des age n t s , avec un taux 
de satisfaction supérieur à 90 %. E n
j a nvier 1997, les équipes étaient déjà
constituées en pôles thématiques
pour le travail intern e ; le budget 
d’acquisition a dès cette année-là été
d é p a rt e m e n t a l i s é et a permis aux
b i bl i o t h é c a i res de travailler sur leurs
n o u veaux domaines documentaire s .
Le plan de fo rmation ava i t ,quant à lui,
i n t é gré la nécessité de nouvelles fo rm a-
tions liées aux ch a n gements d’affe c t a-
t i o n , et favo risé la participation de
p l u s i e u rs personnes à des stage s .

Un travail de fonds

Un considérable travail d’éva l u a-
tion des collections, de re p rises de
c o t e s , de ch a n gement de statut des
o u v rages a ponctué toute cette année
1997 et n’était pas complètement
a ch evé lors du déménage m e n t . C e
vaste chantier a été alourdi par la
nécessité de conserve r, jusqu’à l’ach è-
vement des trava u x , des collections
a c c e s s i bles au public pour le prêt et
la consultation sur place.Des trava u x
d ’ extension et de re s t ru c t u ra t i o n ,r é a-
lisés à l’automne 1997, ont conduit à
implanter le pôle Relais à l’entrée de
la bibl i o t h è q u e , à localiser le pôle
Musique dans une salle d’ex p o s i t i o n
re q u a l i fiée et agra n d i e , et à individua-
liser les autres pôles dans les espaces
ex i s t a n t s . Le déménage m e n t , qui a
c o n c e rné la totalité du libre accès
a d u l t e s , a nécessité trois jours de fe r-
m e t u re de la bibl i o t h è q u e , qui a pu
ro u v rir dans sa nouvelle confi g u ra-
tion le lendemain de Noël 1997.

Trois ans après, 
un bilan contrasté

Au printemps 2000, q u a t re réu-
nions de trava i l , réunissant majo-
ri t a i rement des représentants des
pôles thématiques, ont permis d’éta-
blir un premier bilan, à la lumière de
p resque trois années de pratique du
d i s p o s i t i f.

Adhésion des publics

La nouvelle organisation théma-
tique des collections a été accueillie
favo rablement et les observations re-
cueillies notaient les points positifs
s u i vants :

« Vous avez plus d’espace mainte -
nant ! » L’ extension n’ayant concern é
que moins de 200 m2, on peut dé-
d u i re de cette re m a rque qu’une 
n o u velle mise en scène, plus aérée,
plus cohérente rend l’espace plus
l i s i bl e .

« Plus de salles de travail aussi ! »
La re d i s t ribution et l’accro i s s e m e n t
du nombre de salles de travail (au
moins une par pôle) ont immédiate-
ment été ressentis comme un des
atouts de la réorg a n i s a t i o n ,plus part i-
c u l i è rement par les jeunes et les étu-
d i a n t s .

« Vous n’aviez pas tous ces livre s
avant ! » Des collections re gro u p é e s
par grands domaines et présentées
selon une plus grande cohére n c e ,
avec dava n t age de livres en prêt,re c o-
t é s ,r é é q u i p é s ,a p p a raissent comme
n o u velles à des usage rs hab i t u e l s .

« La bibliothèque est plus vi -
va n t e ! » Le fo ru m , situé auparava n t
au bout de la bibliothèque s’est
t rouvé réinvesti et dynamisé par sa
n o u velle contiguïté avec le pôle
mu s i q u e , et la régulation des fl u x
d ’ u s age rs , souhaitée dans la nouve l l e
i m p l a n t a t i o n ,s’est opérée immédiate-
m e n t .

E n fi n ,grâce à la nouvelle org a n i s a-
tion de l’off re documentaire , p l u s
a é r é e ,le bra s s age des publics dans les
d i ff é rents espaces a pu tro u ver des
conditions optimisées.

D ’ a u t res re m a rq u e s ,plus négative s
p o rtent sur les péri o d i q u e s , d é s o r-
mais répartis entre les pôles, à l’ex-
ception du kiosque,qui a ra p i d e m e n t
fidélisé à nouveau son publ i c . Il est
clair qu’il existe un lectorat spéci-
fique pour les rev u e s .Butiner dans un
e n s e m ble de rev u e s , dans un même
l i e u ,est une démarche qui n’a rien de
t h é m a t i q u e , mais qui est bien liée 
à un support qui induit une lecture
p a rt i c u l i è re . Cette pra t i q u e , très mar-

q u é e , est pro b ablement l’un des
points les plus pro blématiques d’une
l o gique de départementalisation des
c o l l e c t i o n s .

Par ailleurs , les fro n t i è res d’affe c t a-
tion des documents posent parfo i s
p ro blème à des usage rs qui ont une
l o gique de re ch e rche thématique ne
c o rrespondant pas aux découpage s
choisis par la bibliothèque dans 
les grands domaines thématiques.
Pe u vent en effet sembler arbitra i re s
des choix opérés au nom d’une
c o n s t ruction qui est certes intellec-
t u e l l e ,mais qui a obéi aussi à dive rs e s
c o n t ra i n t e s , non perc e p t i bles par
l ’ u t i l i s a t e u r.

Des déséquilibres manifestes

Le côté « patch wo rk » du pôle
Relais présente des effets positifs,
qui se manifestent par un écl e c t i s m e ,
une ri chesse et une dive rsité des re s-
s o u rc e s , ainsi que par le cro i s e m e n t
p o s s i ble des pra t i q u e s .Il a cependant
des effets plus négatifs quant à l’iden-
t i fication des re s s o u rces et au lien
existant entre des aspects complé-
m e n t a i res d’une re ch e rch e . Pa r
exe m p l e , le droit pratique se tro u ve
au pôle Relais, et le droit « pur » au
pôle Société.

Le point emploi-fo rm a t i o n , le 
renseignement type r é f é re n c e et le
kiosque re m p o rtent également l’ad-
hésion du publ i c .

C o n c e rnant le pôle Société, u n
d é s é q u i l i b re est manifeste entre la
mission de lecture publique et la mis-
sion unive rs i t a i re , au pro fit de cette
d e rn i è re .Le poids du droit et de l’éco-
nomie dans les collections et les
baisses du budget municipal d’acqui-
sitions en sont partiellement à l’ori-
gi n e . Les pôles Sciences et Loisirs et
A rts et Littéra t u res semblent bien cor-
re s p o n d re aux usages des publ i c s ,
alliant équilibre des missions,des col-
lections et lisibilité des re s s o u rc e s .L e
pôle Musique,bien qu’ayant migré en
bout de bibl i o t h è q u e ,a nature l l e m e n t
rencontré un public déjà ciblé mais
aussi élargi et « faisant son march é »
d’un pôle à l’autre . Le pôle Monde et
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R é gion souff re ,quant à lui,d’une loca-
lisation trop exiguë qui nuit à une
bonne mise en valeur de ses collec-
t i o n s ,p e u t - ê t re un peu limitées dans
l e u rs sous-domaines.

Les difficultés d’ordre transversal

L’ i n t é gration du multimédia dans
les pôles est un objectif qui n’a pu
ê t re réalisé qu’a minima, chacun des
pôles proposant au public des postes
de consultation de cédéroms de réfé-
rence dans sa thématique. Le prêt de
c é d é roms a été confié aux bibl i o-
thèques de quart i e r, pour des ra i s o n s
é c o n o m i q u e s . Par ailleurs , l’accès à
I n t e rnet a été limité au pôle Relais.

Le réseau des bibliothèques va l e n-
tinoises est actuellement dans une
phase d’étude de réinfo rm a t i s a t i o n ,
qui dev rait perm e t t re de débouch e r
d’ici deux ans sur une remise à
n i veau plus qu’indispensable des
m oyens info rmatiques et du mu l t i m é-
dia dans les pôles thématiques. C e t t e
r é i n fo rmatisation ouvri ra aussi les
b i bliothèques locales à la coopé-
ration du Réseau des 8 villes* e n
R h ô n e - A l p e s .

Le cloisonnement entre pôles –
écueil déjà rencontré et que l’on 
c raignait de voir se re p ro d u i re – 
est sensibl e .C e rtains bibl i o t h é c a i re s
pointent avec nostalgie la dispari t i o n
de la « vue d’ensemble de l’ensembl e
des classes Dewey et l’accueil de lec -
t e u rs très diff é rents ». La nécessaire
spécialisation des équipes dans leurs
pôles thématiques est liée à la fois à la
mission unive rs i t a i re et à l’affi rm a t i o n
des domaines documentaire s ,m i e u x
d i ff é renciés dans leurs espaces. E l l e
m a rque le dilemme des pro fe s s i o n-

n e l s , e n t re poly valence et spéciali-
s a t i o n , les deux semblant souve n t
c o n t ra d i c t o i re s . Au - d e l à , il sembl e
qu’une segmentation des collections,
i n d i s p e n s able pour la pertinence de
l ’ o ff re , g é n è re inévitablement une
segmentation des fonctions et des
a c t i o n s .

La thématisation des collections, s i
elle va dans le sens d’une meilleure
p rise en compte des pratiques et des
besoins des usage rs , accuse aussi le
poids des « documentaires » par ra p-
p o rt à la « fiction » dans cette bibl i o-
t h è q u e , déjà fo rtement marquée par

sa vocation unive rs i t a i re , même si la
l e c t u re publique ne porte pas, b i e n
s û r,que sur la fi c t i o n . Les répart i t i o n s
b u d g é t a i res qui sont nécessaires à la
vie de ces collections dans les pôles
se traduisent par des écarts de pour-
c e n t ages entre domaines documen-
t a i res et fi c t i o n .

La tra n s ve rsalité et la coopéra t i o n
e n t re pôles pèchent aussi, et cela
m o n t re la nécessité de fo rm a l i s e r
d ava n t age et de généraliser des pra-
tiques de concertation i n t e r p ô l e s , s u r
les acquisitions et l’animation notam-
m e n t .

E n fi n , la question de la création de
s e rvices tra n s ve rs a u x , qui n’avait pu
aboutir il y a trois ans, se pose à nou-
ve a u . Ceux-ci perm e t t raient très pro-
b ablement de rationaliser des tâch e s

t e chniques qui entravent souve n t
l ’ o rganisation et le fo n c t i o n n e m e n t
des pôles.

Les évolutions envisagées

Un repositionnement des pôles
p e rm e t t ra la création dans les pro-
chains mois d’un espace de culture
multimédia scientifi q u e ,t e chnique et
i n d u s t rielle dans la Médiathèque, e t
a u ra des incidences sur la distri b u-
tion intellectuelle et géogra p h i q u e
des pôles.Cet espace qui doit s’instal-
ler dans le seul lieu disponibl e ,
contigu avec le pôle Relais, ne peut,
en effe t ,de par sa thématique scienti-
fi q u e ,ê t re en cohérence avec lui.

Le pôle Sciences et Loisirs pre n d ra
donc la place du pôle Relais en re z -
d e - ch a u s s é e , et sera ainsi relié fo n c-
tionnellement à l’espace de culture
s c i e n t i fique et tech n i q u e .

Les collections du pôle Relais
s e ront éclatées et re d i s t ribuées dans
les autres pôles, m a j o ri t a i rement au
pôle Société, qui pourrait lui-même
re d i s t ribuer certaines collections de
sciences humaines au pôle Monde et
R é gi o n .Ce dernier réinve s t i ra quant à
lui l’espace laissé libre par le pôle
Sciences et Loisirs au 1e r é t age . L a
fonction du pôle Relais, loin de dispa-
ra î t re ,s e ra re d é p l oyée sur l’ensembl e
des pôles, selon leurs dominantes.
Une révision des implantations in-
t e rnes à chacun des pôles accompa-
g n e ra cette re d i s t ri b u t i o n .

Une modification dans la répart i-
tion des effectifs est prévue, le bilan
ayant fait re s s o rtir un déséquilibre
dans la répartition des équipes. L e
n o u vel org a n i gramme des pôles inté-
gre ra le redéploiement des effe c t i f s
du pôle Relais afin de les rééquilibre r.
Une nouvelle mobilité généra l e , e n
2 0 0 1 , é l a rgi ra la participation des
b i bl i o t h é c a i res à d’autres théma-
tiques ou bibliothèques et améliore ra
la vision d’ensemble du réseau.

La réinfo rmatisation nous don-
n e ra , o u t re de nouveaux moye n s
t e ch n i q u e s , l’occasion de fa i re des
choix d’organisation qui optimise-
ront les activités des pôles.

C L A S S E M E N T S ,  M I S E S  E N  E S P A C E ,  D É P A R T E M E N TA L I S AT I O N S

* Le réseau des 8 villes Rhône-Alpes  : depuis
1997, les 8 « villes-centres » de la Région se sont
rapprochées pour examiner ensemble la manière
pratique dont elles assument un certain nombre
de missions qui dépassent le cadre de leurs limites
administratives. Les maires de ces huit villes se
réunissent pour passer des protocoles d'accord
avec la Région. Une convention cadre définit les
domaines d'application de cette coopération
régionale : l'économie (le numérique et les
biotechnologies), le sport et la culture (et donc,
notamment, les bibliothèques).

Il semble qu’une
segmentation 

des collections,
indispensable pour

la pertinence de l’offre,
génère inévitablement 

une segmentation 
des fonctions
et des actions
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L’ ex p é rience de ces quelques
années de thématisation des collec-
tions à Valence s’av è re large m e n t
p o s i t i ve ,à trave rs ce rapide bilan,t a n t
du point de vue des publics que de

celui des pro fe s s i o n n e l s . Elle met
aussi en lumière le fait qu’une org a n i-
sation des collections est toujours un
p a rti pri s ,c e rtes mûrement réfl é ch i
et le plus cl a i rement possible affi ch é ,

mais néanmoins un parti pri s , t o u-
j o u rs circonstanciel et susceptibl e
d ’ é vo l u e r, en écho aux évolutions de
n o t re société.

S ep t e m b re 2000

LES PÔLES THÉMAT I Q U E S
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LIMOGES

Alain Duperrier

Bibliothèque Francophone 
multimédia, Limoges

A d u p e r r i e r @ b m - l i m o g e s . f r

Alain Duperrier est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Grenoble, conservateur
depuis 1989. Après avoir dirigé la Médiathèque
de Saint-Lô (Manche), il rejoint la bibliothèque
municipale de Limoges en 1995, afin de
contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle
Bibliothèque francophone multimédia, inaugurée
en 1998. Il est également directeur du réseau des
bibliothèques municipales de Limoges depuis
1 9 9 8.

L a Bibliothèque fra n c o p h o n e
multimédia de Limoges (Bfm)

est ouve rte au public depuis le mois
de septembre 1 9 9 8 . « B i bl i o t h è q u e
municipale à vocation régi o n a l e » ,
pôle associé à la Bibliothèque natio-
nale de France dans les domaines du
t h é â t re et de la poésie fra n c o p h o n e s ,
associé également au titre du dépôt
légal « i m p rimeur en régi o n » , elle 
est organisée selon un principe de
grands pôles thématiques.
Le nouvel équipement de la ville de
L i m o ges connaît un vif succès : e n
deux ans,le nombre des inscrits sur le
réseau Bfm (centre ville et quart i e rs )
est passé de 35 000 à 62 0 0 0 , q u i
e m p runtent annuellement plus d’un
million de documents. Le nouve a u
bâtiment reçoit en moyenne plus de
2000 visiteurs par jour d’ouve rt u re ,
soit env i ron 4 500 les merc redis et 
les samedis de pointe. R ê ver une
b i bl i o t h è q u e , c’est rêver un mode de
v i e , un monde d’éch a n ges entre les
h o m m e s , b ref une société. Aussi la
p é riode de pro grammation est-elle
extrêmement stimu l a n t e , qui perm e t
d ’ e nv i s ager la projection de plusieurs
représentations de la bibl i o t h è q u e .L e
mode d’organisation de ses collec-
tions et des services aff é rents n’est
pas neutre : il révèle les intentions et
va l e u rs véhiculées par ses concep-
t e u rs (élus, b i bl i o t h é c a i re s , a rch i-
t e c t e s … ) .

Quels sont les cri t è res qui ont
i n fluencé l’organisation de la Bfm ?

Avant toute chose et en pri o ri t é , l a
d é finition des services que la ville de
L i m o ges souhaitait proposer à ses
h ab i t a n t s :une grande liberté d’accès
à l’info rm a t i o n . C’est sur ce pri n c i p e
que s’est faite la stru c t u ration de
pôles aux missions parfois très dis-
tinctes mais toujours cohérentes (un
très grand volume documentaire
pour le pôle Littéra t u re , un nombre
i m p o rtant de services diff é rents pour
le pôle Sciences). Il importait de
constituer des équipes de taille équi-
va l e n t e , pour un volume de trava i l
é q u i va l e n t ,p e rmettant un réel enjeu
de dialogue interne (une quinzaine
d ’ agents en Littéra t u re ,A rt ,S c i e n c e ,
Je u n e s s e ) . Des équipes aux identités
bien affi rmées du fait de leurs mis-
s i o n s ,toutes placées sous la re s p o n s a-
bilité directe d’un bibl i o t h é c a i re ou
d’un conserva t e u r.

L’organisation 
des pôles thématiques

La Bfm est structurée autour de
pôles thématiques définis comme suit :
– Pôle Je u n e s s e : e n s e m ble des col-
lections jeunesse et adolescents en
prêt et en consultation, c e n t re régi o-
nal de re s s o u rces pour la littéra t u re
j e u n e s s e ,salle de l’heure du conte…
– Pôle A rt :collections de livres d’art ,
s p o rt ,bandes dessinées adultes,d i s c o-
t h è q u e , v i d é o t h è q u e , a rt o t h è q u e ,
a u d i t o ri u m …

enssib enssib
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– Pôle Sciences : collections de
l i v res de sciences pure et appliquée,
de bibl i o t h é c o n o m i e ,i n fo rm a t i q u e ,
médias… collections de livres en
m agasin « c o m p a c t u s » , espace réfé-
re n c e s , atelier mu l t i m é d i a , réseau de
c é d é ro m s , fo rum des péri o d i q u e s …
– Pôle Littéra t u re : collections de li-
v res de philosophie,re l i gi o n ,s c i e n c e s
s o c i a l e s ,l a n g u e s ,l i t t é ra t u re ,h i s t o i re ,
g é o gra p h i e …
– Pôle Limousin et Pa t ri m o i n e : c o l-
lections régi o n a l e s , fonds anciens ou
ra re s ,dépôt légal impri m e u r …
– Pôle Fra n c o p h o n e : collections de
l i t t é ra t u res fra n c o p h o n e s ,d o c u m e n-
tation spécialisée…

O u t re ces services et secteurs
d o c u m e n t a i re s , la Bfm de Limoge s
c o m p o rte les pôles Accueil et
C o m mu n i c a t i o n ,Te chnique (info rm a-
t i q u e , bâtiment) et enfin A d m i n i s-
t ra t i o n .

Pe rmettant une stricte défi n i t i o n
des missions de chaque équipe, l e
p rincipe de cette organisation n’est
p o u rtant pas traduit en l’état dans les
espaces publ i c s .Il convenait de stru c-
t u rer en amont les services à pro p o-
ser aux lecteurs , lesquels doive n t
p o u vo i r, sans connaître l’org a n i-
gramme intern e ,c i rculer libre m e n t
dans la Bfm. Par exe m p l e , les pôles
L i t t é ra t u re et Sciences part agent un
même plateau, sans qu’aucune fro n-
t i è re physique ou symbolique ne soit
s i g n i fiée aux usage rs .La départ e m e n-
talisation de l’organisation interne de
la bibliothèque ne doit pas fo rc é m e n t
e n ge n d rer une stricte sectori s a t i o n
a rch i t e c t u rale pour le publ i c .

Des équipes
p roches du public

Les équipes de chaque pôle sont
situées dans des bureaux indé-
pendants les uns des autre s ,r é p a rt i s
dans le bâtiment, et toujours à immé-
diate proximité des espaces publ i c s .
La confi g u ration dominante est celle
d’un « espace bure a u » par pôle (inv i-
s i ble pour les usage rs ) , jouxtant une
banque de prêts et de re n s e i g n e-

ments – à la fois généraliste et spécia-
lisée – et un magasin de diff u s i o n .C e
d e rn i e r, d’un potentiel de stock age
d ’ e nv i ron 30 000 documents pour
chaque pôle,est directement géré par
l’équipe concern é e . Il est à distinguer
des réserves générales placées sous la 
re s p o n s abilité des mag a s i n i e rs .A i n s i ,
les bureaux des personnels de la
b i bl i o t h è q u e , de même qu’un pre-
mier niveau de documents conserv é s
en mag a s i n s , sont à la fois au cœur
des espaces publics et inv i s i bl e s
depuis ceux-ci.

Chaque pôle off re une immédiate
disponibilité auprès des lecteurs ,t a n t
pour l’ensemble des sollicitations
c o m munes à la Bfm que pour des
requêtes plus contex t u e l l e s .

La proximité de ces équipes aux
volumes publics induit, o u t re une
fo rte appro p riation par tous de ces
e s p a c e s , une grande réactivité de
chaque pôle et une pertinence cer-
taine des bibl i o t h é c a i res quant aux
collections en présence dans leur
e nv i ronnement immédiat.L’ ex i s t e n c e
des magasins de diffusion (dits aussi
de « p rox i m i t é » ) ,d i rectement gérés
par les spécialistes de chaque do-
m a i n e , est également un atout appré-
c i abl e . En reva n ch e , il conv i e n t
p a r fois de redonner corps à une plus
grande mutualisation des missions
des pôles,a fin de prévenir toute situa-
tion de replis des équipes les unes
par ra p p o rt aux autre s .

Choix d’une classification
t r a d i t i o n n e l l e

La cl a s s i fication re t e nue est celle
de Melvil Dewey ; l ’ i m p l a n t a t i o n
mu l t i - s u p p o rts a été le plus souve n t
é c a rt é e . C e p e n d a n t , le projet Bfm
avait initialement env i s agé une autre
hypothèse de trava i l : un cl a s s e m e n t
c roisé « c e n t res d’intérêts/Dewey » et
une fo rte mixité des diff é rents sup-
p o rt s . Une préfi g u ration des col-
lections avait été engagée dans
l’ancienne bibliothèque et ava i t
abouti à leur répartition en une tre n-
taine de centres d’intérêts : a n i m a u x ,

a rt ,c o m mu n i c a t i o n ,c o r p s ,c roya n c e ,
e n fa n t , h i s t o i re , h u m o u r, i n fo rm a-
t i q u e ,l i t t é ra t u re ,l i v re ,l o i s i r, m a i s o n ,
mu s i q u e , n a t u re , p ay s age , p h i l o s o-
p h i e , p o é s i e , p o l i t i q u e , p r é h i s t o i re ,
s a n t é , s c i e n c e , s o c i é t é , s p e c t a cl e ,
s p o rt ,t é l é v i s i o n , temps libre ,t h é â t re ,
t ravail et vécu.Les réfl exions menées
par l’équipe de direction du pro j e t
B f m , mise en place entre - t e m p s ,o n t
conduit à l’abandon de cette vo i e .
Sans discréditer le principe d’une
o rganisation en centres d’intérêt, i l
est apparu inadapté à la taille du nou-
vel équipement : manque de lisibilité
de l’ensembl e , cloisonnement des
champs documentaire s , question de
leur cohére n c e , de leur complétude,
de leur évo l u t i o n , dilution des re s-
p o n s abilités vis-à-vis des collections,
e t c . La notion de centres d’intérêt a
s e m blé plus adéquate à un vo l u m e
d o c u m e n t a i re immédiatement appré-
h e n d able par le public (tant visuelle-
ment que phy s i q u e m e n t ) ,c ’ e s t - à - d i re
à une bibliothèque de plus petite
t a i l l e . Et si la bibliothèque est une
représentation du monde, il est inté-
ressant de re m a rquer que les sch é-
mas d’implantation du mobilier
é t ablis sur cette pre m i è re hy p o t h è s e
de classement aboutissaient tous à
des propositions de type alvéolaire s ,
en nid d’ab e i l l e s , à des collections
repliées sur elles-mêmes. C e t t e
conception était en décalage ave c
l ’ e s p rit qui préside aujourd’hui au
l i e u , esthétique qui participe gra n d e-
ment de son succès populaire .

Par ailleurs , et à quelques ex c e p-
tions près, la répartition des support s
dans la Bfm est elle aussi re l a t i ve m e n t
t ra d i t i o n n e l l e . L’ o b s e rvation des pra-
tiques des lecteurs en bibl i o t h è q u e s
de lecture publique confi rme un
c o m p o rtement pri vatif des usage rs
lié au type de support : « Je viens lire
des maga z i n e s » , « Je viens cherc h e r
une vidéo pour ce soir » . La re l a t i o n
au support , dans une grande bibl i o-
thèque (a contra ri o p e u t - ê t re de
s t ru c t u res plus petites), nous a sem-
blé prédominante par ra p p o rt à la
notion de thème documentaire . Po u r
s’en conva i n c re , il suffit par exe m p l e
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d ’ o b s e rver le volume et la dive rs i t é
des lectures que font les usage rs ins-
tallés dans les ch a u ffeuses du jard i n
d ’ h i ver de la Bfm (Fo rum des péri o-
d i q u e s ) . Quand on interro ge ces der-
n i e rs , on s’aperçoit qu’une bonne
p a rtie d’entre eux vient sans avoir 
de motivation a pri o ri pour un titre
en part i c u l i e r. C’est d’ailleurs l’oc-
casion de provoquer d’heureuses 
re n c o n t res entre les lecteurs et des
p é riodiques qu’ils ignoraient jusque-
l à . En tout état de cause, la question
reste toujours posée de savoir si la
b i bliothèque a pour vocation de mo-
d i fier un mode de comport e m e n t
social ou,comme nous le pensons, s i
elle doit plus modestement – mais
plus fo n c i è rement – s’investir dans la
va l o risation du contenu des docu-
ments dont elle a la ch a rge .

Favoriser la lisibilité 
des parc o u r s

E n fi n ,o u t re les irre m p l a ç ables re n-
seignements donnés par les bibl i o-
t h é c a i res eux-mêmes, il est un outil
qui doit normalement pouvoir ra s-
s e m bler diff é rents supports sous une
même thématique et orienter le lec-
t e u r : l ’ i n fo rm a t i q u e . Il s’agit d’une de
ses principales va l e u rs ajoutées. U n
d e rnier module multimédia viendra
d ’ a i l l e u rs pro chainement compléter
le système d’info rmation de la Bfm.
Il pro p o s e ra une visualisation en
deux et trois dimensions de la posi-
tion géographique du lecteur dans le
bâtiment et de l’ensemble de rayo n-
n ages correspondant à sa re ch e rch e .
E n fi n , au-delà de ces débats pro p res 
à la pro fession des bibl i o t h é c a i re s ,
débats sans conteste fo n d a m e n t a u x ,
il est d’autres lieux d’innovation à tra-
va i l l e r, d ’ a u t res aspects de la « topo-
graphie des savo i rs » qui ont une
i n fluence au moins aussi grande 
sur l’appro p riation des collections
p u bliques par les usage rs : la signalé-
t i q u e , la lisibilité des espaces, l ’ o rg a n i-
sation des circ u l a t i o n s ,l ’ i m p l a n t a t i o n

du mobilier, la qualité arch i t e c t u ra l e
des espaces publ i c s , la qualité de
l ’ a c c u e i l …

Des espaces ouverts à tous

Une attention toute part i c u l i è re a
été portée à la présentation des col-
lections dans les espaces publ i c s :
fa i re en sorte que la  « t o p o graphie des
s avo i rs » soit immédiatement appré-
hendée par le plus grand nombre .L e s
choix opérés passent par une gra n d e
lisibilité des volumes arch i t e c t u ra u x ,

une implantation de mobilier à la fo i s
ri go u reuse et logi q u e , en cohére n c e
avec le classement décimal, mais pas
ri gi d e : comme sur une portée mu s i-
c a l e , les alignements sont ry t h m é s
par des re s p i rations (élargi s s e m e n t
des espaces entre les rayo n n ages de
temps en temps, m o b i l i e rs de fo rm e
ou de hauteurs parfois diff é re n t e s ,
e t c . ) .Les aménagements doivent per-
m e t t re de glisser sans ru p t u re d’un
champ documentaire à un autre ,d e
faciliter la fluidité et la libre circ u l a-
tion du public dans l’ensemble de la
b i bl i o t h è q u e , tout en lui signifi a n t
symboliquement les zones néces-

sitant une plus grande pro t e c t i o n
(espace de travail par exe m p l e ) .

Travail sur la signalétique

Au t re aspect ayant influencé les
choix de la Bfm quant aux liens unis-
sant les collections à leurs serv i c e s
ge s t i o n n a i re s : le travail sur la signalé-
t i q u e . Il a été opéré une décl i n a i s o n
simple et continue (à partir de
re p è res colorés) du plan général sim-
p l i fié de la Bfm au panneau de détail
(un champ documentaire ) , puis au
pignon de rayo n n age et aux réglettes
sur tabl e t t e s . C e rtains de ces élé-
ments graphiques seront pro ch a i-
nement re p ris dans le module
d ’ o rientation multimédia qui sera ins-
tallé sur chaque poste info rm a t i q u e .
E n c o re une fo i s , la signalétique est
s t ructurée autour des collections et
s e rvices proposés aux lecteurs et ne
re flète que très peu l’org a n i gra m m e
de la Bfm.

E n fi n , tout principe d’org a n i s a t i o n
des collections étant une fo rme de
re flet d’une société désormais en per-
pétuelle évo l u t i o n , il nous a sembl é
qu’il conve n a i t , autant que possibl e ,
d ’ o p é rer des choix qui pouva i e n t
ê t re non seulement pérennes à
m oyen term e , mais également ins-
c rits dans un espace arch i t e c t u ral sus-
c e p t i ble de grande fl exibilité sur une
plus longue éch é a n c e .

Au trave rs de cette ex p é ri e n c e ,q u i
n’est nullement un modèle, n o u s
e s p é rons que le mode de fo n c t i o n n e-
ment de la Bfm de Limoges est l’éch o
h a rmonieux tant du projet politique
qui l’anime, que de son projet esthé-
t i q u e : « Il convient qu’un bâtiment
pour le livre traduise le doubl e
c a ra c t è re du livre , ce qu’il a d’irre m -
p l a ç abl e ,d ’ ê t re à la fois repli intime,
dialogue privé de l’auteur au lec -
t e u r, mais aussi ouve rt u re infi n i e
au monde, façon d’être au monde. »
( P i e rre Riboulet, a rchitecte de la Bi-
bliothèque francophone mu l t i m é d i a
de Limoge s ) .

O c t o b re 2000
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L’ O R G A N I S ATION DES COLLECTIONS 
AU SICD2 DE GRENOBLE

Les universités Pierre-Mendès-
France et Stendhal ra s s e m bl e n t

toutes les disciplines de Sciences
sociales et de Sciences humaines de
l’enseignement supérieur gre n o bl o i s .
À sa création, en 1991, le Serv i c e
i n t e r é t ablissements de coopéra t i o n
d o c u m e n t a i re (SICD2), l’un des deux
h é ri t i e rs de la bibliothèque interu n i-
ve rs i t a i re de Gre n o bl e , est composé
des sections Droit et Lettre s , ab ri t é e s
depuis 1967 dans un bâtiment dont
les plans intégraient les instru c t i o n s
de 1962, soit une organisation par
sections et par niveaux d’étude.

Depuis la loi Edgar Fa u re sur l’en-
seignement supérieur de 1968, les
facultés sont remplacées par des uni-
versités, qui regroupent des unités
d’enseignement et de recherche,
présentant quelquefois des regrou-
pements de disciplines jusque-là inu-
sités. Les sections de bibliothèques
u n i ve rs i t a i res peuvent ainsi se tro u ve r
d é c a l é e s ,a d m i n i s t ra t i vement et stru c-
t u re l l e m e n t . C’est le cas à Gre n o bl e ,
où la section Lettres comporte toutes
les disciplines de l’unive rsité Stendhal
( L e t t re s , Langues et Commu n i c a t i o n )
et une partie des disciplines de l’uni-
ve rs i t é P i e rre - M e n d è s - France (Histoire ,
H i s t o i re de l’art ,P h i l o s o p h i e ,P s y ch o-
l o gi e ,S o c i o l o gi e , Sciences de l’éduca-
tion).La section Droit,quant à elle,
si elle ne concerne que l’université
P i e rre - M e n d è s - France (pour le Dro i t ,
les Sciences politiques,les Sciences
économiques et la Gestion),n’est pas
impliquée dans la totalité des disci-
plines de cette unive rs i t é .

Par ailleurs , la répartition des col-
lections par niveau d’étude est d’un
intérêt médiocre : veut-on empêch e r
les étudiants de premier cycle d’accé-

der à de vrais livres ? Veut-on re t a rd e r
le moment où un étudiant en langues
se jettera dans la lecture des textes ?
L’accès aux péri o d i q u e s , rangés à
l ’ é c a rt des livres de la discipline re-
ch e rch é e ,doit-il être réservé aux plus
p e rs é v é rants ?

Précisons d’emblée que nous par-
lons ici de disciplines de sciences
humaines et sociales pour lesquelles
l’édition électro n i q u e ,p ro p o rt i o n n e l-
lement aux besoins rétro s p e c t i f s ,e s t
i n d i gente et, de toute fa ç o n , peu pri-
sée pour une lecture minutieuse et
longue de tex t e s . Précisons égale-
ment que nous avons affa i re à une bi-
bliothèque d’env i ron 500 000 livre s ,
dont 200000 en libre accès.

La réflexion

L’étude de la situation s’est fo c a l i-
sée sur les besoins des utilisateurs .
Ces besoins ont été analysés dans 
le contexte des enseignements et des
re ch e rches menés par les unive rs i t é s ,
en prenant en compte les re gro u-
pements ex i s t a n t s . Il conve n a i t
d’adapter l’organisation à une pluri-
d i s c i p l i n a rité cro i s s a n t e , tout en pro-
posant une appro che documentaire
la plus ex h a u s t i ve possible pour
chaque discipline. À la nécessité de
repenser la présentation générale des
documents dans le bâtiment,p r é ex i s-
tait celle, b r û l a n t e , de présenter les
1 8 0 000 ouvrages déjà accessibl e s
selon une cl a s s i fication d’accès libre :
si les usuels,et les ouvrages de la sec-
tion Dro i t , étaient classés selon la
C l a s s i fication Décimale Unive rs e l l e
(CDU ; 47 % du fo n d s ) , les autres ou-
v rages bénéficiaient d’une cotation
a l p h a - nu m é rique de mag a s i n .

La cl a s s i fication devait répondre
aux cri t è res suivants :
– ê t re utilisée dans d’autres bibl i o-

Marie-Noëlle Icardo*
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thèques fréquentées par les utilisa-
t e u rs unive rs i t a i res ;
– ê t re mise à jour régulièrement et
d i s p o n i ble en français ;
– s e rvir au ra n gement et non à l’in-
d exation analytique ;
– c o nvenir à une collection de
sciences humaines et sociales de
2 0 0000 volumes ;
– p e rm e t t re aux utilisateurs de se
re p é rer dans les collections de la
b i bliothèque et compléter systémati-
quement le catalogue.

Le choix s’est porté sur la cl a s s i fi-
cation décimale de Dewey, et s’est
a c c o m p agné de la décision de ne pas
créer d’adaptation pro p re à la BU de
D roit et Lettre s , mais d’utiliser la ve r-
sion de la Bibliothèque nationale de
Fra n c e , mise à notre disposition. U n
document de référe n c e , à l’usage du
S I C D 2 , est établ i .

La question de la disposition topo-
graphique des documents s’est posée
au moment de l’analyse qui a mené à
l’adoption de la cl a s s i fication déci-
male de Dewey.Fallait-il adopter :
– le déroulement nu m é rique des
cotes Dewey dans le bâtiment
( 1 2000 m2) , de bas en haut (ou de
haut en bas) et de l’est ve rs l’ouest ?
– le re groupement par disciplines,
re t e nu par des bibliothèques de taille
c o m p a rable ayant des collections de
sciences humaines et sociales en
accès libre (la Bibliothèque nationale
de France en son haut-de-jard i n ,
la bibliothèque de l’unive rsité de
Pa ri s 8 , celle de l’unive rsité libre de
B ru xelles) ?
– la répartition des disciplines pré-
vue entre les diff é rentes commissions
s c i e n t i fiques consultatives réunissant
les deux unive rsités ?

– le re flet de la composition des
deux unive rs i t é s , avec l’intitulé des
U F R , instituts et écoles ?

À partir des deux dern i e rs points,
et après analyse des réalisations de
nos prédécesseurs dans ce domaine,
la décision d’une présentation par
p ô l e s ,p e rmettant un re gro u p e m e n t
systématique simple, est pri s e . L a
notion de discipline prime sur les
notions de niveau d’étude et de sup-
p o rt . Aussi propose-t-on dans ch a q u e
pôle les ouvrage s , les péri o d i q u e s
p a p i e r, les re s s o u rces électro n i q u e s
et tous les autres documents tra i t a n t
des disciplines du pôle. Cette ori e n-
tation intellectuelle à partir des
c o n t e nus a heureusement précédé
l’étude de re s t ru c t u ration du bâti-
ment affecté à la BU, à l’occasion de
sa mise en confo rmité pour la sécu-
ri t é . L’ o rganisation en pôles est la
base sur laquelle est élaborée la réor-
ganisation fonctionnelle du serv i c e ,
et elle contribue à la notion de ser-
vice commun de la documentation,
comme nous le ve rrons ultéri e u re-
m e n t .Ces trois actions seront des élé-
ments de l’opération « DOC 2000 »
que nous allons également détailler.
L’ o rientation en pôles disciplinaire s
re groupant plusieurs disciplines, e t
moins vastes que les anciennes « sec-
t i o n s » , répond aussi à l’impératif 
de cadre topographique propice à
l ’ é t u d e .

La composition des pôles est défi-
n i e . Étant donnée l’unité de la disci-
p l i n e , le nombre d’étudiants (4 5 2 7 ,
c ’ e s t - à - d i re 19,8 % de l’ensemble des
deux unive rsités) et la taille des col-
lections en accès libre à la BU
( 1 5 , 3 % ) , le Droit constitue un pôle à
lui seul. Le pôle Sciences écono-
miques et gestion correspond à l’en-
seignement dispensé dans deux UFR
et une école, pour 5 598 étudiants.
Dans un pôle centré sur l’Histoire ,
l’un des points d’excellence de la
b i bl i o t h è q u e , les Sciences politiques
constituent la partie contempora i n e :
un institut d’études politiques est
associé par convention à l’unive rs i t é
P i e rre - M e n d è s - Fra n c e .Le pôle Littéra-
t u res/Langues/Sciences du langage

A . D ro i t 2 0 3 0

B . Sciences économiques • G e s t i o n
Sciences économiques
G e s t i o n
M a t h é m a t i q u e s 2 4 1 7
S t a t i s t i q u e s
Aménagement du territoire/urbanisme

C . Arts • H i s t o i re • Géographie • Sciences politiques
Histoire – Archéologie
A r t s 1 3 1 8
G é o g r a p h i e
Sciences politiques

D . L i t t é r a t u res • Langues • Sciences du langage
Sciences du langage – Linguistique
L a n g u e s 2 5 2 0
L i t t é r a t u r e s

E . Sciences sociales
S o c i o l o g i e
P h i l o s o p h i e
R e l i g i o n 1 8 1 3
Sciences de l’éducation
P s y c h o l o g i e
B i b l i o t h é c o n o m i e

F. I n f o r m a t i o n
Presse et revues d’information générale
Encyclopédies – Dictionnaires
Livres de méthodologie générale (+ bureautique) — 2
Information sur les universités
Télévision (câblée)
I n t e r n e t

TO TA L 1 0 0 1 0 0

P o u rcentage 
en mètres 
l i n é a i re s

P o u rcentage 
en nombre 
d ’ é t u d i a n t s

Les pôles disciplinaires
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s’est imposé, avec un très import a n t
n o m b re de documents (35 % du
fonds en accès libre ) . Le pôle des
Sciences sociales (11,2 %) applique
un principe ra s s e m bleur : y sont
re groupés la Sociologie et la Psy-
ch o l o gi e , enseignées à l’unive rs i t é
S t e n d h a l ,et la Philosophie,la Religi o n
et les Sciences de l’éducation, du re s-
s o rt de l’unive rsité Pierre - M e n d è s -
Fra n c e . Le pôle Info rm a t i o n , dont les
collections papier ne doivent pas
a u g m e n t e r, mais être re n o u ve l é e s ,
p o u rrait se ra p p ro ch e r, q u a l i t a t i ve-
ment et topogra p h i q u e m e n t , du Ser-
vice de fo rmation à la méthodologi e
d o c u m e n t a i re .

Le cadre institutionnel 
et les participants

Si la proposition de nouvelle org a-
nisation des collections est à l’initia-
t i ve du SICD2 (des moyens sont
demandés dans le cadre du contra t
q u a d riennal d’établissement 1999-
2002 avec le Ministère ) , elle se situe
dans l’opération « DOC 2000 » .C e t t e
o p é ration est à l’initiative du prési-
dent de l’unive rsité Pierre - M e n d è s -
Fra n c e , qui entend qu’un sens soit
donné à la re s t ru c t u ration du bâti-
ment de la bibliothèque unive rs i t a i re .

Les questions soulevées sont notam-
ment les suivantes : dans les deux 
u n i ve rs i t é s ,quels liens unissent péda-
go gie et documentation,re ch e rche et
d o c u m e n t a t i o n , vie culturelle et
d o c u m e n t a t i o n ,b i bliothèques d’UFR
et bibliothèque unive rs i t a i re ? Quel
est le rôle du SICD dans les unive rs i-
tés ? Comment tra d u i re ce rôle dans
l’utilisation des espaces de la BU ? 
Par quelle organisation fo n c t i o n n e l l e
doit-il être soutenu ? 

L’ o p é ration « DOC 2000 » compre-
nait quatre projets pilotés par des
chefs de projet qui s’appuient sur des
groupes d’utilisateurs :
– la mise en accès libre des collec-
tions ;
– la nu m é risation du catalogue ;
– la réorganisation fonctionnelle ;
– la re s t ru c t u ration du bâtiment de
la bibliothèque unive rs i t a i re .

Des visites de bibliothèques (Bi-
bliothèque nationale de Fra n c e , b i -
bliothèque publique d’info rm a t i o n ,
b i bliothèque de l’unive rsité de Pa ri s8 )
sont organisées et suivies par des
m e m b res du comité de pilotage et
par le personnel du SICD2.Une colla-
b o ration étroite s’établit entre ensei-
g n a n t s - ch e rch e u rs et bibl i o t h é c a i re s
pour le désherbage et l’index a t i o n
s y s t é m a t i q u e , avec la part i c i p a t i o n

d’une stagi a i re d’IUT, qui dev i e n d ra
c o n t ractuelle pendant un an.

La réalisation

Cette opéra t i o n ,qui vise une amé-
l i o ration du service rendu aux utilisa-
t e u rs , est délicate à mener tout en
maintenant l’activité régulière .U n e
o rganisation matérielle minu t i e u s e
est nécessaire , qu’il s’agisse de l’éti-
q u e t age , dont l’importance sera pri-
m o rdiale tout au long de la mise en
place ainsi que dans la présentation
d é fi n i t i ve dans le bâtiment re s t ru c-
turé ; qu’il s’agisse des mouve m e n t s
de collections,au fur et à mesure de la
mise en place des ouvrages nouve l l e-
ment indexés et avec coexistence des
fonds en Dewey,en alphanu m é ri q u e ,
en CDU ; qu’il s’agisse de la mise à
jour des catalogues, sur fi ches et
i n fo rmatisé ; que l’on considère la
c o h é rence de l’application de la
D ewey. Les moyens mis en place ont
p o rté  sur des compétences précises
pour le desherbage ,l ’ i n d exation et
l ’ é t i q u e t age , et sur la réalisation de
p ro grammes info rmatiques fa c i l i t a n t
le basculement de la série de cotes de
d é p a rt ve rs la série de cotes d’arri v é e .
Ils ont également porté sur les mobi-
l i e rs permettant les re fo u l e m e n t s ,s u r

D i rection du SICD2 
des universités 
de Grenoble 2
et Grenoble 3
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les matériels rendant possible un éti-
q u e t age de qualité et les supports de
s i g n a l i s a t i o n , sur la précision et la
mise à jour permanente du calendri e r
de réalisation et sur la commu n i c a-
tion avec le public à l’intérieur et à
l ’ ex t é rieur de la bibliothèque ainsi
q u ’ avec l’ensemble du pers o n n e l .

Les enseignements

Cet art i cle aurait pu s’intituler :
« Où l’on voit la nature des collections
i n fluer sur l’organisation fo n c t i o n-
nelle de la bibl i o t h è q u e . » En effe t ,
c’est à partir de la répartition par
pôles documentaire s , qui corre s p o n d
d ’ ab o rd à un contenu intellectuel,
que se sont élaborées l’org a n i s a t i o n
fo n c t i o n n e l l e , puis l’affectation des
espaces dans le bâtiment. Le pôle est
à la fois le lieu intellectuel de la consti-

tution des collections, avec une vue
de l’ensemble de l’off re unive rs i t a i re ,
et le lieu topographique de la mise à
d i s p o s i t i o n ,m a t é rielle et virt u e l l e .L a
r é fl exion sur la présentation des col-
lections s’est vraiment structurée à
p a rtir de l’analyse ayant mené au
choix de la cl a s s i fi c a t i o n . Son début
date du 17 av ril 1998, avec la lettre 
de mission à un conservateur fra i s
émoulu de l’école. Ont suivi : le 
choix de la cl a s s i fi c a t i o n , 19 mai
1 9 9 8 ; le choix de l’organisation en
p ô l e s ,4 juin 1998 ; le lancement de la
cotation en Dewey, en septembre
1998 ; la fin de la cotation et de l’éti-
q u e t age d’un premier pôle (Litté-
ra t u res/Langues/Sciences du langage )
à l’automne 2000. L’ e n s e m ble deva i t
ê t re coté et étiqueté pour sep-
t e m b re 2 0 0 2 , ce qui re p r é s e n t e
q u a t re ans pour la cotation, l ’ é t i q u e-

t age et la mise à jour du catalogue
pour 180000 ouvrage s .

L’ e n t re p rise est ex a l t a n t e ,a rdue et
i n d i s p e n s abl e . Elle fait appel à une
quantité de métiers diff é re n t s , q u e
l’on ne soupçonnait pas :des métiers
p ra t i q u é s ,d ’ a u t res à inve n t e r, s u rt o u t
quand s’y ajoutent la réfection de
l ’ e n s e m ble du bâtiment et la conti-
nuité du service au publ i c . La tenu e
d’un calendrier véri fié régulière m e n t
est l’un des fa c t e u rs de réussite.
Chaque membre du personnel est
fo rtement mis à contribution : d e s
vocations naissent ou meure n t ,d e s
talents se révèlent ;des solutions sont
t rouvées : le public est là. C’est celui
de 2003 ou 2004 qui dira , dans la
b i bliothèque rénov é e , corps et âme,
si elle a su précéder ses attentes.

N ove m b re 2000
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