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INTRODUCTION 
«... La bibliographic [. . .] doit se trouver a I'entree 

et, pour ainsi dire, au vestibule d'une 
bibliotheque. C'est un preliminaire indispensa-
ble pour faire usage d'une bibliotheque, quelle 
qu 'eile soit...» 

Armand Gaston Camus, juriste-consulte 
Memoire presente a l'lnstitut national 1796. 

Ce guide a ete ςοηςιι avant tout comme un outil pedagogique destine aux futurs 
bibliothecaires preparant les examens et concours professionals. Mais les enseignants de 
bibliographie et les professionnels pourront l'utiliser comme aide-memoire et instrument 
de recyclage. 

L'ouvrage est construit comme un cours de bibliographie generale et insiste particulie-
rement sur l'aspect methodologique et pratique de cette discipline. II propose une typolo-
gie commentee de l'utilisation des divers ouvrages de reference qui interviennent dans la 
recherche de l'information et la recherche du document (acquisitions, identification, loca-
lisation) et rejette la presentation chronologique des bibliographies qui a longtemps pre-
valu. 

L'aspect pratique est privilegie par la multiplication des grilles d'analyse, des grilles de 
recherche, des tableaux recapitulatifs et des exemples concrets. 

Proche du programme du Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire, il peut 
cependant etre utilise ä differents niveaux car l'accent a ete mis sur les types d'instruments 
de travail. Les repertoires cites ne sont que des exemples juges caracteristiques et leur 
presence dans ce guide he signifie pas qu'ils sont necessairement d'un usage quotidien 
dans toutes les bibliotheques. Le chapitre 5 en particulier presente des types de repertoi-
res plus connus du bibliothecaire de bibliotheque specialisee que de celui de lecture publi-
que, mais la typologie ne serait pas complete sans eux. 

Certes, toutes les unites documentaires ne disposent pas de l'ensemble des instruments 
bibliographiques decrits dans ce manuel. Mais toutes ont ä assumer des täches bien defi-
nies: acquisition de documents, catalogage (tant que le catalogage national centralise et la 
diffusion de fiches ne sont pas assures de maniere satisfaisante), recherches retrospectives 
plus ou moins ponctuelles, fourniture du document (done localisation de ce document) 
et information au lecteur. Le futur bibliothecaire apprendra ici le moyen de les accomplir 
au mieux. 

Pas plus que l'autarcie, la fermeture au monde exterieur n'est envisageable pour la 
bibliotheque, y compris dans le domaine bibliographique. Depuis dix ans, la realisation 
du controle bibliographique universel, puis de l'acces universel aux publications, sont les 
deux programmes majeurs dans le domaine de l'information et de la documentation. Le 
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bibliothecaire est concerne par les produits bibliographiques que ces deux programmes 
ont generes ou profondement modifies en France et ä l'etranger. Les bibliographies natio-
nales officielles, les catalogues collectifs nationaux, les bibliographies retrospectives . . . 
trouvent dans ce contexte la justification de leur presence dans ce manuel. 

Depuis de nombreuses annees, l'enseignement de la bibliographie generale a «mauvaise 
presse». Cete discipline est, ä tort, consideree comme desuete devant les techniques nou-
velles et, par lä meme, eile est trop souvent negligee par les etudiants et par certains colle-
gues. Si une place a ete faite ä Pinformatique dans ce guide, c'est pour montrer qu'elle 
n'est ni un gadget ni une panacee. 

Certes, les nouvelles technologies vont entrainer peu a peu une mutation totale de la 
fonction documentaire. Mais la bibliographie, generale ou specialisee, constitue essentiel-
lement un apprentissage de methodes de recherche, une maniere d'apprehender la ques-
tion documentaire par le bon sens et l'analyse dont nul ordinateur ne pourra nous dispen-
ser. 

Si ce livre remplit sa fonction de guide pedagogique, il le devra ä une experience profes-
sionnelle de plus de dix annees. Cette experience, pratique et methodologique, a ete 
acquise principalement dans l'enseignement de la bibliographie generale pour les prepara-
tions au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire, au Concours de sous-
bibliothecaire, au Diplome superieur de bibliothecaire et au Cycle superieur en informa-
tion et documentation de l'Institut d'etudes politiques de Paris. Mais elle resulte egale-
ment du service au lecteur assure ä la Salle des catalogues et des bibliographies de la 
Bibliotheque nationale, de la participation aux travaux de la Federation internationale des 
associations de bibliothecaires comme responsable de la Section de bibliographie, et du 
depouillement d'enquetes bibliographiques effectue pour l'Unesco. 

Mon seul but a ete de faire partager cette experience. 
Paris, le 15 fevrier 1983 

Marcelle Beaudiquez 

Conservateur ä la Salle des catalogues 
et des bibliographies de la Bibliotheque nationale 

Professeur ä l'Ecole nationale superieure des bibliothecaires 
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AVERTISSEMENT 

Ce guide est articule en 6 parties comprenant chacune un certain nombre de chapitres. 

La reference des repertoires cites dans le texte ne correspond pas ä une notice normali-
see, mais tous les elements necessaires ä ^identification du repertoire sont indiques. 

Les repertoires ne sont pas decrits de maniere complete, mais bien plutot en insistant 
sur les caracteristiques qui expliquent leur utilisation ä telle ou telle etape de la recherche. 

Les guides bibliographiques sont cites dans le texte sous le nom de leur auteur ou sous 
leur titre: la description complete figure dans la premiere partie au chapitre V: «Guides 
du bibliothecaire» (p. 41) 

Les renvois se lisent ainsi: 

cf. 3 ; II 2.4.2. 
voir partie chapitre paragraphe 

On peut les retrouver par les titres courants. 

Des lectures complementaires figurent ä la fin de chaque partie dans une liste de refe-
rences numerotees. Elles sont signalees dans le texte par la mention L . C . entre parenthe-
ses, suivie du numero de la reference. Exemple: (L .C.4) . Elles sont volontairement limi-
tees aux textes en frangais pour faciliter l'acces ä l'information. 
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ABREVIATIONS 

A F N O R : Association frangaise de normalisation 

B .C.P . : Bibliotheque centrale de pret 

Β.I .P. A.: Banque d'information politique et d'actualite 

B .L .L .D. : British Library Lending Division 

B .N. : Bibliotheque nationale 

B .N.B . : British National Bibliography 

CBU: Controle bibliographique universel 

C.C.D. A.: Comite de coordination de la Documentation administrative 

C.D.S .H. : Centre de documentation Sciences humaines 

C.D.S .T . : Centre de documentation Sciences et techniques 

C .D.U. : Classification decimate universelle 

C.I .P . : Cataloguing in publication 

C O M : Computer output microform 

D.B.M.I .S .T . : Direction des bibliotheques, des musees et de l'information scientifique 
et technique 

IFLA: International Federation of Library Associations 

ISBD(M): International Standard Book Description (Monographs) 

ISBD(S): International Standard Book Description (Serials) 

ISBN: International Standard Book Number 

ISSN: International Standard Serial Number 

U.N.I .S.I .S.T. :United Nations Information System in Science and Technology 

UAP: Universal Access to Publications 
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PREMIERE PARTIE 

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE 





1,1,1. 

CHAPITRE PREMIER 

LA BIBLIOGRAPHIE, UNE TECHNIQUE 
ET DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

EN PLEINE MUTATION 

1. LA BIBLIOGRAPHIE ET LES BIBLIOGRAPHIES 

Pour definir la bibliographic1 on pourrait, ä l'evidence, dire qu'elle est la science (mais ne 
serait-ce pas plutot l'art ou la technique) du bibliographe. Toutefois, «bibliographe» a 
conserve dans les dictionnaires le sens tres large de «personne versee dans la science du 
livre, de l'edition ou qui ecrit sur cette matiere», sens tres large que les professionnels 
contemporains donnent neanmoins desormais au terme «bibliologue»2. 

II faut done admettre que si le terme «bibliographie» est etymologiquement lie au livre, 
il represente actuellement dans la langue frangais un terme qui ne prend son sens veritable 
que par le contexte: on dit rediger une bibliographie, consulter une bibliographie ou faire 
de la bibliographie, et ces expressions recouvrent des realites differentes. 

Si l'on ne peut done definir aisement la bibliographie, on peut expliquer ce que recou-
vrent ces expressions. 

1.1. Rediger une bibliographie 

C'est une fonction dont on parle peu, sinon lorsqu'il s'agit d'un etudiant «condamne» ä 
etablir la bibliographie de sa these, soin dont il se dechargerait volontiers, tant pour le 
fonds que pour la forme, aupres du bibliothecaire. 

Par contre, etre bibliographe n'est pas en France une specialisation reconnue du metier 
de bibliothecaire (pas plus que la fonction anglaise de «reference librarian», qui n'a pas 
d'equivalent en fran$ais sinon par une periphrase: le bibliothecaire charge du service de 
renseignement au public). Alors qu'il existe des bibliothecaires specialistes de catalogage 
au Centre bibliographique national et des documentalistes analystes pour le Bulletin 
signaletique du C.N.RS., le metier de bibliographe n'a de sens que dans une optique 
pedagogique et dans le cadre d'un enseignement professionnel. La lignee directe des 
bibliographes-libraires-erudits du 19e siecle est eteinte. Mais il faut reconnaitre que leur 

1 II n'est pas dans notre propos de refaire tout l'historique du terme «bibliographie». Cet historique a 
ete fait de maniere exemplaire par L.N. Malcles dans La Bibliographie (L.C. 1). 
" Rappelons que chez les anglo-saxons, le terme «bibliography» designe encore dans certains cas toute la 
science du livre. 
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1,1,1.2. 

famille ne risque pas de disparaitre lorsqu'on voit se multiplier ceux que l'on peut sans 
doute considerer comme les «nouveaux bibliographes». lis n'ecrivent plus la Bibliogra-
phie, mais ils savent ou sauront gerer et interroger au maximum de leur potentiel les bases 
et banques de donnees d'aujourd'hui et de demain. 

1.2. Consulter une bibliographic 

Le terme «bibliographie» s'applique non seulement ä la technique qui permet la fabrica-
tion du repertoire (cf. supra) et ä la methode de travail pour l'utilisation la plus perfor-
mante des informations et des documents recenses dans le repertoire (cf. infra), mais ega-
lement au repertoire lui-meme. 

La bibliographie-repertoire a longtemps ete reduite ä une liste de livres etablie selon 
certains criteres. 

Au fil des ans et des decennies, eile s'est d'abord ouverte ä un autre type de documents, 
les articles de periodiques, puis aux autres supports de l'information, les microformes et 
le materiel audiovisuel, par exemple. Elle-meme n'est plus seulement une bibliographie 
sur papier; eile peut etre une microforme et surtout, desormais, eile peut etre enregistree 
sur support informatique et done designer le support lui-meme: les bases de donnees 
bibliographiques. 

1.3. «Faire de la bibliographie» 

En simplifiant considerablement, c'est apprendre ä utiliser les repertoires bibliographi-
ques pour des fins quotidiennes; mais on peut admettre que c'est egalement comprendre 
le pourquoi et le comment de ces repertoires, c'est-ä-dire les replacer dans un contexte 
documentaire plus large, national et international, qui donne tout leur sens ä ces produits, 
dans une realite documentaire en pleine mutation. Savoir, par exemple, pourquoi on a 
besoin d'un recensement bibliographique national, c'est comprendre egalement la neces-
site de normes internationales de catalogage. 

La bibliographie, liee sans doute par ses racines etymologiques, a ete trop longtemps 
limitee ä l'apprentissage de listes d'ouvrages. Cet aspect depreciatif (et passif) fait que la 
plupart des professionnels l'ignore (sinon la denigre) tant qu'ils n'ont pas ä l'utiliser et ä 
se rendre compte qu'il est fort utile, par une simple analyse logique, de determiner quel 
type d'outil bibliographique est necessaire et de decouvrir que cet outil existe et va resou-
dre le probleme. 

Heureusement, la realite dynamique de cette discipline a ete exprimee, apres L.N. Mal-
cles, par Jacques Archimbaud en 1970 sous une forme ouverte ä l'avenir: 

«Designant aussi bien une donnee de base qu'un travail elabore, un ins-
trument de travail qu'une technique de redaction, la bibliographie nous 
semble etre surtout une methode logique d'investigation documentaire 
dont le but est d'elaborer une information precise . . . qui ä la fois sou-
tient et justifie un travail intellectuel et lui permet de progresser en lui 
indiquant les voies nouvelles». 
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1,1,2. 

Plus recemment, Jean-Louis Taffarelli (L.C.2) redefinissait les deux articulations de la 
bibliographie: fabrication et utilisation des repertoires sous une forme dynamique tenant 
compte des nouvelles technologies: 

«La bibliographie est ce secteur de la science de l'information qui cons-
titue les stocks ordonnes de references aux documents et les rend acces-
sibles aux demandeurs, employant indifferemment pour ce faire des 
procedes manuels ou automatiques». 

2. OUVRAGES DE REFERENCE «TRADITIONNELS» 
ET «AUTOMATISES» 

Avec l'apparition des techniques informatiques, les repertoires traditionnels, c'est-ä-dire 
ceux fabriques manuellement et exploites sur un support papier, ont ete peu ä peu pro-
fondement modifies dans leur forme materielle sans que leur finalite soit modifiee. 

La premiere etape a ete l'enregistrement, en memoire d'ordinateur, des donnees biblio-
graphiques, permettant la fabrication automatisee d'une bibliographie, eventuellement 
plus complete et plus rapide, mais dont le support restait le papier. 

Une deuxieme etape a ete franchie avec la coexistence d'une bibliographie sur papier, 
conservee pour une plus large diffusion du produit, et l'interrogation possible ä distance 
et en conversationnel de la memoire de l'ordinateur. 

Avec la multiplication des raccordements des centres documentaires aux reseaux de 
telecommunications et l'implantation de terminaux, la troisieme etape est franchie quand 
les donnees bibliographiques et autres ne sont accessibles que par l'interrogation de la 
base ou de la banque de donnees. 

Les repertoires traditionnels comprennent globalement deux categories qui seront 
developpees infra (cf. 1,111,3.): les ouvrages de reference de l'information directe (annuai-
res, dictionnaires, encyclopedies, . . .) et ceux de l'information indirecte (bibliographies 
et catalogues). 

Sur les supports informatiques la meme differenciation peut etre faite entre les banques 
de donnees qui fournissent une information textuelle ou chiffree, et les bases de donnees 
qui emmagasinent des references bibliographiques (L.C.3). 

Pour etre plus precis, disons qu'une base de donnees correspond ä un stockage de refe-
rences bibliographiques, tandis que le stockage dans une banque de donnees ne porte plus 
sur la reference d'un document, mais sur l'information contenue dans le document: infor-
mation textuelle (textes de lois, articles de periodiques, textes de discours presidentiels, 
. . .), information chiffree (statistiques, . . .), formules chimiques ou mathematiques3. 

Les exemples les plus nombreux de bases et banques de donnees relevent de la recher-
che documentaire dans les domaines specialises. 

3 On a longtcmps employe indifferemment les mots «base» et «banque» de donnees; les definitions rete-
nues ici sont Celles de la terminologie fixee par l'usage en France. Toutefois notre propos n'est pas norma-
tif et il existe d'autres essais de terminologie qui peuvent etre interessante ä connaitre, meme s'ils ne sont 
pas couramment utilises (L .C.4) . 
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1,1,2.1. 

2.1. Bases de donnees bibliographiques 

Dans le cadre de ce guide, Pexemple le plus general de base bibliographique est celui de la 
Bibliographie de la France (cf. 3,11,3.2.1.), base bibliographique nationale qui contient 
tous les ouvrages fran^ais depuis 1975. C'est un type de base unique par definition pour 
chaque pays. II ne s'agit pas d'une base documentaire car elle n'est pas accessible pour 
une recherche par sujets. 

On peut signaler egalement les bases pluridisciplinaires PASCAL et FRANCIS du 
Centre national de la recherche scientifique (cf. 5,111,2.2). 

2.2. Banques de donnees 

II n'existe pas encore de banque de donnees encyclopedique (le Petit Larousse ou 1*Ency-
clopaedia Universalis consultables par ordinateur!). Certaines banques de donnees rele-
vent du domaine de l'information politique, administrative, economique et sociale. Ce 
sont Celles qu'on devrait pouvoir interroger en dehors des centres de documentation 
accessibles aux seuls specialistes. 

C'est le cas des banques de la ΒΙΡΑ (cf. 5,1,1.6.) ou de la banque de donnees multidis-
ciplinaire AGORA de l'Agence France Presse (11 — 13 place de la Bourse 75002 Paris, Tel. 
(1).770.99.59.) qui donne ä ses abonnes le texte de toutes les depeches de ses correspon-
dents dans le monde (nouvelles fran£aises et internationales), par exemple. 

3. QUEL AVENIR POUR LE BIBLIOTHECAIRE ? 

Est-ce ä dire que les mutations technologiques qui permettent d'emmagasiner des mil-
lions d'unites documentaires sur une simple bande magnetique ou sur une disquette, la 
oü il fallait des kilometres de rayonnage, et l'implantation de la telematique qui offre ä 
chacun la possibilite d'interroger une memoire d'ordinateur ä partir d'un terminal place 
sur son bureau, vont faire disparaitre, sinon les bibliotheques, tout au moins le role du 
bibliothecaire, dans la recherche documentaire? 

On peut dire sans crainte, au contraire, que le professionnel sera encore tres longtemps 
indispensable comme mediateur, pour analyser et affiner la question posee par l'utilisa-
teur, pour savoir quelle base ou banque il convient d'interroger4 et pour determiner si la 
question necessite une interrogation de cette sorte. 

On trouve cet aspect analyse fort justement dans le texte d'introduction aux «Debats — 
B.P.I. 83» sur l'actualite telematique documentaire: 

4 On pourra consulter ä ce sujet le repertoire suivant: - ASSOCIATION NATIONALE DE LA 
RECHERCHE T E C H N I Q U E . Paris. — Repertoire des banques de donnees accessibles en conversation-
net. - Nouv. ed. - Paris: A.N.R.T. , 1983. 
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1,1,3.1. 

«Les instruments traditionnels que sont au premier chef les catalogues 
puis les bibliographies specialement sur papier (bulletin signaletique, 
annuaires, repertoires, index, tables, chronologies) permettent d'ope-
rer le tri et de selectionner les questions qui necessitent une recherche 
automatisee, l'art du nouveau bibliographe — ingenieur-documenta-
liste, «broker», interface — consistant ä evaluer le contenu et partant, 
la pertinence potentielle des bases et banques interrogees». 

C'est au nouveau bibliographe egalement de connaitre tant les gisements du savoir qui 
n'existent que sur support informatique (la base ISIS de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, la banque A G O R A de ΓΑ.F.P. , la base PAPYRUS des dossiers de presse de 
la Documentation frangaise, par exemple) que les domaines oü il n'existe actuellement 
pratiquement aucune memoire informatique (histoire universelle, musique, cinema, 
actualite culturelle, . . .). 

D'autre part, il est evident que l'utilisation d'un terminal ne doit pas etre pergue comme 
un gadget, ni par le professionnel ni par l'utilisateur: on n'interroge pas une base ou une 
banque de donnees sans etude prealable, c'est-ä-dire sans connaitre les logiciels d'interro-
gation, et sans connaitre au moins un minimum de choses dans la discipline concernee. 
Seule une bonne maitrise de la technique, du sujet et de l'utilisation des fichiers informa-
tises peut assurer une reponse pertinente. 

Dans cet esprit, il est normal de partager la conclusion d'une etude de la B.P.I, sur 
^interrogation des bases et des banques de donnees (L.C.5) : 

«Les bases de donnees, loin de minorer la fonction du bibliothecaire, 
intermediaire privilegie entre le lecteur et le stock d'informations en 
font un mediateur du savoir, detenteur du code d'acces ä cette informa-
tion. Paradoxalement les bases de donnees n'engendrent pas une nou-
velle generation de lecteurs, mais bien une nouvelle generation de 
bibliothecaires pour qui la telematique se conjugue dejä au present.» 

3.1. Un exemple d'interrogation integree ä un fonds non specialise: 
la B.P.I. 

II n'existe pas d'interrogation5 reellement encyclopedique nous l'avons dit. La possibilite 
d'acces ä plusieurs bases ou banques multidisciplinaires permet de s'en approcher hors 
des domaines specialises. 

Ce n'est done pas l'aspect «encyclopedique» des interrogations faites ä la B.P.I, qui 
retiendra notre attention, mais bien plutot le refus de la «gadgetisation» et la perception 
de la recherche documentaire automatisee comme Tun des elements de la bibliotheque, 
valorisant le travail du bibliothecaire. 

En effet, le service a ete con?u des l'origine (L.C.5) comme un service complementaire 
destine ä ameliorer le service bibliographique rendu au lecteur, ä valoriser le fonds de 
revues et periodiques, et enfin ä sensibiliser le public ä la teleinformatique. 

5 O n parle ici ^ « i n t e r r o g a t i o n » lorsque la base ou la banque consultee est accessible en conversat ionnel 
(voir ce mot dans les def init ions utiles (cf. 6,1)) ce qui est le cas d 'un grand n o m b r e de gisements d o c u m e n -
taires automatises . 
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Dans cet esprit, la Bibliotheque Publique d'Information (Centre d'art et de culture 
«Georges Pompidou» 75004 Paris) dispose depuis mars 1981 de deux terminaux d'inter-
rogation des principales bases et banques de donnees frar^aises accessibles en conversa-
tionnel: 
— ISIS de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (administration, documenta-

tion, economie) 
— LOGOS de la Banque d'Information Politique et d'Actualite de la Documentation 

fran^aise (administration, economie, problemes politiques et sociaux en France, politi-
que, presse) 

— FRANCIS et PASCAL du Centre National de la Recherche Scientifique (sciences 
humaines et sociales, et sciences exactes et biologiques) 

— AGORA de l'Agence France Presse (politique) 
— LEGIS des Journaux officiels (legislation) 
— URBAMET de l'Institut d'Amenagement et d'Urbanisme de la Region parisienne 

(urbanisme et environnement). 

Ces interrogations sont gratuites et reservees au grand public (ä l'exclusion des «the-
sards»). La B.P.I. traite ainsi de 80 ä 100 questions par mois, soit en presence du lecteur 
(40%), soit en fournissant une reponse differee (60%). Dans les deux cas, le listing est 
commente pour aider le lecteur ä utiliser les documents de la bibliotheque correspondant 
aux reponses (pour 16% des demandes, plus des 3/t des documents identifies sont dispo-
nibles sur place), ou pour orienter le lecteur vers les etablissements documentaires ade-
quats. Les resultats etant globalement satisfaisants, tant aupres des lecteurs que des 
bibliothecaires (62%), on envisage de completer le systeme actuel par ['interrogation de 
bases etrangeres dans les domaines ou les produits fran^ais sont insuffisants. 
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