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Extremement attentifs aux conditions materielles d'organisation et de
diffusion du savoir, Henri Berr et la Revue de synthese historique se sont
attaches adecrypter les elements institutionnels et structurants du savoir.
Des 1911, dans les premieres pages de La Synthese en histoire, Henri Berr
fait etat des enquetes entreprises sur l'enseignement superieur de l'histoire.
11 s' interroge sur I'organisation des archives, bibliotheques et musees 1, sur
le travail bibliographique et les congres internationaux. Preoccupe de «l'ef
ficacite du travail », de «I'amelioration de l'outillage », Henri Berr cite lon
guement Pierre Caron et Philippe Sagnac? sur « les conditions de solidarite »,

de «collaboration» et de «travail collectif» qui doivent presider aux tra
vaux de specialisation puis de synthese dans le domaine de l' erudition.

Pres d'un siecle plus tard, l'inforrnatisation des bibliotheques peut-elle
etre situee dans une reflexion methodologique procedant, toute proportion
gardee, d'un projet d'interdisciplinarite retrouvee ?

LA CONSTITUTION DU FONDS NUMERIQUE

La Bibliotheque nationale de France constitue un fonds electroniqne de
100000 ouvrages ' qui sera accessible sur ordinateur dans les mois qui sui
vront l'ouverture de la bibliotheque en octobre 1996.

1. Voir ace sujet la serie d'articles de Victor CHAPOT, « L'organisation des bibliotheques
et des archives en France », t. XIX, 56 sqq., Revue de synthese, 1909.

2. Pierre CARON et Philippe SAGNAC, L'Etat actuel des etudes historiques, Paris, Revue
d'histoire moderne et contemporaine, 1902,91 p.

3. Soit environ 30 millions de pages.
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Ce fonds acaractere encyclopedique rassemble les sources documen
taires dans plusieurs disciplines. On pourra Ie consulter au ceeur meme de
la bibliotheque apartir de chacun des quatre departements thematiques tant
au niveau recherche qu'au niveau libre acces destine aun plus large public.

Si cette offre documentaire vient completer les services traditionnels de
la bibliotheque, elle presente cependant une forte specificite qui tient ala
nature electronique de ces nouveaux supports.

Le projet de numerisation, mene dans une perspective encyclopedique
et patrimoniale, necessite la definition de criteres de selection tant des
ouvrages que des corpus et doit aussi tenir compte des finalites et usages.

L'operation de selection des ensembles documentaires est delicate
puisque les ouvrages selectionnes le sont en fonction de leur rarete et de
la difficulte d'acces tout autant que de l'importance intellectuelle et de la
completude du corpus propose 4

•

Pratiquement, la premiere etape du programme a vu la constitution d'un
fonds de reference classique dans chacune des disciplines offertes. Soit
l'histoire, la litterature, la philosophie, les sciences humaines et sociales et
l'histoire des sciences.

Si l'objectif initial est de 100000 ouvrages, Ie but est d'atteindre le seuil
de 300000 unites documentaires, volume qui permettra de garantir une diver
site suffisante des collections pour pretendre aun horizon encyclopedique,

Un objectif quantitatif d'une telle ampleur ne peut faire l'economie d'une
reflexion approfondie basee sur Ie developpement des usages et surtout sur
les autres offres numeriques qui ne manqueront pas de se developper apar
tir de fonds de bibliotheques ou d'universites dans les annees avenir. Qui
pourrait d'ailleurs predire ce que sera dans cinq ans le panorama de l'offre
electronique de documents, la diffusion des articles de revues, la constitu
tion et Ie reseau des bases de donnees, les types d'outils et les conditions
d'organisation d'ensembles virtuels de communication pour le monde scien
tifique?

Pour l'heure, la finalite de ce programme est d'offrir, atravers Ie poste
de lecture assistee par ordinateur (PLAO), une plus large accessibilite aux
documents en favorisant la simultaneite des consultations et l'interrogation
adistance.

Le poste de lecture assistee par ordinateur est l'element central et nou
veau de ce dispositif mis en chantier des 1989 par Jean Gattegno, Alain
Giffard et Bernard Stiegler. Entoures de nombreux chercheurs constituant

4. Une commission presidee par MM. Roger Chartier et Andre Miquel a evalue ce projet
a la fin de I' annee 1992 et propose des orientations qui allaient egalement dans ce sens.
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Ie groupe des «Grand lecteurs », ils ont permis l'emergence de la notion
de lecture assistee par ordinateur - ou pour etre plus exact de lecture/ecri
ture assistee par ordinateur - et la conception generale du systeme.

La constitution du fonds numerise ne peut evidemment etre dissociee
des finalites qui lui sont assignees et qui conditionnent parfois les choix
qui sont faits. En effet, la demultiplication des acces ne serait rien si elle
ne reposait sur l'ergonomie d'un systeme susceptible de repondre a une
recherche d'efficacite, de productivite intellectuelles telles celles obtenues
par la lecture assistee par ordinateur. Analysant les fonctions generiques
du travail de lecture savante, ils ont permis Ie choix et l' emergence des
automatismes d' assistance dont Ie but est d' offrir aces taches souvent repe
titives des possibilites sans egales de memorisation, d'organisation et de
vitesse de reactivation des donnees.

C'est bien parce que Ie projet de la Bibliotheque nationale de France
integre ces finalites et en fait son principe directeur et regulateur, que la
selection des ouvrages precede d'un nouvel encyclopedisme.

En amont, les ouvrages selectionnesne le sont pas en fonction de leur appar
tenance aune classification disciplinaire (celIe determinee par sa localisation
physique dans l'un ou l'autre departement thematique de la bibliotheque)mais
au regard de nombreux criteres intellectuels croises : l' appartenance a un
ensemble thematique et/ou chronologique, les contextes de production, l'his
toire du livre, l'interdisciplinarite des auteurs, l'interet potentiel ou eprouve
pour la recherche, ou encore la continuite monographies/periodiquescomme
c'est le cas pour «L'Evolution de l'humanite » et la Revue de synthese.

Bibliotheque physique et bibliotheque virtuelle

Plus que l' appartenance arborescente aune classification - comme celIe
bibliotheconomique de Melvil Dewey - c'est I'intertextualite multiforme
dans laquelle peut s'inscrire un ouvrage qui justifie son election au sein de
la collection numerisee.

De fait, alors meme que Michel Foucault n'avait vraisemblablement pas
en tete les possibilites en devenir de l'informatique textuelle, L'Ordre du
discours est l'outil programmatique qui rendrait Ie mieux compte de l'en
jeu du projet de la Bibliotheque nationale de France. Car il s'agit bien de
porter un double regard sur les textes independamment de leur materialite
et de la singularite de leur contenu des lors qu'ils appartiennent acet autre
support qu'est l'espace electronique.

Ordonnateur, ordinateur de textes, l'informatique permet presque - voire
autorise - le demembrement des volumes, reliures, series, collections pour
batir avec ces materiaux une recomposition apartir de nouveaux liens, de
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nouvelles circulations hypertextuelles. Operations qui toutes creent des edi
tions ou des bibliotheques virtuelles et font apparaitre des genealogies, des
archeologies, des volontes de savoir non directement explicites.

Les strategies de recherche au sein de la collection

Pour autant, la question se pose de savoir en quoi la mise a disposition
d'un fonds electronique favoriserait une approche interdisciplinaire? La for
mulation de cette question est aussi evidente qu'en est malaisee la reponse,

Outre les remarques precedentes, Ia reflexion peut s'orienter ainsi :
Au-dela du caractere exponentiel de la production des connaissances,

les volumes enormes des masses textuelles envisagees dans le cadre de
notre projet ou de l'offre d'information sur des reseaux ouverts comme
Internet posent la question de Ia recherche d'information pertinente.

Que veut dire « retrouver» un ouvrage? Re-trouver ce que I' on connait
deja ou, au contraire, inventer (au sens de decouvrir), sauver de l'oubli un
document dont on a besoin sans le connaitre dans le cadre d'une recherche?
C'est bien sur ce second cas de figure qui est interessant : l'instruction de
la strategic de recherche heuristique est l'une des questions majeures du
projet de numerisation de la BNF. «Savoir ce que l'on cherche, c'est
comprendre ce que l'on trouve », disait Bachelard. On sait depuis que ce
savoir prealable est un horizon de complexite, un spectre de diversite et
de sources multidisciplinaires, et que le resultat de la requete peut etre alea
toire, non deterministe et pourtant comprehensible.

Toute l' organisation des disciplines et Ie classement bibliotheconomique
reposent aujourd'hui sur la notion de «document papier », Asavoir unite
physique mesurable, reliable, seriable, identifiable et decrite dans des notices
bibliographiques. Pour se reperer physiquement dans la bibliotheque, on
doit savoir ou se localisent les sources 5. Leur appartenance a un champ
disciplinaire est done presupposee, d'autant que leur classement repose sur
ce rattachement «universel» et preetabli. Dans le cas du libre acces, la
pluralite d' appartenances disciplinaires de certains documents necessite de
les presenter dans plusieurs salles ala fois, et par consequent de les dou
blonner. Pour les ouvrages dont l'acces est reduit, la cote - fruit d'une
typologie disciplinaire et thematique - permet au magasinier de retrou
ver Ie livre pour le communiquer au lecteur.

Dans une bibliotheque electronique, I'ouvrage et son classement sont

5. C'est particulierement Ie cas de la topologie de la bibliotheque de Tolbiac dont l'ar
chitecture figure nettement I' organisation thematique en departements disciplinaires.
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deux choses independantes, L' ouvrage appartient a un fonds indifferencie
dont les mobiles et les strategies d'acquisition ont disparu. II est clair que
le lecteur doit pouvoir disposer, lorsqu'il ignore a quel ouvrage se referer,
d'instruments pour instruire sa requete. Certes, les donnees locales du cata
logue lui indiqueront si celle-ci porte sur une exemplaire papier et/ou micro
graphie et/ou numerise dont le lecteur exploitera la description bibliogra
phique. Mais on sait a quel point faire un choix en ne disposant que du
titre ou de 1'auteur peut etre insuffisant. Aussi, sauf a charger en aveugle
de nombreuses sources non deja reperees, le lecteur est devant son ordi
nateur comme devant une boite noire, un ecran sans profondeur.

L'instruction de sa recherche - la terminologie contemporaine userait
du terme «navigation» qu'utilisait deja Leibniz - suppose une cartogra
phie, meme sommaire, de ces terrae incognitae qui en permet l'explora
tion. De fait, c'est toute une hierarchic d'aides documentaires qui peuvent
etre convoquees a la condition que ces differentes couches d'information
intermediaire soient elles-memes organisees. Pour etre apprehendables, ces
niveaux de description doivent s'inscrire dans un espace, une visibilite, ris
quons le terme: une synthese, quand bien meme elle serait provisoire ou
precaire - une classification mobile, dirait Leibniz - mais une synthese
qui sauve de la dispersion, de la perte de sens.

On sait que le marquage, non seulement des formes logiques des conte
nus 6 mais aussi des balisages des etapes d'une recherche elles-memes 7 est
une des questions majeures des recherches documentaires dans le domaine
de 1'hypertexte et de la structuration.

Cette question qui associe a la visibilite synthetique image et notions
liees dans des arbres ou des cercles de savoir, etait des avant la Renais
sance un enjeu majeur des techniques et des arts de la memoire", La pro
blernatique de «la restitution universelle» se posait deja a Leibniz dans
De l'horizon de la doctrine humaine alors qu'il abordait sa reflexion sur
la finitude de la langue et sur la marque comme signe memoriel : «Les
mots ne sont pas seulement des signes de rna pensee pour les autres, mais
aussi des marques de rna pensee pour moi-meme.»

Operer une meilleure visibilite sur de grands corpus de connaissance, tel

6. Les outils les plus appropries semblent i!tre les definitions de type de document (DTD)
SGML (Standard Generalized Marked-up Language) utilises d'abord dans l'edition et main
tenant dans la description de tout document (Text Encoding Initiative).

7. Les logiciels du type Hytime ou HTML sont actuellement les meilleurs elements de reponse
ace genre de preoccupations. meme dans la navigation au sein de reseau comme Internet.

8. Cf. France YATES, L'Art de la memoire, Paris, Gallimard, 1975,440 p. et Paolo ROSSI,
Clavis universalis. Arts de la memoire, logique combinatoire et langue universelle de Lulle
aLeibniz, Grenoble. Jerome Millon, 1993, 272 p.
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est ce que permet l'ordinateur: grande recension de textes via l'indexation,
l' annotation, le classement de ces connaissances et les possibilites de reac
tiver de facon automatique le capital d'un travail entrepris de longue haleine.

Pour faire echo a Henri Berr, on pourrait dire que l'informatique per
met de mettre a sa place la synthese d'erudition et de laisser toute liberte
a la synthese veritable, a l'histoire-science de se deployer. Une maitrise
synthetique des savoirs n'est peut-etre plus de mise actuellement - mais
l'etait-elle au debut du siecle ? - devant l'explosion des sciences hyper
specialisees, du moins des outils informatiques de navigation hauturiere
dans 1'« hyperdocument» sont-ils maintenant disponibles...

Henri Berr avait encore I'ideal scientiste que la verite doit etre enoncee
en loi. «Le chaos n'a pas d'histoire, pas plus qu'il n'a de loi », dit-il dans
La Synthese en histoire. Nous savons au contraire que nous devons comp
ter avec lui, integrer l'instabilite, l'incertitude, la complexite et que rien
n'inscrit necessairement le changement dans un «developpement ». Aussi,
les donnees encyclopediques actuelles requierent-elles des precautions, des
constructions de methodologie precaires et revocables.

LE PROJETDE COLLABORATION AVEC LE CENTRE INTERNATIONAL

DE SYNTHESEAUTOURDE LA REVUE DE SYNTHESE

L'une des raisons qui nous a conduits a cette collaboration pouvait etre
de conserver la proximite que le Centre de synthese entretient avec la
Bibliotheque nationale, rue Colbert. C'est la l'occasion de rechauffer les
ardeurs centenaires de ces deux nobles personnages, ardeurs dont Olivier
Corpet disait au debut de ce colloque qu'elles etaient quelque peu assa
gies. Eric Brian est l'initiateur de ce projet, et illui reviendra de develop
per les raisons de fond de cette entreprise, et de soumettre ce point avos
debars. Pour notre part, nous voyons quelques bonnes raisons a entreprendre
avec le Centre de synthese un travail d'envergure.

Le but des deux partenaires est de mener a bien, dans le cadre du pro
jet de numerisation de la BNF, la saisie en mode texte de la Revue de syn
these, d'abord, puis de ses emanations. En premier chef, seraient traites les
elements editoriaux structurants? des differentes series publiees sous l'egide
du Centre. En parallele, il s'agirait de structurer de facon raisonnee les dif
ferents sous-ensembles pertinents, ensuite d'aller vers une saisie integrale

9. Tables des matieres, bibliographies principales, notes critiques, index d'auteurs et d'ar
ticles, etc.
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en fonction des differents besoins de recherche d'occurrences, thematiques
ou statistiques par exemple.

L'idee est bien de faire de la Revue de synthese un chantier de numerisa
tion exemplaire, OU l'approche et les besoins des chercheurs piloteraient une
saisie structuree des textes. Pour les chercheurs associes ace projet - et cette
decision leur revient -, la mise adisposition progressive sur informatique
de la revue pourrait accelerer et permettre d'approfondir le traitement des
questions interdisciplinaires que vous avez abordees dans ce colloque.

Disposer a terme d'un tel corpus structure et en mode texte constitue
pour la Bibliotheque de France une des couches documentaires majeures
dont nous parlions plus haut. Dans son exploration du fonds numerise, Ie
lecteur y trouvera une visibilite sans egale et une aide d'orientation, de
selection et d'acces a un pan essentiel des sciences de I'homme en ce
qu'elles comptent de courants de pensee, de debats : orientation bibliogra
phique sur les auteurs, les collaborations, les institutions qui ont fait la vie
culturelle et scientifique francaise pendant pres d'un siecle,

En concourant largement ala vitalite des reseaux de chercheurs par I'eva
1uation critique et les recensions bibliographiques generales qu'elle a su
faire, la Revue de synthese est surement I'une des instances qui a Ie mieux
mis en relation acteurs, auteurs et disciplines des differents champs du
savoir. De ce fait, etablir grace aI'informatique une structuration des dif
ferents champs scientifiques abordes, des diverses typologies d'ecriture
peut aboutir aune cartographie documentaire extremement utile pour inter
roger tres largement les productions editoriales de cette periode.

En effet, apartir d'un tel corpus numerise, pourraient etre plus explicites
les relations, les liens avec de nombreuses institutions savantes, ecoles de
pensees, rivales, conjointes ou paralleles et les publications concemees : L'An
nee sociologique, la Revue de metaphysique et de morale, la Revue d'His
toire des sciences, l'Encyclopedic francoise, les Annales, etc.

Le programme de ce chantier reste done aecrire.

Nous tenons aremercier encore MM. Dominique Bourel et Eric Brian,
Mme JacquelinePluet-Despatin,les editionsAlbin Michel et l'IMEC pour nous
avoir offert de presenter notre travail et pour les perspectives de collaboration
qui devraient assurerala Revue desynthese un centenaire ouvert sur l' avenir*.

* Lors du colloque, I'allocution de Yannick Maignien a ete suivie d'une demonstration des
fonctions generiques du poste de lecture assiste par ordinateur effectuee par Jean-Didier Wag
neur et Eric Dussert : evolution des liaisons thematiques et chronologiques, surlignage, annota
tion, balisage, creation de c1asse de remarques, de liens, des chemins de lecture et des unites de
decoupage, passage du mode Image en mode Texte, construction de dictionnaires et d'index, etc.

299


