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«	  Le	  succès	  n’est	  pas	  la	  clé	  du	  bonheur.	  

Le	  bonheur	  est	  la	  clé	  du	  succès.	  

Si	  vous	  aimez	  ce	  que	  vous	  faites,	  

Vous	  aurez	  du	  succès.	  »	  Albert	  Schweitzer	  
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Résumé	  
	  

Dans	  le	  cadre	  du	  Master	  GID	  (Gestion	  de	  l’Information	  et	  du	  Document)	  délivré	  par	  l'Université	  de	  

Paris	  VIII,	   j'ai	  effectué	  mon	  stage	  pratique	  de	  deuxième	  année	  de	  master	  d'une	  durée	  de	  quatre	  

mois	  et	  demi	  à	  temps	  plein	  à	  l‘Institut	  d’histoire	  de	  la	  médecine	  et	  de	  la	  santé	  publique	  (IUHMSP)	  

à	  Lausanne	  (Suisse).	  L’IUHMSP	  héberge	  un	  fonds	  d’ouvrages	  concernant	  l’éthique	  médicale	  appar-‐

tenant	  à	  une	  Fondation	  privée	  :	  la	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex.	  Dans	  un	  soucis	  d’accroître	  la	  visibili-‐

té	  de	  ce	  fonds	  ainsi	  que	  celle	  de	  la	  bibliothèque,	  nous	  avons	  décidé	  de	  créer	  un	  portail	  web	  thé-‐

matique	  autour	  de	  l’éthique	  médicale.	  Je	  fus	  donc	  amené	  à	  réaliser	  ce	  portail	  :	   interviews,	  sélec-‐

tion	  de	  bases	  de	  données,	  réalisation	  technique,	  choix	  de	  l’identité	  graphique,	  communication	  ins-‐

titutionnelle…Vous	   trouverez	   le	   résultat	   de	   ce	   travail	   de	   fin	   d’étude	   (le	   portail)	   en	   ligne	  :	  

www.chuv.ch/ethiquemedicale.	  L’objectif	  de	  ce	  mémoire	  est	  de	  réfléchir	  à	   l’accroissement	  de	   la	  

visibilité	  d’une	  bibliothèque	  grâce	  à	  un	  portail	  Internet	  thématique	  et	  de	  développer	  plus	  spécifi-‐

quement	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  réflexion	  les	  enjeux	  de	  la	  communication.	  Ainsi,	  nous	  ferons	  le	  lien	  

tout	  au	  long	  de	  ce	  mémoire	  entre	  pensée	  théorique	  et	  l’outil	  créé.	  Nous	  verrons	  ainsi	  que	  le	  por-‐

tail	  a	  été	  pensé	  et	  réalisé	  dans	  une	  optique	  de	  communication	  optimale,	  nous	  décrypterons	  cha-‐

que	  choix	  et	  réfléchirons	  à	   l’impact	  que	   le	  portail	  a	  ou	  aura	  en	  terme	  de	  visibilité	  pour	   la	  biblio-‐

thèque.	  	  

	  
	  

Mots-‐clés	  :	  Portail	  Internet,	  communication,	  liens	  profonds,	  visibilité,	  bibliothèque,	  web	  2.0,	  
bases	  de	  données.	  
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Introduction	  

	  

Etre	  visible	  sur	   Internet,	   intéresser	   les	   internautes	  à	   l’éthique	  et	   faire	  autorité	  dans	  ce	  domaine,	  

apporter	  des	  ressources	  aux	  chercheurs,	  valoriser	  le	  fonds	  d’éthique	  médicale	  et	  faire	  le	  lien	  aux	  

yeux	   du	   public	   entre	   l’Institut	   universitaire	   d’histoire	   de	   la	   médecine	   et	   de	   la	   santé	   publique	  

(IUHMSP)	  et	   l’éthique	  médicale	  :	  tel	  était	   le	  défi	   à	   relever	  en	   février	  2010	   lors	  de	  mon	  arrivée	  à	  

l’IUHMSP.	  Cette	  ambition	  de	  valorisation	  et	  d’ouverture	  du	  fonds	  d’éthique	  de	  la	  bibliothèque	  sur	  

la	  toile	  est	  davantage	  développée	  par	  Yves	  Alix,	  «	  derrière	  l’objectif	  purement	  formel	  d’avoir	  une	  

‘présence’	  sur	  Internet	  se	  cache	  l’enjeu	  de	  mettre	  en	  valeur	  ce	  que	  chaque	  établissement	  peut	  of-‐

frir	  de	  spécifique,	  à	  travers	  ses	  collections,	  ses	  locaux,	  ses	  services.	  »1	  Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  mémoire	  

élaboré	  à	  partir	  du	  stage,	  nous	  fournirons	  des	  pistes	  de	  réflexion	  et	  d’action	  visant	  à	  valoriser	  un	  

fonds	  documentaire	  en	  améliorant	  la	  communication	  de	  la	  bibliothèque	  sur	  ce	  fonds,	  car	  comme	  

le	  signalent	  Isabelle	  Baune	  et	  Jacques	  Perriault	  «	  Un	  des	  ennemis	  les	  plus	  insidieux	  des	  bibliothè-‐

ques	  est	  un	  déficit	  en	  terme	  de	  communication	  et	  d’image	  »2.	  En	  effet,	  les	  bibliothèques	  «	  se	  per-‐

çoivent	  naturellement	  du	  côté	  de	  l’information	  »3	  ;	  on	  peut	  pourtant	  se	  poser	  la	  question	  des	  liens	  

plus	   ou	   moins	   harmonieux	   entre	   ces	   deux	   concepts	  :	   	   information	   et	   communication	   dans	   le	  

monde	  des	  bibliothèques.	  	  

Tout	  d’abord	  essayons	  de	  définir	  (sans	  prétention	  à	  l’exhaustivité,	  bien	  sûr,	  car	  la	  littérature	  scien-‐

tifique	  consacrée	  à	  cette	  question	  est	  trop	  nombreuse	  pour	  présenter	  toutes	  les	  approches	  dans	  

le	  cadre	  de	  ce	  mémoire)	  ce	  qu’est	  l’information.	  Nous	  définirons	  ensuite	  ce	  qu’est	  la	  communica-‐

tion.	  	  

Christine	  Costeceque	  définit	   l’information	   par	   ce	  qu’elle	   représente	  :	  «	  L’information	   représente	  

conjointement	  un	  ensemble	  de	  données,	  une	  production	  sociale	  et	  un	  acte	  de	  communication.	  »4	  

Eric	   Sutter	   définit	   l’information	   par	   sa	   relation	   étroite	   avec	   la	   communication	   en	   expliquant	  :	  

«	  Informer,	   c’est	   communiquer	  ;	   c’est	   ‘faire	   entendre	   l’information	   signifiante’,	   le	   signal	   qui	   va	  

faire	  agir.	  La	  communication	  est	  à	  la	  fois	  un	  moyen	  d’informer	  et	  de	  séduire.	  »5	  «	  ‘Communiquer’	  

vient	  du	  latin	  communicare	  qui	  signifie	  ‘mettre	  en	  commun‘,	  ‘être	  en	  contact	  avec’.	  […]	  Actuelle-‐

ment,	  l’idée	  de	  communication	  renvoie	  principalement	  aux	  concepts	  recouverts	  par	  les	  termes	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
	  LIZIARD,	  David.	  Partie.	  6	  :	  La	  communication	  de	  la	  bibliothèque	  sur	  internet.	  p	  .	  379-‐388,	  in	  ALIX,	  Yves	  (dir.).	  Le	  métier	  de	  bibliothécaire.	  Editions	  du	  

Cercle	  de	  la	  Librairie.	  12	  ème	  édition,	  2010.	  	  
2
	  BAUNE,	  Isabelle	  et	  PERRIAULT,	  Jacques,	  «	  Bibliothèques	  de	  lecture	  publique	  »,	  Bulletin	  des	  Bibliothèques	  de	  France,	  2005,	  n°	  1,	  p.	  13-‐16.	  

3
	  de	  MIRIBEL	  Marielle.	  L'information	  et	  la	  communication	  en	  bibliothèque.	  Communication	  et	  langages.	  N°120,	  2ème	  trimestre	  1999.	  p	  2.	  

4	  COSTECEQUE,	  Christine.	  Concevoir	  un	  service	  de	  référence	  en	  ligne	  des	  médiathèques	  françaises	  du	  réseau	  britannique	  :	  enjeux	  informationnels	  et	  

territoriaux.	  Janvier	  2006	  :	  Mémoire	  d’étude	  sous	  la	  direction	  d’Olivier	  Planchon.	  Diplôme	  de	  conservateur	  de	  bibliothèque.	  p.	  9.	  
5	  SUTTER,	  Eric.	  Le	  marketing	  des	  services	  d’information.	  Paris	  :	  ESF,	  1994.	  p.	  157.	  
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‘transmettre’,	   ‘propager’,	   ‘diffuser’,	   ‘répandre’.	  »	   6	  Les	  notions	  qui	  nous	  paraissent	   intéressantes	  

dans	  le	  cadre	  de	  notre	  projet	  sont	  celles	  de	  «	  transmission	  »	  et	  de	  «	  diffusion	  ».	  Le	  portail	  mis	  en	  

place	  a	  pour	  objectif	  la	  transmission	  d’un	  savoir	  et	  de	  connaissances,	  mais	  aussi,	  la	  volonté	  de	  dif-‐

fusion	  de	  ces	  connaissances.	  L’enjeu	  de	  ce	  portail	  est	  de	  parvenir	  à	  établir	  une	  connexion	  directe	  

entre	   éthique	   médicale	   et	   IUHMSP	   et	   de	   ce	   fait,	   d’accroître	   la	   visibilité	   de	   la	   bibliothèque	   de	  

l’IUHMSP.	  C’est	  d’ailleurs	  l’objet	  de	  ce	  mémoire	  que	  de	  réfléchir	  à	  l’accroissement	  de	  la	  visibilité	  

d’une	  bibliothèque	  grâce	  à	  un	  portail	  Internet	  thématique	  et	  de	  développer	  plus	  spécifiquement	  

dans	  le	  cadre	  de	  cette	  réflexion	  les	  enjeux	  de	  la	  communication.	  Nous	  allons	  donc	  étudier	  les	  at-‐

tentes	  et	   les	  besoins	  de	   la	  bibliothèque	  et	  de	   la	  Fondation	  par	   rapport	  au	   portail	  ;	   l’importance	  

d’une	  présence	  sur	  Internet	  pour	  une	  bibliothèque	  scientifique	  ;	  la	  communication	  institutionnelle	  

et	  spécifique	  à	  ce	  projet	  et	  enfin	  l’évolution	  de	  celui-‐ci	  vers	  une	  communication	  plus	  personnalisée	  

et	  collaborative,	  inspirée	  du	  concept	  du	  «	  web	  2.0	  ».	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6
	  de	  MIRIBEL	  Marielle,	  L'information	  et	  la	  communication	  en	  bibliothèque,	  op.cit.,	  p.	  3.	  
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I.	   Le	  lien	  entre	  Ethique	  médicale,	  Institut	  d’histoire	  de	  la	  médecine	  et	  la	  

Fondation	  Chassot	  et	  Guex	  

1.	   La	  visibilité	  :	  un	  enjeu	  communicationnel	  pour	  les	  deux	  parties	  

1.1	   La	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex	  :	  Un	  gage	  de	  visibilité	  pour	  la	  Fondation	  

Le	  14	  décembre	  1988	  est	  signé	  chez	  le	  notaire	  l’acte	  constitutif	  de	  la	  Fondation	  René	  Chassot	  pour	  

l’éthique	  médicale.	  En	  2002,	  à	  la	  mort	  de	  son	  secrétaire	  (Dr.	  Guex),	  la	  Fondation	  Chassot	  change	  

de	  nom	  et	  devient	  la	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex	  pour	  l’éthique	  médicale.	  

En	  1998,	  la	  Fondation	  possède	  cent	  cinquante	  ouvrages	  insérés	  dans	  la	  bibliothèque	  de	  monsieur	  

Guex.	   La	   Fondation	   souhaite	   alors	  mettre	   à	   disposition	   du	   grand	   public	   cette	   collection,	   qui	   va	  

progressivement	  s’agrandir	  à	  raison	  de	  deux	  cents	  ouvrages	  par	  an.	  	  

De	  par	  le	  domaine	  couvert	  par	  son	  fonds,	   la	  Fondation	  songe	  dans	  un	  premier	  temps	  à	  héberger	  

celui-‐ci	  à	  la	  bibliothèque	  de	  la	  faculté	  de	  médecine.	  Puis,	  en	  rencontrant	  le	  doyen	  de	  la	  faculté	  de	  

médecine	  de	  l’époque,	  le	  professeur	  Claude	  Peret,	  celui-‐ci	  lui	  conseille	  de	  se	  tourner	  vers	  l’Institut	  

d’histoire	  de	   la	  médecine	  et	  de	   la	  santé	  publique	  davantage	   intéressé	  par	   les	  sciences	  humaines	  

donc	  correspondant	  mieux	  au	  milieu	  transversal	  de	  l’éthique	  médicale.	  De	  plus,	  le	  docteur	  Lazare	  

Benaroyo	  connaissait	  le	  directeur	  de	  l’Institut,	  le	  professeur	  Vincent	  Barras,	  facilitant	  ainsi	  la	  prise	  

de	  contact.	  

Le	  contrat	  signé	  par	  les	  deux	  parties	  stipule	  que	  la	  Fondation	  finance	  l’achat	  des	  ouvrages	  (elle	  les	  

choisit,	  les	  commande	  et	  leur	  attribue	  une	  cote)	  la	  bibliothèque	  prend	  ensuite	  en	  charge	  le	  catalo-‐

gage	  et	  l’équipement	  de	  ces	  ouvrages.	  Les	  ouvrages	  restent	  la	  propriété	  de	  la	  Fondation.	  L’Institut	  

peut,	  s’il	  le	  souhaite,	  soumettre	  une	  proposition	  d’achat	  à	  la	  Fondation.	  

En	  contre-‐partie,	  l’Institut	  offre	  ses	  locaux	  et	  la	  bibliothèque	  assure	  la	  gestion	  du	  fonds.	  La	  biblio-‐

thèque	  consacre	  ainsi	  deux	  cents	  heures	  par	  an	   en	  moyenne	  au	   fonds	  de	   la	  Fondation	  Chassot.	  

Ces	  heures	   comprennent	   le	   catalogage,	   l’équipement,	   le	   prêt	  et	   le	   rangement	  des	  ouvrages.	  En	  

2009,	  deux	  cent	  trente-‐trois	  ouvrages	  du	  fonds	  Chassot	  ont	  été	  empruntés	  à	  l’Institut	  d’Histoire	  de	  

la	  médecine	  et	  de	  la	  santé	  publique.	  

De	  1995	  à	  2003,	   la	  Fondation	  a	   financé	  un	  poste	  d’enseignant	  en	  éthique	  (Dr.	  Lazare	  Benaroyo,	  

Privat	  Docent)	  à	   la	   faculté	  de	  médecine	  de	  Lausanne.	  A	  compter	  de	  2003,	   le	  poste	  a	  été	  pris	  en	  

charge	  par	  la	  faculté	  de	  biologie	  et	  médecine	  de	  l’Université	  de	  Lausanne,	  le	  docteur	  Lazare	  Bena-‐
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royo	  est	  nommé	  professeur	  en	  2007	  et	  la	  Fondation	  a	  pu	  continuer	  à	  constituer	  sa	  bibliothèque.	  

Actuellement,	   le	   fonds	  d’éthique	  hébergé	  par	   la	  bibliothèque	  de	   l’IUHMSP	  est	  constitué	  de	  deux	  

mille	  cinq	  cents	  ouvrages	  et	  de	  dix-‐sept	  périodiques	  (quatorze	  vivants	  et	  trois	  morts).	  	  

La	  Fondation,	  en	  hébergeant	  ses	  ouvrages	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’Institut	  profite	  gratuitement	  des	  

services	  de	  professionnels	  de	  la	  documentation	  et	  permet	  à	  son	  fonds	  d’être	  présent	  dans	  le	  plus	  

grand	  catalogue	  de	  Suisse	  Romande	  et	  de	  gagner	  ainsi	  une	  visibilité	  considérable.	  Cependant,	   la	  

Fondation	  reste	  très	  peu	  connue	  car	  lors	  des	  entretiens	  préliminaires	  à	  la	  création	  du	  portail,	  seu-‐

les	  huit	  personnes	  sur	  dix-‐huit	  la	  connaissaient	  (dont	  quatre	  faisaient	  partie	  du	  comité	  de	  la	  Fon-‐

dation).	  Au-‐delà	  des	  intérêts	  de	  la	  Fondation	  d’être	  hébergée	  à	  l’Institut	  nous	  allons	  voir	  que	  la	  bi-‐

bliothèque	  et	  l’Institut	  ont	  également	  un	  intérêt	  dans	  cet	  hébergement.	  

	  

1.2	   L’Institut	  et	  la	  bibliothèque	  :	  Un	  gain	  d’intérêt	  en	  terme	  de	  public	  

L’Institut	  et	  l’éthique	  médicale	  

L'Institut	  universitaire	  d'histoire	  de	  la	  médecine	  et	  de	  la	  santé	  publique	  (IUHMSP)	  a	  été	  créé	  juridi-‐

quement	  le	  12	  juin	  1987,	  sous	  l'impulsion	  du	  professeur	  Michel	  Dolivo7	  et	  inauguré	  le	  12	  octobre	  

1989	  à	  Lausanne.	  L’IUHMSP	  a	  été	  dirigé	  jusqu’en	  1993	  par	  M.	  G.	  Saudan,	  puis	  ad	  interim,	  jusqu’en	  

1995,	  par	  le	  prof.	  J.J.	  Dreifuss.	  Depuis	  1995,	  il	  est	  placé	  sous	  la	  direction	  de	  Vincent	  Barras,	  profes-‐

seur	  ordinaire	  à	  l’Université	  de	  Lausanne.	  	  

L’IUHMSP	  a	  pour	  mission	  de	  développer	  la	  recherche	  et	  l’enseignement	  en	  histoire	  sociale,	  cultu-‐

relle,	  épistémologique	  de	  la	  médecine	  et	  des	  sciences	  de	  la	  vie,	  ainsi	  que	  dans	  celui	  des	  études	  so-‐

ciales	  et	  de	  la	  médiation	  culturelle	  de	  la	  médecine	  et	  des	  sciences.	  Aujourd’hui	  dirigé	  par	   le	  pro-‐

fesseur	  Vincent	  Barras,	   l’Institut	  est	   composé	  de	  Martine	  Meyer,	   responsable	   collections,	   icono-‐

graphie,	  archives,	  d’Eliane	  Lehmann,	  secrétaire	  ainsi	  que	  de	  dix	  chercheurs,	  vingt-‐neuf	  collabora-‐

teurs	  libres8	  et	  sept	  doctorants.	  La	  recherche	  menée	  au	  sein	  de	  l’IUHMSP	  privilégie	  les	  approches	  

transversales,	   via	   des	   thématiques	   telles	   que	   le	   rapport	  médecine-‐société,	   la	   relation	  médecin-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7
	  DOLIVO,	  Michel.	  «	  Dès	  1945,	  se	  spécialise	  dans	  la	  recherche	  expérimentale	  sur	  la	  physiologie	  du	  système	  nerveux,	  à	  l'institut	  de	  physiologie	  de	  

l'université	  de	  Lausanne,	  à	  l'université	  libre	  de	  Bruxelles	  et	  à	  Johns	  Hopkins	  à	  Baltimore.	  Professeur	  ordinaire	  (1963-‐1986)	  de	  pharmacologie	  à	  
Lausanne.	  Ses	  travaux	  sur	  les	  relations	  entre	  ultrastructure	  et	  fonction	  de	  la	  cellule	  nerveuse	  dans	  différentes	  conditions	  métaboliques	  lui	  valent	  
le	  prix	  Marcel	  Benoist	  en	  1968.	  Membre	  du	  conseil	  de	  la	  recherche	  au	  Fonds	  national	  suisse	  de	  la	  recherche	  scientifique	  (1972-‐1984).	  »	  Vincent	  

Barras.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.hls-‐dhs-‐dss.ch/textes/f/F44426.php>	  

8
	  «	  Un	  collaborateur	  libre	  est	  défini	  comme	  étant	  un	  chercheur	  en	  relation	  étroite	  avec	  l’Institut	  d’histoire	  de	  la	  médecine	  en	  raisons	  de	  recherches	  

menées	  dans	  le	  domaine	  de	  l’histoire	  de	  la	  médecine,	  tout	  en	  ayant	  par	  ailleurs,	  dans	  certains	  cas,	  des	  attaches	  institutionnelles	  bien	  définies	  
dans	  d’autres	  universités	  (Fribourg,	  Genève).	  Ces	  collaborations	  représentent	  pour	  chacun	  d’entre	  eux	  un	  temps	  de	  travail	  de	  l’ordre	  de	  10	  à	  20%	  
maximum.	  »	  Vincent	  Barras	  
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malade,	  ou	  encore	  la	  construction	  des	  pratiques	  et	  des	  concepts	  médicaux.	  D’ailleurs,	  l’éthique	  est	  

une	  discipline	  transversale	  reliant	  les	  sciences	  humaines	  et	  la	  médecine.	  

L’unité	  d’éthique,	  gérée	  par	  le	  professeur	  Lazare	  Benaroyo,	  initialement	  intégrée	  au	  Centre	  Hospi-‐

talier	  Universitaire	  Vaudois	  (CHUV)	  a	  été	  rattachée	  à	  l’Institut	  en	  juillet	  2010.	  L’éthique	  fait	  donc	  

désormais	  entièrement	  partie	  des	  activités	  de	  l’Institut.	  Des	  séminaires	  seront	  organisés	  autour	  de	  

l’éthique	  médicale	  au	  sein	  de	  l’Institut	  à	  compter	  de	  septembre	  2010.	  L’éthique	  médicale	  devient	  

donc	   une	   activité,	   un	   domaine	   pleinement	   assimilé	   à	   l’Institut	   et	   la	   communication	   autour	   du	  

fonds	  hébergé	  à	   l’Institut	  se	  fera	  en	  parallèle	  à	  ce	  rattachement	  pour	   lui	  donner	  encore	  plus	  de	  

poids.	  	  

	  
La	  bibliothèque	  et	  l’éthique	  médicale	  

La	  Bibliothèque	  de	  l’IUHMSP	  a	  ouvert	  ses	  portes	  au	  public	  au	  printemps	  1990.	  Danièle	  Calinon	  en	  

a	  été	  la	  bibliothécaire	  responsable	  de	  mars	  1990	  à	  juillet	  2008.	  En	  septembre	  2008,	  Daniela	  Vaj	  lui	  

succèda.	  Dès	  1990,	  les	  livres	  furent	  catalogués	  dans	  le	  catalogue	  du	  Réseau	  des	  bibliothèques	  de	  

Suisse	  occidentale	  :	  réro9.	  La	  bibliothèque	  était	  administrativement	  rattachée	  à	  l’Institut	  jusqu’en	  

mars	  2005,	  année	  au	  cours	  de	  laquelle,	  dans	  une	  logique	  d’optimisation	  des	  ressources	  du	  centre	  

hospitalier	  universitaire	  vaudois	   la	  bibliothèque	  fut	  rattachée	  aux	  bibliothèques	  universitaires	  de	  

médecine	  et	  santé	  publique,	  tout	  en	  stipulant	  que	  la	  bibliothèque	  restait	  physiquement	  sur	  le	  site	  

de	  l’Institut.	  

Actuellement,	  la	  bibliothèque	  est	  dirigée	  par	  Daniela	  Vaj	  (environ	  vingt-‐cinq	  heures	  par	  semaine)	  ;	  

y	   travaillent	   aussi	   une	   assistante	   en	   information	   documentaire	  :	  Manoo	  Gobin	   (environ	   dix-‐sept	  

heures	  par	   semaine),	   ainsi	  que,	  avec	  un	  contrat	  à	  durée	  déterminé,	  un	  assistant	  en	   information	  

documentaire,	   Jonathan	  Weber	   (20	  heures	  par	  semaine)	  et	  une	  apprentie	  Agent	  en	   Information	  

Documentaire	  (AID)	  :	  Caeiro	  Liliana	  (trente-‐deux	  heures	  par	  semaine).	  	  

Les	  domaines	  privilégiés	  de	  la	  bibliothèque	  sont	  :	  l'histoire	  de	  la	  psychiatrie	  et	  des	  neurosciences,	  

la	  philosophie	   de	   la	  médecine	  et	   l'éthique	  médicale,	   l'histoire	  de	   la	  médecine	  antique,	   l'histoire	  

des	  hôpitaux	  et	  des	   institutions	  médicales,	   l'histoire	  de	   la	  médecine	  en	  Suisse,	  plus	  particulière-‐

ment	  dans	   le	  canton	  de	  Vaud.	  La	  bibliothèque	  possède	  une	  collection	  de	  plus	  de	  trente	  mille	  ti-‐

tres.	   Le	   fonds	   ancien	   (livres	   publiés	   entre	   le	   XVIème	   et	   le	   XIXème	  siècle)	   de	   la	   bibliothèque	   est	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9
	  RÉRO	  (REseau	  ROmand)	  est	  le	  catalogue	  des	  bibliothèques	  de	  Suisse	  occidentale.	  Il	  regroupe	  des	  bibliothèques	  universitaires,	  publiques	  et	  patri-‐
moniales	  des	  cantons	  de	  Genève,	  Fribourg,	  Jura,	  Neuchâtel,	  Valais	  et	  Vaud.	  RÉRO	  est	  un	  catalogue	  encyclopédique	  donnant	  accès	  non	  seulement	  
à	  des	  références	  bibliographiques,	  mais	  également	  à	  des	  documents	  numériques	  (thèses,	  revues	  électroniques,	  images,	  collections	  patrimoniales	  
numérisées).	  RÉRO	  recense	  environ	  6	  six	  millions	  de	  livres,	  deux	  cent	  vingt	  mille	  titres	  de	  revues,	  ainsi	  que	  des	  archives,	  des	  partitions	  musicales,	  
des	  DVDs,	  des	  CDs,	  des	  vidéocassettes,	  des	  thèses,	  des	  revues	  électroniques,	  etc.	  Il	  est	  accessible	  sur	  Internet	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
http://opac.rero.ch	  
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composé	  de	  quatre	  mille	  sept	  cents	  titres.	  En	  outre,	  la	  bibliothèque	  reçoit	  une	  centaine	  de	  pério-‐

diques	  spécialisés.	  Certaines	  revues	  sont	  consultables	  en	  ligne	  dans	  la	  base	  de	  données	  PERUNIL10.	  	  

Accueillir	   le	   fonds	  d’éthique	  médicale	  à	   la	  bibliothèque	  permettait	  d’ouvrir	   le	  public	  d’intéressés	  

non	  plus	   seulement	  aux	  chercheurs11,	  mais	  aussi	   à	  des	   cliniciens	  et	  praticiens12	   confrontés	  dans	  

leur	   travail	   à	   ces	   questions.	   Ce	   nouveau	   public,	   attendu	   et	   souhaité	   en	   accueillant	   ce	   fonds,	   ne	  

s’est	  malheureusement	  pas	  manifesté.	  Par	  contre,	  le	  fonds	  est	  devenu	  une	  référence	  pour	  les	  étu-‐

diants	  de	  la	  faculté	  de	  médecine.	  

L’Institut	  et	  la	  bibliothèque	  en	  accueillant	  ce	  fonds	  espéraient	  attirer	  un	  nouveau	  public	  :	  les	  prati-‐

ciens.	  Même	  si	  ceux-‐ci	  ne	  sont	  pas	  venus,	  ce	  sont	  les	  étudiants	  qui	  sont	  demandeurs	  en	  éthique.	  

Le	  portail	  aura	  donc	  pour	  vocation	  d’intéresser	  les	  praticiens	  à	  l’éthique	  et	  de	  répondre	  à	  leurs	  be-‐

soins	  à	  distance,	  devenant	  ainsi	  un	  outil	  de	  médiation	  entre	  la	  bibliothèque	  et	  les	  praticiens.	  Nous	  

allons	  maintenant	  voir	  ce	  qu’est	  l’éthique	  médicale	  mais	  aussi	  ce	  qu’est	  un	  portail	  et	  les	  enjeux	  liés	  

à	  la	  création	  d’un	  tel	  produit	  hypermédiatique.	  	  

	  

2.	   Un	  thème,	  un	  outil,	  un	  projet	  

2.1	   L’éthique	  médicale	  

L’éthique	  médicale	  :	  définition 

L’éthique	  vient	  du	  mot	  grec	  Aethos	  qui	  signifie	  le	  comportement	  individuel,	  par	  rapport	  à	  celui	  de	  

la	  Société,	  comportement	  non	  spontané,	  mais	  mûrement	  réfléchi	  et	  qui	  ne	   laisse	  pas	  de	  place	  à	  

l’improvisation.	  Aujourd’hui,	  comme	  le	  signale	  Christian	  Herve	  «	  l’éthique	  médicale	  est	  une	  disci-‐

pline	  qui	  s’est	  imposée	  dans	  les	  sciences	  humaines	  à	  l’interface	  entre	   la	  médecine,	  la	  biologie,	  la	  

philosophie,	   la	  psychologie	  et	   l’anthropologie	  dans	   le	  début	  des	  années	  1990	  en	  France,	  dans	   la	  

continuité	  de	  mouvements	  sociaux	  constitués	  dans	  les	  pays	  anglo-‐saxons	  dans	  la	  seconde	  moitié	  

du	  20ème	  siècle.	  »13	  Cependant,	  il	  faut	  bien	  distinguer	  l’éthique	  et	  la	  morale	  qui	  sont	  deux	  notions	  

distinctes.	  Paul	  Ricoeur	  a	  bien	  résumé	  :	  	  «	  au	  delà	  de	  la	  morale	  :	  l’éthique	  ».	  L’éthique	  est	  dans	  une	  

visée,	  de	  l’ordre	  de	  l’interrogation,	  de	  la	  recherche,	  alors	  que	  la	  morale	  est	  une	  obligation.	  

L’intérêt	  actuel,	  pour	  le	  domaine	  de	   l’éthique	  médicale	  a	  été	  suscité	  par	  le	  progrès	  des	  données	  
scientifiques	  de	  la	  médecine.	  Dans	  le	  passé,	  le	  praticien,	  n’avait	  pas	  d’autres	  alternatives	  sinon	  la	  
guérison,	  du	  moins	  la	  diminution,	  ou	  la	  suppression	  de	  la	  souffrance.	  Dans	  le	  passé,	  aucun	  méde-‐
cin	  n’éprouvait	  un	  besoin	  de	   considérer	   le	   concept	  de	   la	  mort.	  Aujourd’hui,	   avec	   les	  nouvelles	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10
	  Perunil	  est	  une	  base	  de	  données	  produite	  par	  les	  bibliothèques	  universitaires	  de	  Lausanne	  qui	  donne	  accès	  au	  texte	  intégral	  de	  revues	  électroni-‐

ques.	  Elle	  est	  accessible	  depuis	  les	  sites	  de	  l’université	  et	  du	  CHUV	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  <http://perunil.unil.ch/perunil/periodiques/>	  
11	  Philosophes,	  membres	  de	  commission	  d’éthique,	  organisations	  internationales	  (UNESCO,	  OMS)…	  
12	  Médecins	  généralistes,	  cliniciens…	  
13
	  HERVE,	  Christian.	  Essai	  sur	  une	  définition	  de	  l’éthique	  médicale.	  p.1	  .	  Disponible	  sur	  :	  

<http://infodoc.inserm.fr/ethique/cours.nsf/0/c0b945e14621fb97c1256e7f004599d5?OpenDocument>	  
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	   	   13	  

techniques,	  qui	  permettent	  de	  maintenir	  un	  organisme	  vivant,	   le	  diagnostic	  de	   la	  mort	  obéit	   à	  
des	  règles	  scientifiques	  bien	  définies,	  par	  les	  textes	  légaux,	  qui	  définissent	  la	  mort	  cérébrale.	  Au-‐
jourd’hui	   les	  acquisitions	  récentes	  et	  vertigineuses	  dans	  plusieurs	  domaines,	  telles	  la	  recherche,	  
l’expérimentation,	  les	  investigations,	  les	  thérapeutiques	  médicales	  et	  chirurgicales	  sur	  le	  malade	  
et	  même	  sur	   le	  foetus,	   les	  transplantations	  d’organes,	   la	   fécondation	  assistée	  et	  autres	  acquisi-‐
tions	   renouvelées,	   créent	   des	   dilemmes	   pour	   lesquels,	   le	   médecin	   n’a	   pas	   de	   réponse,	   toute	  
prête,	   et	  qui	  nécessitent	   la	   réflexion	   individuelle	  ou	  de	   l’équipe	   soignante	  avant	   toute	  décision	  
thérapeutique.	  Or	   il	  y	  est	  souvent	  confronté	  seul	  et	  a	  un	  devoir	  de	  réponse	  ou	  d’improvisation,	  
qui	  est	  censé	  contenter	  les	  exigences	  scientifiques	  et	  celles	  du	  respect	  de	   la	  personne	  humaine,	  
de	  la	  morale,	  de	  la	  culture,	  de	  la	  religion,	  les	  intérêts	  de	  la	  communauté	  et	  de	  la	  justice	  distribu-‐
tive	  des	  soins.14	  	  

	  

Pour	  aider	  le	  praticien	  dans	  son	  exercice	  des	  règles	  éthiques,	  des	  codes	  sont	  régulièrement	  mis	  à	  

jour.	  

	  
Les	  codes	  

L’éthique	  médicale	  est	  celle	  qui	  pour	  toutes	  les	  décisions	  médicales	  thérapeutiques,	  préventives,	  

de	  recherche	  et	  d’expérimentation,	  nous	  fournit	  des	  directives	  propres	  à	  dicter	  notre	  comporte-‐

ment,	  pour	  la	  meilleure	  des	  conduites	  possibles,	  dans	  le	  respect	  de	  la	  dignité	  humaine,	  de	  la	  mo-‐

rale,	  de	  la	  déontologie,	  des	  lois,	  et	  d’un	  serment	  prêté	  préalablement	  à	  l’exercice	  de	  la	  profession	  

médicale.	  C’est	  le	  serment	  d’Hippocrate	  que	   le	  médecin	  prête	  avant	  l’exercice	  de	  sa	  profession.	  

Ce	  serment	  vieux	  de	  plusieurs	  siècles	  reste	   inamovible	  et	  continue	  de	  garantir	   l’art	  médical,	  son	  

humanisme,	  sa	  dignité	  et	  le	  respect	  des	  patients	  et	  de	  leur	  entourage.15	  	  

	  
Le	  serment	  d’Hippocrate	  rédigé	  au	  IVème	  siècle	  av.	  J-‐C	  reste	  jusqu’au	  XIXème	  siècle	  une	  référence	  

exprimant	  des	  règles	  fondamentales	  à	  respecter	  et	  constituant	  un	  lien	  solide	  pour	  les	  médecins	  :	  

avec	  ce	  texte,	  ils	  engagent	  leur	  vie	  professionnelle.	  	  

Cependant,	  à	  cause	  de	  l’expérience	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  et	  des	  expérimentations	  sur	  les	  

êtres	  humains	  menées	  notamment	  dans	   les	   camps	  de	  concentration,	   le	   serment	  d’Hippocrate	  a	  

été	  jugé	  insuffisant	  et	  a	  été	  complété	  par	  le	  code	  de	  Nuremberg	  élaboré	  en	  1947.	  Le	  code	  de	  Nu-‐

remberg	  est	  nommé	  ainsi	  à	  cause	  des	  procès	  de	  Nuremberg,	  mené	  par	  un	  tribunal	  militaire	  inter-‐

national	  qui	  a	  défini	  les	  crimes	  contre	  l’humanité	  et	  qui	  a	  jugé	  les	  responsables	  politiques	  de	  l’Etat	  

allemand,	  assisté	  par	  un	  tribunal	  militaire	  américain	  constitué	  pour	   juger	  certains	  médecins	  alle-‐

mands	   responsables	   de	   crime	  de	   guerre	   et	   de	   crimes	   contre	   l’humanité.	   Claire	  Ambroselli	   nous	  

explique	  la	  création	  de	  ce	  code	  et	  sa	  signification	  :	  «	  […]	  le	  Tribunal	  militaire	  américain,	  avant	  de	  

prononcer	  sa	  sentence,	  a	  jugé	  nécessaire	  de	  définir	  dix	  règles	  d’éthique	  médicale	  élaborées	  à	  par-‐

tir	  de	   l’instruction	  du	  procès	  (expertises,	  consultation,	   interrogatoires	  des	  accusés…).	  Ces	  dix	  rè-‐

gles,	  qu’on	  appelle	  depuis	  le	  Code	  de	  Nuremberg,	  témoignent	  directement,	  à	  la	  fois	  de	  la	  crise	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14
	  HAMZA,	  Béchir	  et	  BEN	  SALAH,	  Nabil.	  L’éthique	  médicale	  en	  question.	  Ses	  applications	  à	  l’âge	  préscolaire.	  p.	  1-‐2	  .	  Disponible	  sur	  :	  

<http://www.comiteethique.rns.tn/ethique/CONFERENCES_ET_PUBLICATIONS/ETHIQUE_MEDICALE_QUESTION.pdf>	  	  
15
	  Ibid,	  p.	  1-‐2.	  
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l’éthique	  médicale	  et	  d’une	  ébauche	  de	  solution	  proposée	  dans	  ces	  conditions	  tragiques.	  »16	  Claire	  

Ambroselli	   continue	   en	   définissant	   la	   spécificité	   et	   l’importance	   du	   code	   de	   Nuremberg	   pour	  

l’éthique	  :	  	  

L’importance	   du	   Code	   de	   Nuremberg	   tient	   autant	   au	   nouveau	   type	   de	   texte	   qu’il	   représente	  
qu’au	  contenu	  de	  ses	  principes.	  A	  la	  base	  de	  ces	  nouveaux	  principes	  :	  le	  consentement	  volontaire	  
du	  sujet.	  C’est	  le	  premier	  principe	  exprimé,	  à	  la	  différence	  des	  directives	  allemandes	  de	  1931	  qui	  
commencent	  par	  les	  exigences	  scientifiques	  et	  par	  les	  nouvelles	  obligations	  du	  médecin,	  considé-‐
ré	  comme	  ‘responsable	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  santé	  de	  chaque	  individu’,	  sans	  insister,	  comme	  le	  texte	  
de	   Nuremberg,	   sur	   la	   ‘nécessité	   absolue’	   du	   consentement	   volontaire	   d’un	   sujet	   expérimental	  
qui	  jouit	  de	  ‘capacité	  légale	  totale	  pour	  consentir’.	  C’est	  ce	  principe	  [d’autonomie	  du	  patient]	  qui	  
transforme	  fondamentalement	   la	  relation	  médicale	  et	  qui	  devra	  être	  peu	  à	  peu	  mise	  en	  œuvre	  
dans	  les	  sociétés	  modernes.17	  	  
	  

Ainsi,	   selon	   Claire	   Ambroselli,	   «	  Du	   Serment	   d’Hippocrate	   au	   Code	   de	   Nuremberg,	   la	   crise	   de	  

l’éthique	  médicale	   témoigne	   de	   la	   place	   fondamentale	   de	   la	  médecine	   dans	   la	   culture	   occiden-‐

tale.	  »18	  Cependant,	   les	   règles	  de	   l’éthique	  étant	  dépendantes	  des	  progrès	  et	  de	   l’évolution	  des	  

sociétés,	   d’autres	   codes	   ont	   été	   énoncés	   après	   celui	   de	  Nuremberg	   notamment	   celui	   d’Helsinki	  

(1964),	   de	  Tokyo	   (1975)	   puis	  de	  Paris	   (2005).	  Mais	   le	   code	  de	  Nuremberg	  est	   l’élément	  déclen-‐

cheur	   dans	   le	   développement	   des	   principes	   d’éthique	   médicale	   qui	   ont	   abouti	   à	   des	   comités	  

d’éthique	  médicaux	  ou	  nationaux	  et	  à	  des	  réunions	  internationales	  de	  bioéthique.	  

	  
Les	  comités	  d’éthique	  

Le	  2	  décembre	  1983,	  François	  Mitterand,	  président	  de	  la	  République	  française,	  participait	  à	  la	  pre-‐

mière	  réunion	  de	  travail	  du	  Comité	  consultatif	  national	  d’éthique	  pour	  les	  sciences	  de	  la	  vie	  et	  de	  

la	  santé,	  créé	  par	  décret	  quelques	  mois	  plus	  tôt.	  Le	  Président	  venait	  préciser	  les	  enjeux	  de	  cette	  

création	  :	  	  

J’irai	  tout	  de	  suite	  à	  l’essentiel.	  La	  science	  d’aujourd’hui	  prend	  souvent	  l’homme	  de	  vitesse.	  Il	  faut	  
essayer	  d’y	  remédier	  :	  voilà	  dans	  le	  domaine	  qui	  est	  le	  vôtre,	  la	  raison	  d’être	  du	  comité…Le	  déve-‐
loppement	   de	   la	   recherche	   nous	   contraint	   à	   des	   interrogations	   plus	   fondamentales	   encore.	  
Qu’est	  ce	  que	  la	  mort,	  si	  les	  progrès	  des	  techniques	  de	  réanimation	  permettent	  une	  survie	  végé-‐
tative	  presque	  indéfinie	  ?	  Qu’est	  ce	  que	   la	  vie,	  si	  l’on	  peut	  en	  reconstituer	  les	  éléménts	  ?	  Qu’est	  
ce	  que	   la	  personne,	   si	   l’expérimentation	  génétique	  permet	  d’agir	   sur	   les	   identités	  ?	   (Allocution	  
prononcée	  le	  2	  décembre	  1983).	  	  
	  

La	  Suisse	  est	  une	  confédération	   il	  n’y	  a	  donc	  pas	  d’organisme	  d’Etat	  comme	  en	  France.	  Mais	  dès	  

1943,	  les	  cinq	  facultés	  de	  médecine,	  les	  deux	  facultés	  de	  médecine	  vétérinaire	  ainsi	  que	  la	  Fédéra-‐

tion	   des	   médecins	   suisses	   (FMH)	   fondèrent	   l’Académie	   Suisse	   des	   Sciences	   Médicales	   (ASSM).	  

Celle-‐ci	  a	  pour	  mission	  de	  clarifier	  les	  problèmes	  éthiques	  liés	  au	  développement	  de	  la	  médecine	  

et	  de	  ses	  conséquences	  sur	   la	  société,	  mener	  une	  réflexion	  approfondie	  sur	   l’avenir	  de	   la	  méde-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  AMBROSELLI,	  Claire.	  L’éthique	  médicale.	  Paris	  :	  Presses	  Universitaires	  de	  France,	  Que	  sais-‐je	  ?,	  n°2422.	  1988,	  p.	  4.	  
17	  Ibid,	  p.	  108.	  
18
	  Ibid,	  p.	  117.	  

m
em

_0
05

76
18

0,
 v

er
si

on
 1

 - 
13

 M
ar

 2
01

1



	   	   15	  

cine	  et	  s’engager	  dans	   la	  politique	  des	  hautes	  écoles,	  de	   la	  science	  et	  de	  conseiller	  à	   l’attention	  

des	  politiciens	  et	  des	  autorités;	  enfin	  assurer	  la	  communication	  entre	  la	  médecine	  scientifique	  et	  

la	  pratique.	  Béchir	  Hamza	  et	  Nabil	  Ben	  Salah	  spécifient	  le	  rôle	  et	   les	  missions	  qu’ont	   les	  comités	  

d’éthique	  nationaux	  :	  	  

Le	  Comité	  d’Ethique	  [Les	  comités	  d’éthique	  nationaux]	  n’a	  nullement	  la	  prétention,	  ce	  qui	  serait	  
contraire	  à	  sa	  mission,	  d’apporter	  des	  solutions	  toutes	  faites	  dans	  un	  domaine	  aussi	  sensible	  et	  
évolutif,	  que	  la	  biotechnologie.	  Il	  n’a	  pas	  non	  plus	  le	  pouvoir	  de	  légiférer	  ou	  de	  réglementer	  ;	  tâ-‐
ches	  qui	  appartiennent	  au	  pouvoir	  législatif	  ou	  aux	  autorités	  compétentes.	  Néanmoins	  de	  par	  sa	  
qualité	   nationale	   et	   consultative,	   il	   est	   une	   référence	   à	   la	   détermination	   des	   implications	   éthi-‐
ques	  de	   la	  politique	  de	   santé	   et	  un	  gage	  du	   ‘respect	  du	  progrès’	   et	  du	   respect	  de	   la	  personne	  
humaine.19	  

	  
L’éthique	  est	  donc	  désormais	  une	  discipline	  à	  part	  entière	  et	  réglementée	  grâce	  à	  des	  conventions	  

internationales.	  Jusqu’ici,	   la	  Fondation	  n’a	  eu	  aucune	  politique	  de	  communication	  et	  l’objectif	  du	  

portail	  était	  de	  créer	  un	  outil	  de	  communication	  à	  part	  entière	  afin	  de	  promouvoir	  simultanément	  

l’éthique	   et	   la	   Fondation.	   Être	   présent	   sur	   Internet	   répond	   à	   une	   volonté	   d’ouvrir	   le	   fonds	   à	  

d’autres	  personnes	  qu’aux	  spécialistes	  et	  de	  pouvoir	  toucher	  un	  public	  qui	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  se	  

déplacer	  (les	  actifs)	  ou	  qui	  n’a	  pas	  connaissance	  de	  ce	  fonds.	  Nous	  allons	  désormais	  voir	  grâce	  à	  

quel	  support	  nous	  avons	  essayé	  de	  développer	  l’intérêt	  envers	  l’éthique	  médicale	  et	  tous	  les	  en-‐

jeux	  liés	  au	  choix	  du	  support.	  

	  

2.2	   Un	  portail	  pour	  valoriser	  le	  fonds	  

L’éthique	  médicale	  soulève	  parfois	  des	  questions	  particulièrement	  délicates,	  comme,	  par	  exemple,	  

l’euthanasie.	  C’est	   lorsque	   le	  thème	  est	  en	  «	  vogue	  »	  qu’il	  est	   le	  plus	  difficile	  de	  trouver	  une	   in-‐

formation	  pertinente	  et	  certifiée.	  C’est	  donc	  là	  l’objectif	  de	  notre	  portail	  :	  apporter	  à	  l’usager	  une	  

information	  de	  qualité,	  validée	  par	  un	  expert,	  mais	  aussi	  de	  lui	  apporter	  des	  ressources	  accessibles	  

dans	  un	  lieu	  identifié.	  En	  effet,	  l’éthique	  est	  une	  discipline	  transversale	  que	  l’on	  retrouve	  dans	  de	  

nombreuses	  bases	  de	  données	  médicales	  sans	  pour	  autant	  que	  celles-‐ci	  soient	  spécialisées	  dans	  

cette	  discipline.	  De	  plus,	  le	  fonds	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex	  avec	  deux	  mille	  cinq	  cents	  ou-‐

vrages	  est	  très	  riche	  et	  est	  unique	  en	  Suisse	  Romande.	  

Ainsi,	  afin	  de	  développer	  l’intérêt	  pour	  l’éthique	  médicale,	  nous	  avons	  décidé	  de	  créer	  un	  portail	  

entièrement	  dédié	  à	  ce	  thème,	  en	  mettant	  au	  second	  plan	   la	  bibliothèque.	  En	  effet,	   le	  fonds	  ap-‐

partenant	  à	  une	  Fondation	  privée,	  il	  fallait	  parvenir	  à	  faire	  de	  la	  promotion	  pour	  la	  Fondation	  et	  à	  

faire	   le	   lien	   avec	   la	   bibliothèque.	   L’objectif	   était	   donc,	   au	   travers	   de	   la	   promotion	   de	   l’éthique,	  

d’encourager	  les	  internautes	  à	  venir	  consulter	  les	  ouvrages	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  à	  la	  bibliothè-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  HAMZA,	  Béchir	  et	  BEN	  SALAH,	  Nabil.	  L’éthique	  médicale	  en	  question.	  Ses	  applications	  à	  l’âge	  préscolaire.	  op.	  cit.,	  p.	  4.	  
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que.	  La	  bibliothèque	  est	  ainsi	  omniprésente	  sur	  le	  portail,	  mais	  tout	  en	  restant	  discrète	  et	  en	  met-‐

tant	  à	  l’honneur	  et	  au	  premier	  plan	  l’éthique	  médicale.	  En	  cela	  le	  portail	  est	  dit	  «	  vertical	  »,	  c’est-‐

à-‐dire	  qu’il	  s’adresse	  à	  un	  public	  spécialisé	  et	  est	  fédéré	  autour	  d’un	  sujet,	  on	  peut	  aussi	  parler	  de	  

«	  portail	  de	  niche	  ou	  sous-‐portail	  »20	  L’objectif	  de	   ce	  portail,	  malgré	  son	   identité	   fortement	  mar-‐

quée	  par	  l’éthique	  médicale	  est	  d’imposer	  la	  bibliothèque	  comme	  une	  référence	  dans	  le	  domaine.	  

La	  médiathèque	  de	  Dole	  dans	  le	  Jura,	  a	  adopté	  la	  même	  stratégie	  de	  communication	  avec	  succès.	  

En	  effet,	  celle-‐ci	  a	  mis	  sur	  pied	  un	  blog	  thématique	  intitulé	  Médiamus.	  «	  Celui-‐ci	  est	  perçu	  d'abord	  

comme	  un	  blog	  thématique	  musical,	  avant	  d'apparaître	  comme	  un	  service	  de	   la	  bibliothèque	  de	  

cette	  ville.	  Ce	  positionnement	  lui	  permet	  d'être	  classé	  soixante-‐dixième	  sur	  les	  cent	  blogs	  les	  plus	  

remarqués	  dans	   le	   classement	  proposé	  par	  Wikio	  en	   novembre	  2009,	   classement	   composant	   la	  

communauté	  d'intérêt	  des	  amateurs	  de	  musique.	  »21	  L’objectif	  	  de	  notre	  portail	  est	  le	  même	  mais	  

l’outil	   proposé	   diffère	   réellement,	   notamment	   aussi	   de	   par	   le	   public	   ciblé.	   Les	   médias	   sociaux	  

(blogs,	  wiki…)	  ne	  sont	  pas	  estimés	  par	   les	  chercheurs	  et	  praticiens	  (nous	   reviendrons	  sur	  cet	  as-‐

pect	   en	   quatrième	   partie)	   c’est	   pourquoi	   nous	   avons	   décidé	   de	   réaliser	   un	   «	  portail	   documen-‐

taire	  »	  considéré	  comme	  beaucoup	  plus	  fiable	  par	  les	  chercheurs.	  En	  effet,	  un	  portail	  met	  en	  œu-‐

vre	  un	  véritable	  «	  cycle	  de	  gestion	  de	  l’information	  […]	  depuis	  l’identification	  des	  sources	  jusqu’à	  

leur	   diffusion.	  »22	   car	   «	  avant	   la	  mise	   en	   place	   du	   portail,	   l’information	   est	   déjà	   présente,	  mais	  

éparpillée,	  mal	  présentée	  ou	  mal	   indexée,	   ce	  qui	   la	   rend	  difficile	  à	   trouver	  et	  à	  exploiter	  »23.	   Le	  

travail	  d’identification	  des	  sources	  constitue	  une	  brique	  tout	  à	  fait	  essentielle	  dans	  la	  construction	  

d’un	  portail	  car	  l’intérêt	  d’un	  portail	  réside	  en	  grande	  partie	  dans	  le	  contenu	  de	  ses	  liens	  hypertex-‐

tes.	  Un	  portail	  n’a	  pas	  de	  contenu	  propre	  à	  lui,	  c’est	  une	  passerelle	  pour	  accéder	  à	  des	  résultats	  si-‐

tués	  ailleurs.	  Les	  liens	  vers	  lesquels	  pointent	  un	  portail	  forment	  donc	  l’intérêt	  et	  la	  richesse	  de	  cet	  

outil.	   Si	   les	   sources	   sélectionnées	   sont	   intéressantes	   et	   riches	   alors	   le	   portail	   sera	   considéré	  

comme	  une	  référence	  dans	  son	  domaine.	  Au-‐delà	  de	  l’importance	  de	  la	  sélection	  celle	  de	  la	  diffu-‐

sion,	   c’est-‐à-‐dire	   la	  manière	  de	  présenter	   les	   sources	  de	   façon	  claire	  et	   facile	  d’accès	  est	  essen-‐

tielle	  :	  c’est	  «	  la	  clé	  de	  l’utilisation	  d’un	  portail	  »24	  nous	  reviendrons	  sur	  ce	  point	  en	  deuxième	  par-‐

tie.	  	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  STILLER	  Henri.,	  Le	  portail,	  outil	  fédérateur	  d’information	  et	  de	  connaissances,	  Documentaliste-‐Sciences	  de	  l’information	  2001,	  vol.	  38,	  n°1.	  p.	  40.	  

Disponible	  sur	  :	  <http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=DOCSI&ID_NUMPUBLIE=DOCSI_381&ID_ARTICLE=DOCSI_381_0039>	  
21	  MERCIER,	  Silvère.	  Quelle	  identité	  numérique	  institutionnelle	  pour	  les	  bibliothèques	  et	  les	  centres	  documentaires,	  Documentaliste	  -‐	  Sciences	  de	  

l'information,	  2010,	  vol.	  47,	  n°	  1.	  p.	  40-‐41.	  	  
22	  BENARD,	  Jean-‐Louis	  (dir.).	  Les	  portails	  d’entreprise	  :	  conception	  et	  mise	  en	  œuvre.	  Lavoisier	  :	  2002.	  p.	  21-‐24.	  
23	  Ibid,	  p.	  84.	  
24
	  BENARD,	  Jean-‐Louis	  (dir.).	  Les	  portails	  d’entreprise	  :	  conception	  et	  mise	  en	  œuvre.	  op.	  cit.,	  p.	  84.	  
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Le	  choix	  de	  l’outil	  

Lorsque	  nous	  avons	  débuté	  ce	  projet,	  nous	  nous	  sommes	  demandés	  vers	  quel	  outil	  et	  vers	  quel	  

hébergement	  nous	   tourner.	  Nous	  avions	  deux	   possibilités.	   L’Institut	  étant	   rattaché	  administrati-‐

vement	  au	  CHUV,	   le	  portail	  pouvait	  être	  hébergé	  par	  cette	  structure	  et	  utiliser	  son	   logiciel,	  Live-‐

link25.	  Mais	   l’Institut	  étant	   rattaché	  académiquement	  à	   l’Université	  de	  Lausanne	   (UNIL)	  nous	  au-‐

rions	  pu	  choisir	  de	  nous	  tourner	  vers	  la	  faculté	  de	  médecine	  et	  donc	  choisir	  de	  travailler	  avec	  Ja-‐

hia26.	  La	  charte	  graphique	  imposée	  à	  la	  faculté	  de	  médecine	  (couleurs	  peu	  enthousiasmantes),	  ma	  

connaissance	  préalable	  de	  Livelink	  (j’avais	  déjà	  travaillé	  sur	  ce	  logiciel	  lors	  de	  mon	  stage	  de	  master	  

1	  à	  bioMérieux)	  ainsi	  que	  la	  volonté	  du	  directeur	  de	  l’Institut	  de	  conserver	  une	  charte	  graphique	  

similaire	  pour	  le	  site	  d’éthique	  que	  celle	  de	  l’Institut	  nous	  ont	  engagé	  à	  nous	  tourner	  vers	  un	  hé-‐

bergement	  au	  CHUV	  avec	  Livelink.	  Lors	  de	  notre	  premier	  rendez-‐vous	  avec	  le	  service	  de	  communi-‐

cation	  du	  CHUV,	  celui-‐ci	  nous	  a	  également	  proposé	  de	  travailler	  avec	  wordpress	  pour	  la	  réalisation	  

de	  notre	  portail,	  outil	  qui	  nous	  aurait	  permis	  d’être	  plus	  libres	  au	  niveau	  de	  la	  réalisation	  mais	  qui	  

nous	  empêchait	  d’être	  hébergés	  au	  CHUV.	  En	  effet,	  le	  CHUV	  refuse	  d’héberger	  les	  blogs	  wordpress	  

pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  et	  de	  confidentialité,	  ce	  refus	  d’hébergement	  fut	  la	  raison	  principale	  

de	  notre	  choix	  de	  ne	  pas	  travailler	  avec	  Wordpress.	  Nous	  verrons	  par	  la	  suite	  l’importance	  que	  les	  

chercheurs	  accordent	  au	  crédit	  de	  l’information	  et	  combien	  l’hébergement	  au	  CHUV	  est	  important	  

dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet.	  	  

Cette	  décision	  d’hébergement	  est	  essentielle	  en	  terme	  de	  communication	  car	  elle	  définit	  le	  statut	  

dans	  lequel	  voulait	  s’inscrire	  le	  site.	  En	  choisissant	  Livelink,	  nous	  nous	  rapprochions	  davantage	  des	  

chercheurs	  et	  des	  praticiens	  que	  des	  étudiants	  :	  le	  choix	  de	  l’hébergeur	  correspond	  tout	  à	  fait	  au	  

public	  cible	  de	  l’Institut.	  	  

	  
L’explicitation	  d’une	  collection	  

Lorsqu’un	   usager	   se	   rend	   sur	   le	   catalogue	   des	   bibliothèques	   (réro)	   et	   qu’il	   fait	   une	   recherche	  

(«	  mort	  et	  éthique	  »	  par	  exemple)	  voici	  la	  page	  de	  résultats	  qui	  s’affiche	  :	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Livelink	  est	  le	  leader	  collaboration	  et	  des	  logiciels	  de	  gestion	  des	  connaissances	  pour	  l'entreprise	  globale,	  il	  est	  édité	  par	  la	  société	  Open	  Text.	  
26
	  Jahia	  est	  un	  serveur	  applicatif	  remplissant	  les	  fonctions	  de	  portail	  d'entreprise,	  de	  serveur	  de	  gestion	  de	  documents,	  de	  serveur	  de	  gestion	  

d'activité,	  de	  moteur	  de	  recherche	  et	  de	  suite	  collaborative.	  
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Figure	  1-‐	  Résultats	  (dans	  le	  désordre)	  correspondants	  à	  la	  requête	  «	  mort	  et	  éthique	  »	  dans	  tous	  les	  champs	  faite	  dans	  

le	  catalogue	  réro.	  

	  
Un	  des	  gros	   inconvénients	  de	  cet	  affichage	  est	  que	  rien	  ne	  spécifie	  que	  «	  IUHM	  Fond.	  Chassot	  »	  

est	  un	  fonds	  spécialisé	  en	  éthique	  médicale	  et	  que	  l’usager	  pourra	  donc	  trouver	  (potentiellement)	  

d’autres	  ressources	  sur	  le	  même	  sujet	  sur	  l’étagère.	  Au	  milieu	  de	  toutes	  ces	  autres	  bibliothèques	  

qui	  n’ont	  pas	  forcément	  de	  rayons	  dédiés	  à	  l’éthique,	  la	  spécificité	  du	  fonds	  n’est	  pas	  mise	  en	  va-‐

leur.	  	  

En	  revanche,	  si	   l’usager	  accède	  au	  catalogue	  réro	  via	   le	  portail,	  voici	  ce	  qu’il	  voit	   (la	  requête	  est	  

basée	  sur	  la	  cote,	  seuls	  les	  ouvrages	  possédés	  par	  la	  Fondation	  Chassot	  ressortiront	  donc	  dans	  la	  

recherche)	  :	  	  
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Figure	  2	  -‐	  Résultats	  correspondants	  à	  une	  requête	  exprimée	  dans	  le	  champ	  de	  la	  cote	  (en	  l’occurrence	  la	  820.3	  :	  
«	  attitudes	  envers	  la	  mort	  »)	  faite	  dans	  le	  catalogue	  réro.	  

	  

Le	   déficit	   en	   terme	  de	   communication	   est	   pallié	   dans	   le	   portail	   car	  même	   si	   l’affichage	   reste	   le	  

même	  («	  IUHM	  Fond.	  Chassot	  »	  sans	  mention	  de	  spécialisation	  en	  éthique	  médicale),	  l’usager	  voit	  
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se	  succéder	  des	  ouvrages	  sur	  un	  thème	  qui	  se	  trouvent	  tous	  dans	  un	  même	  fonds.	  Ainsi	  l’usager	  se	  

rend	  compte	  par	  la	  multitude	  de	  ressources	  proposées	  par	  «	  IUHM	  Fond.	  Chassot	  »	  que	   le	  fonds	  

est	   spécialisé	   et	   est	   surtout	   très	   riche	   car	   de	   nombreux	   ouvrages	   ne	   sont	   présents	   que	   dans	   le	  

fonds	  Chassot	  et	  nulle	  part	  ailleurs.	  	  

	  

Grâce	  au	  portail	  que	  nous	  avons	  mis	  en	  place,	  le	  fonds	  d’éthique	  médicale	  a	  donc	  gagné	  en	  visibili-‐

té	  mais	  la	  volonté	  de	  la	  bibliothèque	  a	  été	  d’ouvrir	  cette	  visibilité	  au	  web.	  Le	  choix	  de	  réaliser	  un	  

portail	  fut	  une	  réponse	  à	  la	  volonté	  de	  s’imposer	  comme	  une	  référence	  dans	  le	  domaine	  de	  

l’éthique	  médicale.	  Nous	  verrons	  que	  le	  contenu	  à	  mettre	  en	  ligne	  est	  un	  choix	  stratégique	  de	  

communication	  de	  la	  bibliothèque	  et	  nous	  étudierons	  dans	  un	  second	  temps	  l’importance	  de	  

l’architecture	  de	  l’information	  pour	  la	  mettre	  en	  valeur	  puis	  les	  contraintes	  imposées	  au	  projet,	  

empêchant	  une	  communication	  optimale.
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II.	   Communiquer	  sur	  Internet	  :	  une	  réflexion	  spécifique	  

1.	   Les	  ressources	  à	  mettre	  en	  valeur	  :	  un	  enjeu	  stratégique	  

1.1	   Internet	  :	  une	  concurrence	  déloyale	  ?	  

La	  création	  du	  portail	  a	  donc	  nécessité	  de	  définir	  un	  public	  cible	  (les	  chercheurs	  et	  praticiens)	  et	  de	  

choisir	  un	  outil	  et	  un	  hébergeur	  en	  fonction	  des	  attentes	  de	  ce	  public	  (Livelink	  et	  CHUV).	  Nous	  al-‐

lons	  maintenant	  étudier	  le	  contenu	  mis	  en	  ligne	  et	  les	  enjeux	  liés	  à	  la	  sélection	  de	  celui-‐ci	  ainsi	  que	  

la	  structure	  permettant	  de	  mettre	  en	  valeur	  ce	  contenu.	  	  

	  
La	  bibliothèque	  comme	  médiatrice	  sur	  Internet	  

Au	  début	  de	  ce	  projet,	  le	  contenu	  à	  mettre	  en	  ligne	  restait	  à	  définir.	  Ainsi,	  même	  si	  nous	  savions	  

avec	  certitude	  que	  nous	  mettrions	  un	  lien	  vers	  le	  catalogue	  de	  la	  bibliothèque	  (le	  portail	  ayant	  été	  

crée	  pour	  promouvoir	  et	  accroître	  en	  visibilité	  le	  fonds	  de	  la	  bibliothèque),	  nous	  avions	  conscience	  

que,	  comme	  le	  signale	  Bertrand	  Calenge	  «	  La	  collection,	  si	  abondante	  paraît-‐elle,	  est	  devenue	  sin-‐

gulièrement	   petite	   et	   ne	   représente	   plus	   qu’une	   opportunité	   originale	   parmi	   d’autres	   ressour-‐

ces.	  »27	  Ainsi,	  nous	  avons	  décidé	  de	  réaliser	  une	  étude	  préliminaire	  sur	  le	  web	  pour	  décider	  si	  nous	  

intégrerions	  cette	  ressource	  ou	  pas.	  Au	  vu	  des	  nombreux	  résultats	  trouvés,	  deux	  craintes	  sont	  ap-‐

parues	  et	  que	  nous	  allons	  développer	   ici	  :	   la	  concurrence	  de	  cette	  ressource	  si	   riche	  face	  à	  celle	  

des	  bibliothèques	  et	  l’impossibilité	  de	  maintenance	  des	  liens	  hypertextes.	  

Laure	  Bourgeaux	  explique	  la	  différence	  de	  modèles	  entre	  Internet	  et	  les	  bibliothèques	  :	  	  

Internet	  réactive	  l'image	  de	  la	  bibliothèque	  de	  Babel,	  traitée	  par	  l'écrivain	  Jorge	  Luis	  Borges	  dans	  
Fictions.	  La	  bibliothèque	  décrite	  par	  l'auteur	  se	  compose	  de	  salles	  hexagonales	  empilées	  vertica-‐
lement	  et	  reliées	  horizontalement	  par	  des	  galeries	  ;	  dans	  chaque	  salle,	  les	  murs	  sont	  occupés	  par	  
un	  nombre	  toujours	  identique	  de	  rayonnages,	  contenant	  un	  nombre	  toujours	  identique	  d'ouvra-‐
ges.	  Par	  la	  systématicité	  de	   l'art	  combinatoire	  appliqué	  aux	  lettres	  de	  l'alphabet,	  la	  bibliothèque	  
de	  Babel	  peut	  ainsi	   contenir	   tous	   les	   livres	   existants,	  de	  même	  que	  ceux	  qui	  n'existent	  pas	  en-‐
core.	   L'idée	  d'universalité	   et	  de	   rassemblement	  des	   savoirs	  est	  ainsi	  poussée	  à	   l'extrême,	  mais	  
elle	  finit	  par	  conduire	  au	  découragement	  et	  au	  désespoir	  :	  dans	  cette	  quantité	  infinie	  d'ouvrages,	  
les	  livres	  les	  plus	  précieux	  ne	  sont	  plus	  accessibles	  ;	  le	  sens	  se	  perd	  et	  la	  rationalité	  du	  lieu	  se	  mue	  
en	   labyrinthe.	  Par	   la	  croissance	  exponentielle	  des	   contenus	  mis	  en	   ligne,	   la	  diversité	  des	   langa-‐
ges,	  des	  formats	  et	  des	  principes	  d'indexation	  utilisés,	   Internet	  se	  placerait	  ainsi	  dans	  la	  filiation	  
directe	  du	  thème	  de	  Babel	  et	  représenterait	  un	  contre-‐modèle	  pour	   les	  bibliothèques,	  qui	  privi-‐
légient,	  quant	  à	  elles,	  l'ordre	  plutôt	  que	  l'abondance,	  la	  collection	  plutôt	  que	  l'accumulation,	  et	  la	  
médiation	  plutôt	  qu'une	  pure	  logique	  algorithmique.28	  	  
	  

La	  bibliothèque	  doit	  être	  un	  médiateur	  entre	  l’information	  et	  l’usager.	  Elle	  doit,	  pour	  avoir	  une	  lé-‐

gitimité	  sur	  Internet,	  apporter	  une	  valeur	  ajoutée	  à	  l’information	  librement	  accessible	  par	  l’usager.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27
	  CALENGE,	  Bertrand.	  Partie	  6	  :	  Des	  collections	  aux	  modalités	  d’accès	  p.	  177-‐232,	  Bibliothèques	  et	  politiques	  documentaires	  à	  l’heure	  d’Internet.	  

Collection	  Bibliothèques.	  Paris	  :	  Editions	  du	  cercle	  de	  la	  librairie,	  2008.	  p.	  178-‐179.	  
28
	  BOURGEAUX,	  Laure.	  Partie	  1	  :	  L'émergence	  des	  réseaux	  et	  leur	  impact	  sur	  le	  secteur	  culturel	  p.	  44-‐53,	  Musées	  et	  bibliothèques	  sur	  Internet	  :	  le	  

patrimoine	  au	  défi	  du	  numérique.	  Mémoire	  de	  master	  2,	  Université	  Paris	  1.	  Juin	  2009.	  p.	  58.	  
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Pour	  cela,	  la	  bibliothèque	  doit	  sélectionner	  des	  ressources	  qu’elle	  juge	  pertinentes	  et	  surtout	  dont	  

elle	   se	   porte	   garante,	   c’est-‐à-‐dire	   que	   la	   bibliothèque	   doit	   avoir	   identifié	   la	   source	   de	  

l’information.	  La	  sélection	  de	  l’information	  et	  l’identification	  de	  la	  source	  d’une	  information	  jouent	  

un	   rôle	   essentiel	   pour	   les	   chercheurs	   et	   les	   praticiens,	   notre	   public	   cible,	   car	   «	  le	   niveau	   de	  

confiance	   accordé	   par	   un	   individu	   à	   une	   information	   est	   conditionné	   par	   la	   connaissance	   de	   sa	  

source.	  Cette	  relation	  entre	  confiance	  et	  connaissance	  est	  exprimée	  par	   la	  notion	  d’	  autorité	  co-‐

gnitive	   (Wilson,	   1983).	  »29	  Une	  enquête	  menée	  en	  2007	  auprès	  d’étudiants	  prouve	  qu’eux	  aussi	  

sont	  vigilants	  quant	  à	  la	  source	  de	  leur	  information	  :	  	  	  

Malgré	  toutes	  les	  limitations	  reconnues	  par	  les	  sujets,	  81%	  de	  l’échantillon	  font	  confiance	  aux	  in-‐
formations	  recueillies	  sur	   le	  web	  […]	  Ainsi,	  25%	  des	  sujets	  basent	   leur	  confiance	  sur	  un	  examen	  
des	  contenus	  trouvés	  […]	  En	  plus	  de	  ce	  critère,	  est	  prise	  en	  compte	  la	  connaissance	  de	  la	  prove-‐
nance	  des	  articles,	  les	  sujets	  choisissant	  d’aller	  chercher	  leurs	  documents	  sur	  des	  sites	  légitimés,	  
des	  organisations	  connues	  et	  renommées	  (23,9%	  font	  référence	  à	  des	  centres	  de	  recherche,	  uni-‐
versités,	   associations,	   etc).	   En	   fait,	   ils	   font	   confiance	   à	   la	   source	   d’information	   et	   moins	   à	  
l’information	  elle-‐même.30	  	  
	  

Ainsi,	  la	  bibliothèque,	  en	  tant	  que	  référence,	  en	  tant	  qu’organisation	  connue	  et	  légitimée	  à	  un	  rôle	  

de	  médiateur	  à	   jouer	  pour	  assurer	  à	   l’usager	   la	   certification	  de	   l’information.	  Brigitte	  Simmonot	  

suppose	  même	  que	  ce	  rôle	  de	  médiateur	  s’amplifiera	  :	  «	  La	  multiplication	  des	  sources	  et	  des	  relais	  

d’information,	  phénomène	  déjà	  présent	  sur	   le	  web	  mais	  grandement	  amplifié	  par	   le	  développe-‐

ment	  des	  blogs	  et	  par	   la	   simplification	  des	  modes	  de	  publication,	   contribue	  à	   rendre	   les	   tâches	  

d’évaluation	  de	  l’information	  de	  plus	  en	  plus	  complexes	  »31	  Ainsi,	  la	  référence	  qu’incarne	  la	  biblio-‐

thèque	  permet	  à	  l’utilisateur	  de	  naviguer	  dans	  une	  sélection	  de	  sources	  et	  de	  ressources	  validées	  

et	  organisées	  par	  un	  professionnel,	  et	  permet	  à	   la	  bibliothèque	  de	  s’affirmer	  également	  comme	  

référence	  «	  en	  dehors	  de	  ses	  murs	  »,	  de	  communiquer	  un	  savoir.	  	  

	  
Oser	  «	  perdre	  »	  l’utilisateur	  

La	  bibliothèque	  a	  donc	  un	  rôle	  à	  jouer	  sur	  Internet	  et	  sa	  présence	  sur	  la	  toile	  permet	  de	  faire	  per-‐

durer	  son	  rôle	  de	  référence.	  En	  présentant	  des	  ressources	  extérieures	  à	  son	  institution,	  la	  biblio-‐

thèque	  met	  en	  avant	  ses	  compétences	  de	  sélection	  et	  de	  validation	  de	   l’information.	  Comme	   le	  

lecteur	  pourra	  le	  voir	  sur	  notre	  portail	  seulement	  vingt-‐cinq	  liens	  hypertextes	  renvoyant	  vers	  des	  

ressources	   issues	  d’Internet	  sont	  présentés	  car	  réaliser	  un	   répertoire	  de	  sites	  web	  à	   jour	  et	  effi-‐

cace	  est	  un	  travail	  qui	  demande	  un	  suivi	  d’Internet,	  une	  veille	  régulière,	  et	  surtout	  une	  lourde	  mise	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29
	  PIROLLI,	  Fabrice.	  Web	  2.0	  	  et	  pratiques	  documentaires	  :	  Evolutions,	  tendances	  et	  perspectives,	  Les	  Cahiers	  du	  numérique,	  2010,	  vol.	  6,	  n°1,	  p.	  12.	  

Disponible	  sur	  :	  <http://www.cairn.info/revue-‐les-‐cahiers-‐du-‐numerique-‐2010-‐1.htm>	  
30
	  BELISLE	  Claire,	  ROSADO	  Aliana,	  SAEMMER	  Alexandra	  et.	  al.	  Encyclopédies	  en	  ligne	  :	  quels	  enjeux	  pour	  le	  lecteur	  ?	  Manuscrit	  auteur,	  Document	  

numérique	  et	  société,	  2006.	  p.	  10	  Disponible	  sur	  :	  <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/37/87/58/PDF/BelisleContriDocSoc06.pdf>	  
31
	  PIROLLI,	  Fabrice.	  Web	  2.0	  	  et	  pratiques	  documentaires	  :	  Evolutions,	  tendances	  et	  perspectives,	  Les	  Cahiers	  du	  numérique,	  op.	  cite.	  p.	  11-‐12.	  
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à	  jour.	  Or,	  à	  la	  création	  du	  portail,	  les	  conditions	  étaient	  claires	  :	  aucun	  poste,	  ni	  même	  aucun	  sur-‐

plus	   de	   temps	   ne	   serait	  mis	   à	   disposition	   pour	   la	  maintenance	   du	   portail.	   Les	   liens	   hypertextes	  

vers	  des	  sites	  web	  sont	  par	  conséquent	  très	   instables	  :	   il	  arrive	  régulièrement	  que	   les	   liens	  sont	  

rompus,	  que	   les	   sites	  ne	  soient	  plus	  mis	  à	   jour	  :	   une	   surveillance	  hebdomadaire	   serait	  en	  vérité	  

nécessaire	  comme	  le	  signale	  Yuwu	  Song	  «	  Maintaining	  a	  library	  Web	  site	  involves	  updating	  infor-‐

mation,	  checking	  hyperlinks,	  adding	  new	  Internet	  resources,	  deleting	  resources	  that	  are	  no	  longer	  

active	  or	  useful,	  adding	  new	  features	  using	  new	  technologies,	  and	  so	  on.	  »32	  	  

Nous	  avons	  donc	  fait	  le	  choix	  de	  réaliser	  seulement	  une	  vingtaine	  de	  liens	  externes	  vers	  des	  insti-‐

tutions	  renommées,	  qui,	  elles,	  proposent	  des	  répertoires	  de	  liens	  pour	  approfondir	  une	  réflexion.	  

Cette	  offre	   réduite	  de	   liens	  vers	   le	  web,	  au-‐delà	  des	  problèmes	  de	  maintenance,	  est	  également	  

justifiée	  par	  notre	  crainte	  de	  perdre	  l’usager	  dans	  une	  masse	  d’information	  trop	  importante	  :	  une	  

fois	  parti	  dans	   l’exploration	  des	  ressources	  web,	   il	  ne	  reviendrait	  peut	  être	   jamais	  sur	   le	  portail.	  

Cette	   crainte	   est	   justifiée,	   notamment	   par	   les	   résultats	   de	   l’enquête	   précitée	   réalisée	   auprès	  

d’étudiants	  qui	  signale	  «	  les	  sujets	  […]	  se	  sentent	  occasionnellement	  perdus	  (47,	  1%).	  L’impression	  

de	   ‘se	   perdre’	   dans	   le	   web	   serait	   due	   aux	   caractéristiques	   inhérentes	   au	   réseau,	   c’est-‐à-‐dire,	  

l’absence	   d’organisation	   du	   savoir	   […],	   la	   non-‐linéarité	   des	   parcours,	   qui	   donnerait	   l’impression	  

d’un	  espace	  très	  désordonné	  (24,7%).	  »33	  Ainsi,	  l’orientation	  sur	  le	  web	  est	  perçue	  comme	  compli-‐

quée	  et	  certains	  utilisateurs	  se	  perdent	  dans	   la	  multiplication	  des	  contenus,	  ou	  plus	  simplement	  

des	  onglets	  ou	  fenêtres	  ouvertes. Néanmoins,	  les	  remarques	  d’Isabelle	  Canivet	  nous	  font	  réfléchir,	  

car	  elle	  donne	  une	  autre	  vision	  de	  l’insertion	  de	  liens	  vers	  d’autres	  sites	  web	  :	  	  «	  Souvent,	  la	  politi-‐

que	  est	  de	  ne	  pas	  faire	  de	  lien	  externe	  vers	  d’autres	  sites	  :	  ‘S’il	  va	  sur	  un	  autre	  site,	  je	  vais	  le	  per-‐

dre	  !’	   Il	   n’en	   est	   rien.	  Donner	   des	   ressources	   supplémentaires	   à	   l’internaute	   est	   un	   service	   que	  

vous	  lui	  rendez	  ;	   il	  vous	  en	  sera	  gré	  et	  reviendra	  sur	  votre	  site,	  certain	  que	  vous	  offrez	  une	  infor-‐

mation	  et	  des	  ressources	  à	  valeur	  ajoutée.	  »34	  Lors	  de	  notre	  enquête	  préliminaire	  à	  la	  création	  de	  

notre	  portail,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  personnes	  interviewées	  :	  «Lorsque	  vous	  faites	  une	  recher-‐

che	   d'informations,	   quel	   support	   privilégiez-‐vous?	  »	  ;	   sept	   sur	   les	   dix-‐huit	   ont	   effectivement	   ré-‐

pondu	  qu’ils	  utilisaient	  exclusivement	  Internet,	  cinq	  ont	  répondu	  utiliser	  à	  part	  égale	  les	  trois	  res-‐

sources	  (articles	  scientifiques,	  ouvrages,	  sites	  web).	  Internet	  est	  donc	  une	  ressource	  que	  le	  portail	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  SONG,	  Yuwu.	  Partie	  1	  :	  Building	  and	  maintaining	  Better	  Library	  Web	  Sites	  p.	  1-‐45,	  Building	  better	  web	  sites	  :	  a	  How-‐To-‐Do-‐It	  Manual	  for	  librarians.	  
n°	  123,	  New	  York	  2003	  .	  p.	  33.	  

33
	  BELISLE	  Claire,	  ROSADO	  Aliana,	  SAEMMER	  Alexandra	  et.	  al.	  Encyclopédies	  en	  ligne	  :	  quels	  enjeux	  pour	  le	  lecteur	  ?	  op.cit.	  p.	  9.	  

34
	  CANIVET,	  Isabelle.	  Première	  partie	  :	  Le	  rédacteur	  au	  centre	  du	  projet	  web,	  in	  Bien	  rédiger	  pour	  le	  web…et	  améliorer	  son	  référencement	  naturel.	  

Paris	  :	  Eyrolles,	  2009.	  p.	  23.	  
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ne	  doit	  pas	  négliger	  afin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  et	  désirs	  des	  usagers.	  L’insertion	  des	  vingt-‐cinq	  

liens	  était	  un	  compromis	  entre	  l’absence	  de	  maintenance,	  la	  crainte	  de	  perdre	  les	  usagers	  et	  la	  vo-‐

lonté	  de	  répondre	  à	  leurs	  besoins.	  La	  bibliothèque	  communique	  ainsi	  des	  références	  sûres	  et	  à	  la	  

fois	  peu	  nombreuses	  pour	  s’engager	  à	  d’abord	  attirer	  l’usager	  vers	  son	  fonds	  documentaire.	  	  

	  
La	  visite	  virtuelle	  complément	  de	  la	  visite	  réelle	  

Nous	  allons	  maintenant	  étudier	  une	  autre	  forme	  de	  concurrence,	  celle	  de	  la	  visite	  virtuelle	  face	  à	  

la	  visite	  réelle,	   institutionnelle.	  En	  effet,	  créer	  un	  portail	  sur	   Internet	  en	  permettant	  aux	  usagers	  

d’accéder	  à	  de	  nombreuses	  ressources	  ne	  représente-‐t-‐il	  pas	  un	  risque	  pour	  le	  site	  physique	  (no-‐

tamment	  en	  terme	  de	  fréquentation)	  de	  la	  bibliothèque	  ?	  Les	  usagers	  font-‐ils	  de	  leur	  visite	  sur	  le	  

site	  un	  complément	  de	  leur	  visite	  à	  la	  bibliothèque	  ou	  la	  visite	  virtuelle	  se	  substitut-‐elle	  à	  la	  visite	  

réelle	  ?	  La	  visite	  virtuelle	  du	  catalogue	  de	  la	  bibliothèque	  est-‐elle	  complémentaire	  ou	  concurren-‐

tielle	  d’une	  visite	  à	   la	  bibliothèque	  ?	  L’objectif	  du	  portail	  est	  de	  communiquer	  sur	   les	  ressources	  

disponibles	  à	   l’Institut	  et	  d’engager	   les	  usagers	  à	  se	  rendre	  à	   l’Institut.	   Il	   faut	  donc	  proposer	  aux	  

usagers	  un	  fonds	  riche,	  mais	  aussi	  une	  consultation	  simplifiée,	  de	  façon	  à	  ce	  que	   les	   internautes	  

puissent	  «	  préparer	  »	   leur	  visite	  à	   la	  bibliothèque.	  Le	   lien	  vers	   le	  catalogue	  présent	  sur	   le	  portail	  

est	  un	  lien	  thématique,	  dont	  la	  requête	  est	  basée	  sur	  la	  cote.	  Cela	  signifie	  que	  lorsque	  je	  clique	  sur	  

le	   lien	  «	  Ethique	  de	   la	   recherche	  médicale	  »	   cela	   renvoie	   la	   liste	  de	   tous	   les	  ouvrages	  qui	  ont	   la	  

cote	  802,4.	  Les	  internautes	  peuvent	  alors	  naviguer	  dans	  le	  catalogue	  comme	  s’ils	  étaient	  dans	  le	  

rayon.	  Ainsi,	   le	  catalogue	  devient	  un	  complément	  à	  la	  recherche	  dans	  les	  rayons.	  On	  peut	  feuille-‐

ter	  le	  catalogue	  comme	  on	  butinerait	  dans	  les	  rayons	  de	  la	  bibliothèque.	  On	  peut	  avoir	  ainsi	  une	  

vision	  complète	  de	  ce	  que	  la	  bibliothèque	  propose	  sur	  tel	  ou	  tel	  sujet.	  D’ailleurs,	  l'enquête	  Inter-‐

Connections35,	  dont	  les	  résultats	  ont	  été	  publiés	  en	  2008	  par	   l'IMLS	  (Institute	  of	  Museum	  and	  Li-‐

brary	  Services),	  institut	  nord-‐américain	  de	  soutien	  aux	  musées	  et	  aux	  bibliothèques,	  parvient	  aux	  

mêmes	  conclusions	  au	  sujet	  des	  visiteurs	  virtuels	  des	  deux	  institutions	  :	  90%	  des	  utilisateurs	  des	  

sites	   Internet	  de	  musées	  visitent	  tout	  aussi	  bien	   les	   institutions	   réelles.	   Il	   en	  est	  de	  même	  pour	  

91%	  des	  utilisateurs	  de	  sites	  de	  bibliothèques.	  La	  démarche	  de	  visite	  en	   ligne	  semble	  ainsi	  venir	  

s'inscrire	  dans	  un	  projet	  de	  visite	  global,	  une	  volonté	  de	  mieux	  connaître	   l'institution	  et	   les	  oeu-‐

vres	  qu'elle	  détient.	  Selon	  l'IMLS,	  dès	  lors,	  il	  n'y	  a	  pas	  lieu	  d'évoquer	  une	  quelconque	  relation	  de	  

concurrence	  entre	  visite	  réelle	  et	  visite	  virtuelle,	  «	  En	  2006,	  l'accès	  à	  distance	  a	  fait	  progresser	  le	  

volume	  des	  visites	  de	  musées	  de	  75%	  et	   le	   volume	  des	  visites	  de	  bibliothèques	  de	  73%.	   La	   fré-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35
	  IMLS.	  InterConnections	  :	  Conclusions	  Overview.	  Publié	  le	  28	  février	  2008,	  p.	  15.	  Disponible	  sur	  :	  
<http://interconnectionsreport.org/presentations/IMLSConclusionsOverview022708.ppt>	  	  
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quentation	  sur	  place	  des	  bibliothèques	  publiques	  a	  augmenté	  de	  26%	  durant	  les	  13	  dernières	  an-‐

nées»36	  

Internet	  n’est	  donc	  pas	  forcément	  un	  concurrent	  à	  la	  bibliothèque,	  même	  si	  la	  multitude	  de	  res-‐

sources	  présentes	  sur	  le	  web	  a	  tendance	  à	  laisser	  croire	  à	  l’exhaustivité.	  D’ailleurs,	  selon	  les	  résul-‐

tats	   de	   l’enquête	  menée	   auprès	   des	   étudiants	   universitaires,	   «	  Pour	   l’instant,	   il	   semblerait	   que	  

c’est	  par	  l’articulation	  de	  ces	  deux	  univers	  de	  savoir	  :	  informations	  que	  l’usager	  trouve	  ses	  repères	  

en	   profitant	   au	   mieux	   des	   deux.	   Les	   avantages	   de	   rapidité	   et	   facilité	   d’accès	   à	   une	   multitude	  

d’informations	  peu	  coûteuse	  sont	  en	  concurrence	  avec	  le	  savoir	  légitimé,	  fiable,	  stabilisé	  sur	  sup-‐

port	  papier	  (livres	  et	  revues	  scientifiques	  principalement).	  »37	  Les	  ressources	  seraient	  donc	  consi-‐

dérées	  comme	  complémentaires	  et	  non	  comme	  substitutives	  l’une	  à	  l’autre.	  Nous	  avons	  pour	  no-‐

tre	  part	   réalisé	  un	  compromis	   car	   les	   liens	   insérés	  dans	   le	  portail	   sont	  des	   liens	   institutionnels	  ;	  

donc	  nous	  pouvons	  supposer	  que	  les	  sites	  sont	  stables	  et	  que	  la	  mise	  à	  jour	  est	  moindre	  que	  pour	  

des	  liens	  vers	  des	  blogs	  ou	  autres	  sites	  non	  institutionnels.	  Ces	  liens	  nous	  permettent	  de	  proposer	  

à	  l’internaute	  des	  liens	  vers	  d’autres	  ressources	  web	  certifiées	  et	  possédant	  de	  vrais	  répertoires	  ;	  

la	  bibliothèque	  communique	  ainsi	  un	  savoir-‐faire	  de	  sélection	  et	  de	  certification	  de	  l’information,	  

tout	  en	  limitant	  la	  concurrence	  d’Internet,	  qui	  avec	  vingt-‐cinq	  liens	  sur	  le	  site	  reste	  peu	  visible	  et	  

permet	  de	  mettre	  en	  valeur	  les	  ressources	  propres	  à	  la	  bibliothèque.	  Nous	  étudierons	  maintenant	  

l’essentiel	  du	  contenu	  du	  portail	  qui	  ne	  réside	  pas	  dans	  les	  ressources	  web	  mais	  dans	  la	  mise	  en	  

valeur	  d’une	  autre	  source	  d’information	  que	  sont	  les	  bases	  de	  données.	  	  

	  

1.2	   Les	  bases	  de	  données	  :	  un	  univers	  complexe	  

La	  connaissance	  des	  besoins	  des	  usagers	  

Avant	   de	   réaliser	   le	   portail,	   nous	   avons	   réalisé	   des	   entretiens	   préliminaires	   pour	   connaître	   les	  

ressources	   utilisées	   par	   notre	   public	   cible	   (voir	   annexe	   n°	   1).	   Ainsi,	   la	   ressource	   la	   plus	   utilisée	  

paraît	  être	  Pubmed38,	  utilisé	  par	  quinze	  des	  dix-‐huit	  personnes	  interviewées.	  D’ailleurs,	  une	  étude	  

menée	  par	  S.	  Renwick39	  confirme	  cette	  tendance,	  avançant	  ainsi	  que	  65%	  des	  personnes	  sondées	  

dans	  son	  enquête	  font	  usage	  de	  cette	  base	  de	  données.	  De	  plus,	  l’étude	  menée	  sur	  1150	  usagers	  –	  

membres	  du	  corps	  enseignants,	  médecins	  et	  vétérinaires	  –	  en	  Belgique	  aborde	   la	  question	  de	   la	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36
	  IMLS.	  InterConnections	  :	  Conclusions	  Overview.	  op.cit.	  p.	  15.	  	  

37
	  BELISLE	  Claire,	  ROSADO	  Aliana,	  SAEMMER	  Alexandra	  et.	  al.	  Encyclopédies	  en	  ligne	  :	  quels	  enjeux	  pour	  le	  lecteur	  ?	  op.cit.	  p.	  10.	  

38
	  Crée	  en	  1997,	  aujourd’hui,	  Pubmed	  contient	  plus	  de	  19	  millions	  de	  citations	  bibliographiques	  d’articles	  publiés	  dans	  3900	  revues	  de	  soixante-‐dix	  

pays	  à	  travers	  le	  monde.	  Elle	  est	  la	  base	  de	  données	  bibliographiques	  médicale	  la	  plus	  utilisée	  au	  monde.	  
39	  RENWICK,	  S.,	  Knowledge	  and	  use	  of	  electronic	  information	  resources	  by	  medical	  sciences	  faculty	  at	  The	  University	  of	  the	  West	  Indies,	  iJournal	  of	  

Medical	  Library	  Association,	  janvier	  2005,	  vol.	  93,	  n°1.	  p.	  24-‐25,	  Disponible	  sur	  :	  
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=545116&blobtype=pdf>	  

39
	  L’usage	  de	  l’information	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  biomédicale.	  Bruxelles,	  2007.	  p.	  8.	  
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fréquence	   d’usage	   de	   cette	   ressource	   :	   «	  PubMed	   fait	   l’objet	   d’une	   utilisation	   très	   répandue,	  

puisque	   71%	   des	   gens	   qui	   utilisent	   PubMed	   la	   consultent	   au	  moins	   onze	   fois	   par	  mois.	  »40	   Les	  

entretiens	   que	   nous	   avons	   réalisés	   confirment	   cette	   utilisation	   puisque	   les	   deux	   tiers	   des	  

personnes	  utilisant	  Pubmed	  disent	   l’utiliser	  «	  souvent	  ».	  De	  façon	  plus	  générale,	   comme	  nous	   le	  

signale	  Yasmina	  Benjana	  «	  l’utilisation	  des	  ressources	  électroniques	  est	  de	  plus	  en	  plus	  répandue,	  

entre	   autre	   l’usage	   des	   bases	   de	   données	   bibliographiques,	   devenues	   intermédiaires	  

incontournables	  de	  l’information	  dans	  ce	  domaine.	  »41	  

Or,	   lorsqu’on	   interroge	  ces	  mêmes	  personnes	  sur	   leur	   capacité	  à	   trouver	  des	   informations	  dans	  

ces	  outils	  spécifiques,	  C.	  B.	  Wessel
	  
indique	  qu’«	  ils	  se	  sentent	  beaucoup	  moins	  à	  leur	  aise.	  Les	  per-‐

sonnes	   justifient	   cette	   impression	   par	   les	   difficultés	   liées	   au	   temps	   (trouver	   des	   articles	   rapide-‐

ment,	  manque	  de	  temps	  à	  accorder	  à	  l’utilisation	  de	  Medline42),	  le	  trop-‐plein	  de	  réponses	  (bruit),	  

le	   trop	   peu	   de	   réponses	   (silence),	   la	   difficulté	   de	   choisir	   les	   mots-‐clés	   de	   recherche	   et	  

l’impossibilité	  de	  trouver	  les	  articles	  souhaités.	  »43	  L’enquête	  de	  Carol	  Tenopir,	  Donald	  King	  et	  M.	  S	  

Bush	  Amy	  met	  en	  avant	  le	  même	  type	  de	  problèmes	  :	  «	  The	  major	  problems	  identifies	  were	  a	  lack	  

of	  time	  to	  search	  for	  information	  and	  a	  large	  amount	  of	  irrelevant	  material	  that	  must	  be	  screened	  

to	   laczte	   the	   desired	   information.	   Eighty-‐seven	   percent	   of	   office-‐based	   practicioners	   said	   that	  

most	  physicians	  have	  at	  least	  moderate	  difficulty	  with	  inadequacies	  of	  terms	  used	  in	  Medline	  (In-‐

dex	  Medicus)	  or	  other	   journal	   indices.	  »44	  Marc	  Maisonneuve	  et	  Philippe	  Lenepveu45	  mettent	  en	  

avant	   trois	   facteurs	   de	   complexités	   et	   d’incertitude	   d’une	   démarche	  multibases	  :	   tout	   d’abord,	  

«	  bâtir	  une	  stratégie	  de	  recherche	  adaptée	  »	  dû	  notamment	  à	   la	  multiplicité	  des	  ressources	  pro-‐

posées,	  problème	  que	  nous	  résolvons	  en	  proposant	  à	   l’usager	  une	  sélection	  de	  quatre	  bases	  de	  

données	  ;	  ils	  avancent	  ensuite	  la	  difficulté	  de	  «	  mettre	  en	  œuvre	  la	  stratégie	  de	  recherche	  »	  dû	  à	  la	  

méconnaissance	   des	   termes	  à	   employer	   et	   à	   la	   variation	   des	   significations	   données	   par	   les	   édi-‐

teurs	  à	  ces	  termes	  ;	  ce	  problème	  est	  résolu	  sur	   le	  portail	  car	   les	  requêtes	  sont	  pré-‐paramétrées,	  

les	  mots-‐clés	  employés	  ont	  donc	  été	  choisis	  par	  des	  professionnels	  ;	  et	  enfin	  la	  dernière	  difficulté	  

évoquée	  est	  d’«	  obtenir	   le	   résultat	  attendu	  dans	  un	  délai	   raisonnable	  »	  dû	  à	   la	  consultation	  suc-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  BENJANA,	  Yasmina.	  Chapitre	  6	  :	  L’usage	  de	  l’information	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  biomédicale	  dans	  le	  contexte	  universitaire	  belge	  franco-‐
phone	  p.	  31-‐77,	  in	  L’usage	  de	  l’information	  	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  biomédicale.	  Bruxelles,	  2007.	  p.	  38.	  
41	  Ibid.	  p.	  8.	  
42	  MEDLINE	  est	  une	  base	  de	  données	  bibliographiques	  qui	  couvre	  tous	  les	  domaines	  médicaux	  de	  l'année	  1966	  à	  nos	  jours	  :	  plus	  de	  onze	  millions	  de	  

références	  issues	  de	  quatre	  mille	  trois	  cents	  périodiques,	  principalement	  en	  langue	  anglaise.	  
43
	  WESSEL	  C.	  B.,	  TANNERY	  N.	  H.,	  EPSTEIN	  B.	  A.	  Information-‐seeking	  behavior	  and	  use	  of	  information	  resources	  by	  clinical	  research	  coordinators,	  

Journal	  of	  Medical	  Libraries	  Association,	  janvier	  2006,	  vol.	  94,	  n°1.	  p.50-‐51,	  Disponible	  sur	  :	  
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1324771&blobtype=pdf>	  	  

44
	  TENOPIR	  Carol,	  KING	  Donald	  W,	  BUSH	  AMY	  M.S.	  Medical	  Faculty’s	  Use	  of	  Print	  and	  Electronic	  Journals	  :	  Changes	  Over	  Time	  and	  Comparison	  with	  

Other	  Scientists.	  22	  avril	  2003,	  p.	  6.	  
45
	  MAISONNEUVE,	  Marc	  et	  LENEPVEU,	  Philippe	  (collab.).	  Partie	  1	  :	  Présentation	  de	  l’offre	  de	  progiciels	  p	  .	  9-‐30,	  Du	  catalogue	  de	  la	  bibliothèque	  aux	  

ressources	  du	  Web	  :	  Applications	  documentaires	  de	  la	  génération	  de	  liens	  contextuels.	  Paris	  :	  ADBS	  Editions,	  2003.	  p.10.	  
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cessive	  des	  différentes	  bases	  avec	  nécessité	  de	  ressaisir	  la	  requête	  ;	  le	  portail	  répond	  également	  à	  

cette	  lenteur	  puisque	  l’usager	  accède	  à	  quatre	  bases	  de	  données	  en	  quatre	  clics,	  en	  choisissant	  les	  

requêtes	  que	  celui-‐ci	  souhaite	  lancer.	  

Le	  portail,	  grâce	  à	  ces	  requêtes	  pré-‐paramétrées	  répond	  donc	  aux	  trois	  principales	  difficultés	  que	  

peut	  rencontrer	  un	  usager	  et	  permet	  donc	  à	  l’usager	  non	  seulement	  d’optimiser	   la	  qualité	  de	  sa	  

recherche	  mais	  aussi	  son	  temps.	  

Les	  bases	  de	  données	  sont	  des	  outils	  précieux	  pour	   les	  chercheurs	  car	  comme	   le	  souligne	  Shinn	  

Terry,	  ceux-‐ci	  «	  s’inquiètent	  tout	  particulièrement	  de	  la	  précision,	  de	  la	  cohérence	  et	  de	  la	  crédibi-‐

lité	  de	  leurs	  résultats	  de	  recherche.»46	  Cependant,	  elles	  sont	  aussi	  complexes	  à	  utiliser	  et	  nous	  ver-‐

rons	  dans	  cette	  partie	  que	  c’est	  notamment	  par	  l’accompagnement	  dans	  ces	  bases	  de	  données	  et	  

dans	  leur	  thésaurus	  que	  la	  bibliothèque	  peut	  communiquer	  un	  savoir-‐faire,	  le	  partager,	  attirer	  un	  

public	  intéressé	  par	  ce	  savoir	  mis	  à	  leur	  disposition.	  	  

La	  solution	  que	  nous	  avons	  choisie	  pour	  mettre	  notre	  savoir	  à	  la	  disposition	  du	  public	  est	  la	  pré-‐

requête	  dans	   les	  bases	  de	  données	   sélectionnées,	   concept	  appelé	  par	   Jean-‐louis	  Benard	  «	  canal	  

d’information	  »	  :	  «	  il	  s’agit	  d’offrir	  à	  l’utilisateur	  des	  libellés	  de	  thèmes	  en	  phase	  avec	  ses	  attentes.	  

Lorsque	  l’utilisateur	  va	  accéder	  à	  ces	  thèmes,	  il	  va	  en	  fait	  lancer	  une	  requête	  sur	  le	  moteur	  de	  re-‐

cherche.	  Mais	  cette	  requête	  aura	  été	  paramétrée	  à	   l’avance	  par	   le	   responsable	  des	  fonds	  docu-‐

mentaires.	  Ainsi,	  les	  résultats	  de	  la	  recherche	  seront	  totalement	  pertinents	  par	  rapport	  au	  thème	  

demandé.	   Un	   canal	   est	   donc	   une	   vue	   thématique,	   une	   requête	   pré-‐paramétrée	   sur	   le	   fonds	  

d’information	  géré	  par	   le	  portail.	  »47	  C’est	  tout	  à	   fait	   le	  modèle	  que	  nous	  avons	  adopté,	  puisque	  

les	  termes	  des	  équations	  sont	  visibles	  à	  l’usager	  mais	  il	  ne	  voit	  la	  requête	  que	  lorsqu’il	  arrive	  sur	  la	  

base	   de	   données.	   L’usager	   trouve	   donc	   des	   résultats	   pertinents	   grâce	   à	   une	   requête	   pré-‐

enregistrée	  et	  peut	  comprendre	  le	  moyen	  par	  lequel	  nous	  avons	  abouti	  à	  cette	  liste	  de	  résultats	  

en	  étudiant	  l’équation	  utilisée	  par	  le	  bibliothécaire-‐documentaliste.	  La	  communication	  du	  savoir	  à	  

l’usager	  est	  importante	  car	  elle	  permet	  de	  mettre	  en	  valeur	  les	  compétences	  du	  professionnel	  et	  

peut-‐être	  d’inviter	  l’usager	  à	  se	  rendre	  à	  la	  bibliothèque	  pour	  être	  accompagné,	  guidé	  par	  celui-‐ci.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46
	  SHINN	  Terry.	  Hiérarchies	  des	  chercheurs	  et	  formes	  des	  recherches.	  Actes	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales,	  septembre	  1988,	  vol.	  74.	  p.	  2-‐22.	  

47	  
BENARD,	  Jean-‐Louis	  (dir.).	  Chapitre	  2	  :	  Gestion	  de	  l’information,	  in	  Les	  portails	  d’entreprise	  :	  conception	  et	  mise	  en	  œuvre.	  Lavoisier,	  2002.	  p.	  36-‐

37.	  
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La	  sélection	  des	  bases	  de	  données	  

«	  Si	   le	   développement	   d'Internet	   a	   considérablement	   facilité	   et	   démocratisé	   l'accès	   à	   l'informa-‐

tion,	  la	  recherche	  via	  le	  réseau	  reste	  un	  processus	  complexe,	  qui	  ne	  peut	  se	  limiter	  à	  l'usage	  d'un	  

seul	  et	  même	  outil,	  aussi	  puissant	  et	  diversifié	  soit-‐il.	  »48	  C’est	  dans	  cette	  logique	  que	  nous	  avons	  

décidé	  de	  proposer	  sur	  le	  portail	  quatre	  bases	  de	  données	  qui	  présentent	  des	  ressources	  différen-‐

tes	   (ouvrages,	   articles	   scientifiques,	   littérature	   grise…)	   et	   permettent	   une	   complémentarité	   des	  

sources	  dans	  un	  processus	  de	  recherche.	  	  

La	  sélection	  des	  bases	  de	  données	  exploitées	  sur	  le	  portail	  s’est	  faite	  très	  rapidement.	  La	  première	  

base	  de	  données	  (qui	  est	  en	  fait	  un	  catalogue)	  choisie	  fut	  réro.	  Créé	  il	  y	  a	  plus	  de	  vingt	  ans,	  réro	  

est	  le	  catalogue	  collectif	  des	  bibliothèques	  de	  Suisse	  occidentale	  (plus	  de	  deux	  cents	  bibliothèques	  

font	  partie	  de	  ce	  réseau)	  dans	  lequel	  le	  fonds	  d’ouvrages	  d’éthique	  médicale	  de	  l’Institut	  est	  cata-‐

logué.	  C’est	  pourquoi	  l’usager	  retrouve	  sur	  chaque	  page	  du	  site	  un	  lien	  vers	  réro.	  Lors	  des	  entre-‐

tiens	  préliminaires,	  nous	  nous	  sommes	  aperçus	  que	  réro	  n’était	  pas	  très	  bien	  connu	  des	  praticiens	  

et	   chercheurs,	   puisque	   parmi	   les	   dix-‐huit	   interviewés	   seulement	   sept	   le	   connaissaient	   et	   cinq	  

l’utilisaient	  vraiment	  ;	   l’insérer	  sur	  le	  portail	  augmentera,	  nous	  l’espérons,	  sa	  visibilité	  et	  sa	  noto-‐

riété	  dans	  le	  milieu	  et	  permettra	  ainsi	  par	  cet	  intermédiaire	  de	  rendre	  plus	  accessible	  et	  de	  valori-‐

ser	  les	  collections	  des	  bibliothèques.	  	  

Ensuite,	  au	  vu	  des	  résultats	  des	  entretiens	  avec	  les	  chercheurs	  et	  praticiens	  et	  de	  l’omniprésence	  

de	  Pubmed	  dans	  leurs	  recherches,	  nous	  avons	  intégré	  cette	  base	  de	  données	  au	  portail	  (Pubmed	  

est	  présent	  dans	  soixante-‐treize	  des	  quatre-‐vingt-‐neuf	  pages	  du	  portail).	  Enfin,	  Saphir	   (Swiss	  Au-‐

tomated	   Public	   Health	   Information	   Resources)	   est	   un	   réseau	   coordonné	   par	   une	   des	   huit	  

«	  bibliothèques	  »	   rattachée	  au	  CHUV	  :	   le	   centre	   de	  documentation	  en	   santé	  publique.	  Créée	  en	  

1993,	  cette	  base	  de	  données	  est	  constituée	  d’articles	  scientifiques,	  de	  recensions	  d’ouvrages,	  de	  

littérature	  grise…Saphir	  est	  très	  méconnu,	  notamment	  des	  personnes	  que	  nous	  avons	  interrogées	  

puisque	  près	  des	  trois	  quarts	  d’entre	  elles	  ne	  la	  connaissaient	  pas	  (treize	  personnes	  sur	  dix-‐huit	  in-‐

terviewées)	  une	  seule	  personne	  a	  dit	  connaître	  et	  utiliser	  Saphir.	  Cette	  ressource	  fut	  relativement	  

peu	  utilisée	  sur	  le	  portail,	  seulement	  présente	  sur	  trente	  pages,	  car	  celle-‐ci	  est	  très	  axée	  sur	  la	  san-‐

té	  publique	  et	  possède	  très	  peu	  de	  ressources	  concernant	  l’éthique.	  	  

La	  dernière	  base	  de	  données	   insérée	  est	   la	  Banque	  de	  Données	  en	  Santé	  Publique	  (BDSP).	  Nous	  

n’avions	  pas	  connaissance	  de	  cette	  base	  de	  données	  au	  moment	  de	  la	  réalisation	  des	  entretiens	  

préliminaires,	  c’est	  pourquoi	  nous	  ne	  pouvons	  estimer	  de	  sa	  popularité	  auprès	  des	  chercheurs.	  La	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  MESGUICH,	  Véronique.	  Entre	  médiation	  humaine	  et	  expertise	  technique,	  Documentaliste	  -‐	  Sciences	  de	  l'information,	  2009,	  vol.	  46,	  n°	  3.	  p.	  36-‐37.	  
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BDSP	  est	  un	  réseau	  de	  coopération	  créé	  à	  l'initiative	  de	  la	  Direction	  générale	  de	  la	  santé	  française	  

qui	   développe	   depuis	   1993	   des	   services	   d'information	   en	   ligne	   destinés	   aux	   professionnels	   des	  

secteurs	   sanitaire	   et	   social.	   Le	   centre	   de	   documentation	   en	   santé	   publique	   du	   CHUV	   (qui	   coor-‐

donne	  Saphir)	  est	  un	  partenaire	   de	   la	  Banque	  de	  données	  en	  Santé	  Publique	  ce	  qui	  explique	   le	  

choix	  de	  proposer	  cette	  base	  de	  données	  aux	  internautes.	  Cette	  base	  de	  données	  étant,	  elle	  aussi,	  

une	  base	  de	  données	  en	  santé	  publique	  nous	  avons	  décidé	  de	  ne	  l’intégrer	  qu’avec	  des	  mots-‐clés	  

associés	  au	  terme	  «	  éthique	  ».	  La	  BDSP	  est	  une	  base	  de	  données	  relativement	  riche,	  ce	  qui	  la	  rend	  

très	  présente	  sur	  le	  portail,	  puisque	  nous	  pouvons	  la	  trouver	  sur	  soixante	  et	  une	  pages	  du	  portail.	  	  

Afin	   d’être	   certains	   de	   répondre	   au	   besoin	   des	   chercheurs,	   lors	   des	   entretiens	   nous	   leur	   avons	  

demandé	   s’ils	   utilisaient	   d’autres	   bases	   de	   données	   que	   celles	   préalablement	   citées	   (réro,	   Pub-‐

med,	  Saphir),	  deux	  d’entre	  eux	  ont	  cités	  Medline	  mais	  aucune	  autre	  base	  (pertinente)	  fut	  signalé.	  	  

	  
La	  connaissance	  d’un	  expert	  pour	  validation	  

Le	  projet	  de	  construction	  du	  portail	  fut	  avant	  tout	  un	  projet	  de	  collaboration,	  et	  notamment	  avec	  

le	  docteur	  Pierre-‐Guy	  Chassot49.	  Comme	  nous	  l’avons	  vu,	  nous	  avons	  au	  préalable	  de	  la	  construc-‐

tion	  de	  ce	  portail	  mené	  des	  entretiens	  pour	  mieux	  cerner	  les	  besoins,	  les	  attentes	  des	  chercheurs	  

et	  des	  praticiens	  en	  matière	  d’éthique	  médicale.	  Ainsi,	  en	  posant	   la	  question	  :	  «	  Quelle	   informa-‐

tion	  vous	  paraît	  essentielle	  sur	  un	  portail	  portant	  sur	  l'éthique	  médicale	  ?	  »	  de	  façon	  spontanée,	  	  

cinq	   personnes	   sur	   les	   dix-‐huit	   interviewées	  mentionnent	   l’importance	   de	   l’auteur	   (savoir	   qui	   il	  

est)	  et	  de	  pouvoir	  certifier	  d’un	  point	  de	  vue	  objectif,	  indépendant.	  Il	  était	  donc	  essentiel	  que	  doc-‐

teur	  Pierre-‐Guy	  Chassot	  collabore	  à	   ce	  projet,	  puisse	  apporter	  son	  expertise	  ;	   la	   réputation	  et	   le	  

sérieux	   de	   la	   bibliothèque	   sont	   engagés	   dans	   ce	   projet.	   Le	   nom	   du	   docteur	   Pierre-‐Guy	   Chassot	  

n’apparaît	  pas	  sur	  le	  portail.	  C’est	  donc	  par	  la	  logique	  et	  le	  sérieux	  des	  ressources	  proposées	  que	  

les	  praticiens	  pourront	  être	  convaincu	  de	  l’importance	  du	  portail.	  Mais	  il	  y	  aussi	  un	  autre	  élément	  

qui	   leur	   permet	   de	   juger	   de	   l’expertise	   et	   du	   sérieux	   du	   portail,	   l’adresse	   URL	  :	  

www.chuv.ch/ethiquemedicale.	   Nous	   parlions	   en	   première	   partie	   de	   l’importance	   de	  

l’hébergement,	  celle-‐ci	  est	  confirmée	  puisque	  le	  fait	  que	  le	  CHUV	  soit	  dans	  l’adresse	  URL	  cela	  ga-‐

rantie	  le	  sérieux	  du	  site.	  

C’est	  dans	  cette	  logique	  de	  sérieux	  que	  le	  docteur	  Pierre-‐Guy	  Chassot	  a	  participé	  au	  travail	  de	  sé-‐

lection	  et	  de	  répartition	  de	  l’information.	  Ainsi,	  à	  partir	  d’une	  extraction	  des	  quatre	  mille	  descrip-‐

teurs	  ayant	  pour	  qualifiant	  le	  terme	  «	  éthique	  »	  réalisé	  par	  Pablo	  Iriarte50	  à	  partir	  de	  Pubmed,	  le	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49
	  Président	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  et	  professeur	  anesthésiste	  

50
	  Développeur	  web	  et	  gestionnaire	  de	  la	  base	  de	  données	  du	  réseau	  SAPHIR	  
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docteur	  Pierre-‐Guy	  Chassot	  a	  sélectionné	  ceux	  qui	   lui	  paraissaient	  les	  plus	  pertinents.	  Ensuite,	   le	  

docteur	   Pierre-‐Guy	   Chassot	   est	   intervenu	   afin	   de	   répartir	   les	   différents	   mots-‐clés	   sélectionnés	  

dans	   les	  différentes	  parties	  du	   site.	  Ce	   travail	   fut	   long	  et	   fastidieux	  et	   s’apparente	  à	   la	   création	  

d’une	  bibliothèque	  avec	  la	  répartition	  des	  ouvrages	  selon	  le	  plan	  de	  classement.	  	  

Cette	  étape	  était	  primordiale	  pour	  que	  le	  site	  puisse	  se	  prévaloir	  d’une	  expertise	  et	  d’une	  valida-‐

tion	  scientifique	  tant	  recherchée	  par	  les	  chercheurs.	  La	  validation	  de	  chaque	  mot-‐clé	  par	  un	  expert	  

du	  domaine	  était	  la	  condition	  sine	  qua	  non	  à	  l’utilisation	  du	  portail	  par	  le	  public	  à	  qui	  il	  était	  adres-‐

sé	  :	  les	  chercheurs	  et	  praticiens.	  

	  
La	  connaissance	  des	  bases	  de	  données	  

Les	  bases	  de	  données	  sont	  le	  cœur	  de	  notre	  portail.	  Au-‐delà	  du	  but	  de	  faire	  découvrir	  de	  nouvelles	  

ressources	  aux	  internautes	  il	  s’agit	  aussi	  de	   leur	   faire	  exploiter	  au	  maximum	  les	  ressources	  qu’ils	  

utilisent	  quotidiennement.	  Cet	  aspect	  de	  maîtrise	  et	  de	  connaissance	  de	  l’interrogation	  des	  bases	  

de	  données	  est	  essentiel	  car	  il	  va	  permettre	  aux	  chercheurs	  d’y	  trouver	  une	  valeur	  ajoutée	  réelle	  

(ils	  n’auraient	  pas	  su	  forcement	  requêter	  aussi	  spécifiquement).	  La	  reconnaissance	  d’un	  savoir	  par	  

les	  chercheurs	  permet	  aussi	  de	  leur	  montrer	  que	  s’ils	  viennent	  à	  la	  bibliothèque,	  nous	  pouvons	  re-‐

chercher	  pour	  eux,	  même	  si	  nous	  ne	  connaissons	  pas	  spécifiquement	  leur	  domaine	  ;	  en	  tant	  que	  

professionnels,	  nous	  savons	  interroger	  une	  base	  de	  données.	  Cette	  connaissance	  est	  une	  valorisa-‐

tion	  et	  une	  mise	  en	  avant	  des	  compétences	  des	  bibliothécaires	  documentalistes.	  	  

La	  complexité	  du	  travail	  se	  trouvait	  dans	  la	  multiplicité	  des	  bases	  et	  des	  modes	  de	  fonctionnement	  

de	   celles-‐ci.	   Pubmed	   fut	   la	   première	   base	   de	   données	   exploitée,	   et	   ce	   pour	   deux	   raisons.	   Tout	  

d’abord	  celle-‐ci	  utilise	  les	  mots	  clés	  MeSH51,	  tout	  comme	  Saphir,	  ce	  qui	  nous	  permettait	  de	  faire	  

une	  sélection	  des	  mots	  clés	  qui	  nous	  intéressaient	  et	  de	  les	  réutiliser	  ensuite	  pour	  la	  construction	  

des	  requêtes	  dans	  Saphir.	  La	  deuxième	  raison	  était	   la	  richesse	  de	  Pubmed,	  et	  donc	   la	  possibilité	  

d’utiliser	  de	  nombreuses	  combinaisons	  et	  équations	  de	  recherche	  pour	  réussir	  à	   faire	  une	  réelle	  

sélection.	  Nous	  avons	  fixé	  le	  nombre	  de	  résultats	  maximums	  à	  cent	  (nous	  avons	  essayé	  de	  limiter	  

le	   plus	   souvent	   à	   soixante-‐dix)	   pour	   qu’une	   équation	   soit	   validée.	   A	   l’inverse,	   il	   fallait	   au	  moins	  

trois	  résultats	  pour	  qu’une	  combinaison	  «	  Descripteur/qualifiant	  »	  soit	  retenue.	  Afin	  de	  fixer	  une	  

limite	  raisonnable,	  nous	  avons	  réalisé	  un	  petit	  sondage,	  envoyé	  par	  mail	  à	  l’équipe	  de	  chercheurs	  

(trente	  personnes)	   rattachée	  à	   l’Institut.	  Dix	  personnes	  nous	  ont	   répondu,	   soit	  un	   tiers	  des	  per-‐

sonnes	   interrogées.	   La	   question	   posée	   était	   celle-‐ci	  :	   «	  Lors	   d'une	   recherche	   sur	   une	   base	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	  Medical	  Subject	  Headings	  
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données,	   jusqu'à	   combien	   de	   résultats	   êtes-‐vous	   prêt	   à	   lire?	  »	   Les	   résultats	   sont	   les	   suivants	  :	  	  

deux	  personnes	  disent	  en	  lire	  vingt,	  trois	  personnes	  disent	  en	  lire	  trente,	  quatre	  personnes	  disent	  

en	  lire	  cinquante	  et	  une	  personne	  dit	  en	  lire	  de	  soixante	  à	  cent.	  Une	  limitation	  à	  soixante-‐dix	  résul-‐

tats	  était	  donc	  un	  bon	  compromis.	  

La	  plupart	  des	  équations	  dans	  Pubmed	  sont	  construites	  sur	  le	  modèle	  suivant	  :	  Descripteur	  MeSH	  

[Majr]	  AND	  ethics	  [Majr	  :noexp]	  OR	  «	  Descripteur	  MeSH/ethics	  »	  [Majr].	  	  

Exemple	  :	   "Resuscitation_Orders"	   [Majr:noexp]	   AND	   "ethics"	   [Majr:noexp]	   OR	   "Resuscita-‐

tion_Orders/ethics"	  [Majr:noexp]	  

Le	   «	  noexp	  »	   (no	   explosion,	   en	   réalité	   explosion	   turned	   off)	   permet	   de	   limiter	   la	   recherche	   au	  

terme	  Générique	  et	  de	  ne	  pas	  prendre	  en	  compte	  les	  termes	  spécifiques.	  	  

Le	   «	  majr	  »	   (major)	   permet	   de	   ne	   faire	   ressortir	   que	   les	   documents	   où	   le	   terme	  

«	  Resuscitation_Orders	  »	   est	   majeur,	   c’est-‐à-‐dire	   particulièrement	   représentatif	   du	   document	  :	  

c’est	  une	  notion	  de	  hiérarchie	  dans	  les	  descripteurs.	  

Parfois,	  même	  avec	  la	  limitation	  au	  seul	  terme	  principal	  (sans	  les	  termes	  spécifiques)	  et	  à	  l’alliance	  

avec	  le	  terme	  éthique	  nous	  trouvions	  trop	  de	  résultats.	  Nous	  avons	  donc	  décidé	  d’inclure	  une	  limi-‐

tation	   chronologique,	   grâce	   à	   cette	   combinaison	  :	   ("Année	   de	   début"[PDAT]	   :	   "Année	   de	  

fin"[PDAT])	  

Par	  exemple	  pour	  limiter	  les	  résultats	  de	  la	  recherche	  aux	  articles	  publiés	  à	  partir	  de	  2002	  :	  	  

"Resuscitation_Orders"	  [Majr:noexp]	  AND	  "ethics"	  [Majr:noexp]	  OR	  "Resuscitation_Orders/ethics"	  

[Majr:noexp]	  AND	  ("2002"[PDAT]	  :	  "2020"[PDAT]).	  Nous	  avons	  inséré	  comme	  limite	  2020	  car	  cela	  

permet	  de	  ne	  pas	  réaliser	  de	  maintenance	  sur	  les	  requêtes	  avant	  un	  certain	  laps	  de	  temps.	  Cette	  

limitation	  chronologique	  nous	  dérangeait	  dans	  un	  premier	  temps	  car	   l’éthique	  est	  une	  discipline	  

transversale	  et	  en	  sciences	  sociales	   les	  articles	  de	  plus	  de	  cinq	  ans	  sont	  parfois	  tout	  à	   fait	  perti-‐

nents.	  Cependant,	  comme	  le	  signalent	  Caril	  Tenopir,	  Donald	  King	  et	  Amy	  Bush	  dans	   les	  résultats	  

de	  leur	  enquête	  :	  «	  About	  85%	  of	  readings	  are	  of	  articles	  less	  than	  one	  year	  old	  and	  only	  one	  per-‐

cent	  of	  the	  readings	  are	  over	  five	  years	  old	  »52	  

Les	  recherches	  dans	  Saphir	  se	  font	  grâce	  aux	  termes	  Mesh	  de	  Pubmed.	  Nous	  avons	  donc	  réalisé	  

nos	  recherches	  avec	  les	  descripteurs	  associés	  à	  l’éthique	  :	  «	  descripteur/ethics	  ».	  

Pour	  la	  BDSP,	  nous	  avons	  utilisé	  leur	  thésaurus	  plutôt	  orienté	  «	  Santé	  publique	  »	  et	  avons	  combiné	  

chacun	  des	  termes	  souhaités	  avec	  le	  mot	  clé	  «	  éthique	  ».	  Si	  les	  résultats	  étaient	  inférieurs	  à	  quatre	  

ou	  s’ils	  n’étaient	  pas	  pertinents	  alors	  la	  requête	  n’était	  pas	  retenue.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52
	  TENOPIR	  Carol,	  KING	  Donald	  W,	  BUSH	  AMY	  M.S.	  Medical	  Faculty’s	  Use	  of	  Print	  and	  Electronic	  Journals	  :	  Changes	  Over	  Time	  and	  Comparison	  with	  
Other	  Scientists.	  op.cit.	  p.	  16	  .	  
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Ce	  travail	  sur	  les	  bases	  de	  données	  s’est	  avéré	  rigoureux	  et	  exigeant,	  mais	  il	  permettait	  de	  reposi-‐

tionner	  le	  documentaliste	  et	  son	  savoir	  au	  cœur	  de	  ce	  portail	  en	  mettant	  en	  avant	  ses	  compéten-‐

ces,	  notamment	  exprimées	  par	  Véronique	  Mesguich	  «il	  [le	  documentaliste]	  est	  capable	  de	  refor-‐

muler	  une	  demande	  et	  de	  maîtriser	  la	  syntaxe	  complexe	  des	  systèmes	  d'accès	  à	  l'information.	  »53	  

Cette	  mise	  en	  avant	  du	  savoir	  du	  professionnel	  de	  la	  documentation	  est	  un	  moyen	  de	  faire	  connaî-‐

tre	  les	  compétences	  qui	  se	  trouvent	  dans	  les	  bibliothèques	  et	  d’inviter	  le	  public	  à	  venir	  approfon-‐

dir	  ou	  personnaliser	  leur	  recherche	  à	  la	  bibliothèque.	  Nous	  allons	  maintenant	  voir	  la	  difficulté	  de	  

mettre	  en	  place	  une	  architecture	  efficace	  tout	  en	  combinant	  avec	  les	  contraintes	  imposées	  par	  le	  

département	  informatique.	  	  

	  

2.	   Utilité	  et	  faisabilité	  

2.1	   Une	  architecture	  parlante	  et	  efficace	  

«	  L'architecture	  de	  l'information	  est	  un	  principe	  général	  visant	  à	  définir	  les	  fondations	  d'une	  cons-‐

truction	  web	  »54	  ;	  celle-‐ci	  est	  donc	  essentielle	  car	  elle	  garantit	  l’utilisabilité	  d’un	  site	  web.	  D’ailleurs	  

Rob	  	  Ford	  et	  Julius	  Wiedemann	  conseillent	  de	  «	  	  Traitez	  la	  navigation	  comme	  un	  contenu.	  Le	  che-‐

min	  qui	  mène	  au	  contenu	  doit	  être	  au	  moins	  aussi	  important	  que	  le	  contenu	  lui-‐même	  »55	  

	  
Contenu	  de	  l’arborescence	  

La	  réalisation	  de	  la	  structure	  du	  site	  fut	  réalisée	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  docteur	  Pierre-‐Guy	  

Chassot.	  En	  raison	  de	  contraintes	  liées	  à	  la	  réalisation	  de	   liens	  profonds	  vers	  la	  base	  de	  données	  

d’ouvrages	  de	  l’Institut,	  nous	  devions	  suivre	  la	  classification	  utilisée	  pour	  le	  fonds	  d’ouvrages	  de	  la	  

Fondation	  Chassot	   (voir	  annexes	  n°	  2).	  Ce	  plan	   de	  classement	  est	   fortement	   inspiré	  de	  celui	  du	  

Kennedy	  Institute	  of	  ethics	  de	  Georgetown.	  La	  réalisation	  de	  liens	  profonds	  vers	  le	  catalogue	  de	  la	  

bibliothèque	  fut	  complexe.	  Ainsi,	  nous	  sommes	  parvenus	  à	  réaliser	  des	   liens	  profonds	  en	  basant	  

notre	   interrogation	   sur	   le	   champ	   correspondant	   à	   la	   cote.	   Nous	   devions	   donc,	   d’après	   cette	  

contrainte	   ne	   pas	   mélanger	   les	   différentes	   thématiques	   et	   respecter	   le	   plan	   de	   classement	   du	  

fonds	  d’ouvrages.	  La	  principale	  difficulté	  fut	  d’adapter	  ce	  plan	  de	  classement	  «	  papier	  »	  à	  un	  site	  

web	  car	  nous	   le	  verrons	  plus	  précisément	  par	   la	  suite,	   les	  contraintes	  apportées	  par	   le	  départe-‐

ment	   informatique	  étaient	  assez	   fortes	  avec	  en	  particulier	   l’interdiction	  de	   réaliser	  plus	  de	   sept	  

rubriques	  principales,	  un	  maximum	  de	  cinq	  sous-‐rubriques	  par	  rubriques,	  et	  enfin	  au	  troisième	  ni-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53
	  MESGUICH,	  Véronique.	  Entre	  médiation	  humaine	  et	  expertise	  technique,	  op.	  cit.	  p.	  36-‐37.	  

54	  
BOUCHER,	  Amélie.	  Architecture	  de	  l’information.	  Publié	  le	  29	  février	  2004.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.ergolab.net/articles/architecture-‐

information.php>	  	  
55	  
FORD,	  Rob	  et	  WIEDEMANN,	  Julius.	  Succès	  en	  ligne	  :	  mode	  d’emploi.	  Taschen	  :	  2008.	  p.	  58.	  
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veau	  de	  profondeur	  un	  maximum	  de	  dix	  rubriques.	  De	  plus,	  les	  termes	  utilisés	  devaient,	  si	  possi-‐

ble,	  être	  limités	  à	  treize	  lettres	  et	  n’être	  composés	  que	  d’un	  seul	  terme.	  Les	  informaticiens	  avan-‐

cent	   l’hypothèse	   que	   lorsqu’une	   rubrique	   est	   composée	   de	   deux	   termes,	   le	   fil	   d’Ariane	   devient	  

moins	  clair	  et	   les	  utilisateurs	  ne	  parviennent	  plus	  à	  se	  repérer.	  Dans	  toutes	   les	  présentations	  du	  

site	  que	  nous	  avons	  pu	  faire,	  les	  lecteurs	  parvenaient	  pourtant	  très	  bien	  à	  distinguer	  les	  différen-‐

tes	  parties	  puisque	  celles-‐ci	  sont	  séparées	  par	  un	  signe	  «	  <	  ».	  Nous	  observons	  aussi,	  au	  contact	  des	  

usagers,	  que	  ceux-‐ci	  utilisent	  très	  peu	  le	  fil	  d’Ariane	  ;	  la	  navigation	  via	  cet	  outil	  est	  en	  réalité	  très	  

secondaire,	  même	  s’il	  leur	  permet	  de	  se	  repérer	  dans	  leur	  navigation.	  

Le	  plan	  de	  classement	  de	  l’Institut	  est	  constitué	  de	  vingt-‐trois	  rubriques	  principales.	  Il	  a	  donc	  fallu	  

faire	  des	  associations	  logiques	  et	  pertinentes	  pour	  les	  regrouper	  en	  sept	  grandes	  rubriques.	  	  

La	   difficulté	   a	   notamment	   résidé	   dans	   l’intitulé	   des	   rubriques.	   Certains	   termes	   scientifiques	  

n’étaient	   pas	   réductibles	   et	   étaient	   pourtant	   composés	   de	   plus	   de	   treize	   lettres	   tels	   que	  

«	  transplantation	  »	  composé	  de	  quinze	   lettres.	  Nous	  avons	  donc	  essayé	  de	  réduire	  au	  maximum	  

l’intitulé	   des	   rubriques,	   tout	  en	  conservant	  un	  certain	  esprit	   critique	  car	  un	   terme	  approprié	   de	  

quinze	   lettres	  a	  été	  préféré	  à	  un	  synonyme	  «	  pas	  tout	  à	   fait	  synonyme	  »	  de	  huit	   lettres.	  Cepen-‐

dant,	  les	  sept	  grandes	  rubriques	  respectent	  la	  règle	  des	  treize	  lettres	  et	  de	  l’interdiction	  des	  ter-‐

mes	  composés.	  Dans	  les	  cinq	  sous-‐rubriques	  autorisées	  pour	  chacune	  des	  rubriques	  nous	  trouvons	  

six	  sous-‐rubriques	  intitulées	  par	  deux	  mots	  (exemples	  :	  ouvrages	  introductifs)	  et	  en	  dessous	  parmi	  

les	   quatre-‐vingt-‐trois	   sous-‐rubriques	   (au	   troisième	   niveau	   de	   profondeur),	   quatre	   ont	   plus	   de	  

treize	  lettres	  et	  cinquante-‐cinq	  sont	  composées	  de	  deux	  termes.	  La	  règle	  n’a	  donc	  pas	  été	  complè-‐

tement	  respectée.	  Cependant,	  à	  notre	  décharge,	  a	  priori	   la	  confusion	  dans	   le	   fil	  d’Ariane	  dû	  à	   la	  

présence	  d’une	  rubrique	  composée	  de	  deux	  termes	  ne	  se	  fait	  pas	  au	  troisième	  niveau	  de	  profon-‐

deur	  puisqu’il	  s’agit	  du	  dernier.	  	  

	  
Figure	  3	  -‐	  Fil	  d’Ariane	  considéré	  comme	  «	  lisible	  »	  par	  les	  informaticiens	  

	  
Ci-‐dessus,	  un	  fil	  d’Ariane	  respectant	  la	  règle	  de	  lisibilité	  bien	  que	  le	  dernier	  niveau	  soit	  un	  terme	  

composé.	  Ci-‐dessous,	  un	   fil	  d’Ariane	  considéré	  par	   les	   informaticiens	   comme	  «	  portant	  à	   confu-‐

sion	  »	  puisque	  le	  deuxième	  niveau	  est	  un	  terme	  composé	  tout	  comme	  le	  troisième	  niveau	  :	  

	  

Figure	  4	  -‐	  Fil	  d’Ariane	  considéré	  comme	  «	  portant	  à	  confusion	  »	  par	  les	  informaticiens	  
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La	  principale	  difficulté	  de	  la	  transposition	  d’un	  plan	  de	  classement	  «	  papier	  »	  à	  une	  arborescence	  

web	   fut	   les	   vingt-‐et-‐une	   rubriques	   «	  Généralités	  ».	   Parce	   que	   cela	   ne	   veut	   rien	   dire	   sur	   un	   site	  

web,	  et	  parce	  qu’il	  est	  conseillé	  d’éviter	  dans	  la	  structuration	  d’un	  site	  web	  les	  rubriques	  intitulés	  

d’une	  façon	  similaire,	  il	  a	  fallu	  trouver	  vingt-‐et-‐un	  synonymes	  à	  ce	  terme	  de	  «	  Généralités	  ».	  Qua-‐

tre	  rubriques	  «	  Généralités	  »	  ont	  réussi	  à	  être	  fondues	  avec	  d’autres	  sous-‐rubriques,	  il	  a	  donc	  fallu	  

en	  réalité	  trouver	  dix-‐sept	  synonymes	  (voir	  annexe	  n°	  3).	  Il	  faut	  tout	  de	  même	  signaler	  que	  nous	  

n’avons	  pas	  repris	  l’intégralité	  du	  plan	  de	  classement	  puisque	  certaines	  rubriques	  du	  plan	  de	  clas-‐

sement	  étaient	  vides	  (aucun	  ouvrage	  répertorié	  sous	  cette	  cote,	  voir	  également	  annexe	  n°	  3).	  	  

Cette	  médiation	  entre	  les	  exigences	  du	  département	  informatique	  du	  CHUV	  et	  l’expertise	  scienti-‐

fique	   du	   docteur	   Pierre-‐Guy	   Chassot	   a	   été	   un	   travail	   délicat	   et	   relativement	   long	   (1er	  mars	   -‐	   26	  

avril).	  Nous	  avons	  choisi	  de	  ne	  pas	  respecter	  les	  règles	  strictes	  données	  par	  l’informatique	  afin	  de	  

pouvoir	  bénéficier	  d’un	  vocabulaire	  scientifique	  approprié	  au	  contenu.	  La	  certification	  du	  contenu	  

par	   un	   expert	   permet	   à	   la	   bibliothèque	   et	   à	   son	   fonds	   de	   s’affirmer	   comme	   spécialiste	   du	   do-‐

maine.	   Nous	   étudierons	   maintenant	   comment	   nous	   avons	   agencé	   les	   rubriques	   et	   déterminé	  

l’ordre	  d’apparition	  de	  celles-‐ci.	  

	  
Structuration	  du	  site	  

Lorsque	  les	  rubriques	  et	  sous-‐rubriques	  du	  plan	  de	  classement	  ont	  été	  fusionnées,	  renommées	  et	  

parfois	   ré-‐agencées,	   la	   question	   de	   l’ordre	   d’apparition	   des	   rubriques	   s’est	   posée.	   Faut-‐il	   suivre	  

l’ordre	  d’apparition	  dans	  le	  plan	  de	  classement	  ?	  Faut-‐il	  mettre	  en	  valeur	  les	  notions	  les	  plus	  «	  à	  la	  

mode	  »	  ?	  Nous	  avons	  choisi	  d’une	   façon	  générale	  de	  mettre	  en	  avant	   les	  rubriques	  qui	  compor-‐

taient	  le	  plus	  d’ouvrages	  dans	  le	  fonds	  Chassot	  afin	  de	  communiquer	  au	  mieux	  sur	  la	  richesse	  de	  

notre	   fonds.	   Il	   y	   a	   toutefois	   des	   rubriques	   où	   une	   logique	   thématique	   semblait	   primer	   sur	   le	  

contenu	   et	   nous	   l’avons	   respectée,	   par	   exemple	   dans	   la	   rubrique	   «	  thanatologie	  »	  ;	   la	   catégorie	  

«	  réanimation	  »	  est	  placé	  avant	  celle	  sur	  le	  «	  suicide	  »,	  afin	  que	  l’utilisateur,	  au	  fil	  de	  la	  rubrique,	  

ait	  l’impression	  de	  se	  diriger	  vers	  la	  mort.	  Cependant,	  cette	  configuration	  sera	  certainement	  à	  re-‐

voir	  puisque	  comme	  le	  dit	  Jean-‐François	  Nogier	  il	  faut	  «	  agencer	  les	  rubriques	  dans	  l’ordre	  où	  elles	  

sont	  utilisées.	  […]	  Les	  rubriques	  y	  sont	  placées	  selon	  la	  façon	  dont	  l’utilisateur	  en	  a	  besoin,	  selon	  la	  

fréquence	  de	  visite	  de	   la	  rubrique	  et	  selon	  son	   importance.	  L’agencement	  de	   la	  barre	  de	  naviga-‐

tion	  résulte	  de	  la	  combinaison	  de	  ces	  critères.	  Elle	  donne	  lieu	  à	  des	  tests	  d’utilisabilité	  afin	  de	  véri-‐

fier	  les	  hypothèses	  sur	  l’ordre	  et	  la	  fréquence	  d’utilisation	  des	  rubriques.	  »56	  Ainsi,	  lorsque	  le	  site	  

pourra	   se	  baser	  sur	  des	   statistiques	  en	  nombre	  suffisant,	   l’arborescence,	  ou	  en	   tout	   cas,	   l’ordre	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  NOGIER,	  Jean-‐François.	  Ergonomie	  du	  logiciel	  et	  design	  web	  :	  le	  manuel	  des	  interfaces	  utilisateurs.	  Dunod,	  4ème	  édition.	  2008.	  p.	  132.	  	  
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d’apparition	  des	  rubriques	  pourra	  être	  modifié	  afin	  de	  répondre	  au	  mieux	  aux	  besoins	  des	  inter-‐

nautes.	  	  

L’agencement	  des	  rubriques	  est	  une	  notion	  fondamentale	  pour	  la	  mise	  en	  valeur	  des	  ressources.	  

Dans	   la	  même	  optique	  de	  valorisation	  du	   fonds	   sur	   le	   site,	   la	   structuration	  de	   la	  page	   joue,	  elle	  

aussi,	  un	  rôle	  stratégique	  dans	  la	  mise	  en	  valeur	  des	  ressources.	  

	  

Structuration	  de	  la	  page	  

L’organisation	  des	  différentes	  ressources	  sur	  le	  site	  a	  été	  un	  long	  chemin	  et	  a	  nécessité	  plusieurs	  

maquettes	   pour	   atteindre	   le	   résultat	   final.	   Dans	   un	   premier	   temps,	   l’idée	   était	   de	   structurer	  

l’information	  en	  tableau	  de	  trois	  colonnes.	  Cela	  aurait	  permis	  une	  compréhension	  rapide	  des	  dif-‐

férentes	  bases	  de	  données	  sélectionnées	  et	  permettait	  de	  proposer	  à	   l’usager	  un	  calque	  exacte-‐

ment	  similaire	  sur	  toutes	  les	  pages	  du	  site.	  Or,	  cette	  structuration	  a	  très	  vite	  été	  remise	  en	  ques-‐

tion	  pour	  deux	  raisons	  :	  tout	  d’abord,	  comme	  l’écrit	  David	  Dabner	  :	  	  «	  évitez	  de	  vous	  servir	  de	  co-‐

lonnes,	  que	  l’utilisateur	  devra	  alors	  faire	  continuellement	  défiler	  de	  haut	  en	  bas.	  »57	  Ce	  problème	  

se	  posait	  de	  façon	  réelle	  car	   il	  y	  avait	  parfois	  beaucoup	  de	  contenus	  et	  certaines	  pages	  faisaient	  

plus	  de	  quatre	  pages-‐écran.	  De	  plus,	  nous	  nous	  sommes	  rendu	  compte	  que	  de	  mettre	  en	  parallèle	  

une	  ressource	  comme	  Pubmed	  avec	  celle	  de	  l’Institut	  ne	  mettait	  pas	  en	  valeur	  l’Institut	  :	  	  

	  

	  

Figure	  5	  -‐	  Architecture	  d’une	  page	  du	  portail	  en	  avril	  2010	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  DABNER,	  David.	  Maquette	  et	  mise	  en	  pages	  :	  les	  bases	  de	  la	  conception	  graphique.	  3ème	  tirage	  :	  2006.	  Eyrolles.	  p.	  119.	  	  
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En	  effet,	  Pubmed	  étant	  une	  base	  d’articles	  scientifiques	  qui	  possède	  plus	  de	  dix-‐neuf	  millions	  de	  

références	  est	  sur	  certains	  sujets	  très	  pertinente	  et	  les	  liens	  se	  multiplient.	  Or,	  il	  n’y	  a	  qu’un	  lien	  

vers	  le	  catalogue	  concernant	  l’Institut	  (même	  si	  celui-‐ci	  renvoie	  vers	  cinquante	  ou	  cent	  ouvrages).	  

Nous	  avons	  donc	  décidé,	  pour	  mieux	  mettre	  en	  valeur	  notre	  fonds	  de	  changer	  la	  présentation.	  En	  

raison	  d’empêchements	  techniques	  nous	  avons	  présenté	   les	  ressources	  sur	  trois	   lignes	  (dans	  un	  

tableau)	   avec	   en	   première	   ligne	   une	   image	   transparente	   pour	   fixer	   la	   largeur	   de	   la	   colonne,	   en	  

deuxième	  ligne	  le	  sigle,	  le	  nom	  de	  l’organisme	  ou	  le	  nom	  de	  la	  base	  de	  données	  et	  en	  troisième	  li-‐

gne	  le	  type	  de	  contenu	  présent	  dans	  la	  base	  de	  données	  (articles	  scientifiques,	  ouvrages…).	  Puis,	  

en	  dessous,	  en	  liste,	  les	  liens	  hypertextes.	  	  

	  

	  

Figure	  6	  -‐	  Architecture	  d’une	  page	  du	  portail	  en	  mai	  2010	  

	  

Enfin,	  dans	  un	  objectif	  de	  sobriété,	  nous	  avons	  supprimé	  deux	  des	  trois	   lignes,	  pour	  n’avoir	  plus	  

qu’une	  ligne	  de	  tableau	  composée	  du	  sigle,	  du	  nom	  de	  l’organisme	  ou	  du	  nom	  de	  la	  base	  de	  don-‐

nées,	  et,	  de	  chaque	  côté	  du	  texte	  deux	  images	  transparentes	  pour	  fixer	  la	  largeur	  de	  la	   ligne.	  En	  

dessous	  de	  cette	  ligne	  colorée	  on	  trouve	  en	  gras,	  le	  type	  de	  données	  que	  l’on	  peut	  trouver	  dans	  la	  

base.	   Cette	   configuration	   avait	   notamment	   l’avantage	   de	   mettre	   particulièrement	   en	   avant	  

l’Institut	  puisque	  celui-‐ci	  est	  visible	  sur	  toutes	  les	  pages	  ce	  qui	  n’est	  plus	  le	  cas	  de	  Pubmed.	  En	  ef-‐

fet	  Pubmed	  n’apparaît	  parfois	  que	  sur	  la	  deuxième	  page-‐écran,	  ce	  qui,	  si	  l’on	  s’appuie	  sur	  l’étude	  

de	  Jacob	  Nielsen	  et	  Hoa	  Loranger,	  signifie	  que	  Pubmed	  ne	  sera	  vu	  que	  par	  42%	  des	  usagers	  :	  «	  [Sur	  

les	  pages	   intérieures]	  :	  Plus	  de	   la	  moitié	  des	  utilisateurs	  n’ont	  pas	  du	  tout	   fait	  défiler,	  seuls	  42%	  

ont	  vu	  des	   informations	   sur	   la	  deuxième	  page-‐écran	   (celle	   venant	  après	   le	  premier	  défilement).	  
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Seuls	  14%	  ont	  été	  au-‐delà	  de	  deux	  pages	  écrans.	  »58	  Nous	  avons	  ensuite	  dupliqué	  le	  squelette	  de	  

la	   page	   pour	   l’ensemble	   du	   site	   (exceptée	   la	   page	   d’accueil	   et	   celle	   d’introduction).	   L’adoption	  

d’un	  «	  tracé	  régulier	  homogène	  »59	  est	  notamment	  encouragée	  par	  Jean-‐François	  Nogier,	  qui	  ex-‐

plique	  que	  l’utilisateur	  «	  a	  ainsi	  le	  sentiment	  de	  rester	  ‘au	  même	  endroit’.	  La	  prise	  en	  main	  est	  plus	  

facile.	  »60	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figure	  7	  -‐	  Architecture	  d’une	  page	  du	  portail	  en	  juillet	  2010	  

	  

Le	  choix	  de	  l’apparition	  des	  bases	  de	  données	  à	  l’écran	  s’est	  fait	  en	  fonction	  du	  degré	  de	  proximité	  

avec	   l’Institut.	   La	   première	   présentée	   fut	   donc	   la	   base	   de	   données	   présentant	   les	   ouvrages	   du	  

fonds	  Chassot,	  ensuite	  apparaît,	  dans	  certaines	  pages	  uniquement,	  la	  base	  de	  données	  Saphir,	  qui	  

est	  rattachée	  au	  même	  département	  que	  l’Institut,	  de	  la	  même	  façon	  et	  dans	  certaines	  pages	  seu-‐

lement,	  la	  banque	  de	  données	  en	  santé	  publique,	  auquel	  Saphir	  participe	  ;	  et	  enfin	  Pubmed.	  	  

Nous	  voyons	  par	  cet	  exemple	   l’importance	  d’une	  bonne	  structuration	  de	   l’information	  à	   l’écran.	  

Nous	  sommes	  partis	  d’une	  situation	  où	   les	  ressources	  de	   l’Institut	  étaient	  noyées	  par	  la	  richesse	  

de	  Pubmed,	  pour	  arriver	  à	  une	  situation	  où	  les	  ressources	  de	  l’Institut	  sont	  visibles	  pas	  cent	  pour-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58
	  NIELSEN,	  Jacob	  et	  LORANGER,	  Hoa.	  Site	  web	  :	  priorité	  à	  la	  simplicité.	  Campus	  press	  :	  2007.	  p.	  45.	  

59	  NOGIER,	  Jean-‐François.	  Ergonomie	  du	  logiciel	  et	  design	  web	  :	  le	  manuel	  des	  interfaces	  utilisateurs.	  Dunod,	  4ème	  édition.	  2008.	  p.	  166.	  
60	  Ibid.	  p.	  166.	  
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cent	  des	  internautes	  alors	  que	  celles	  de	  Pubmed	  ne	  le	  seront	  plus	  que	  par	  la	  moitié	  d’entre	  eux,	  

ceux	  qui	  accepteront	  de	  scroller.	  	  

Nous	  allons	  maintenant	  voir	  à	  quel	  point	  les	  contraintes	  imposées	  par	  le	  département	  informati-‐

que	  ont	  déterminé	  la	  réalisé	  du	  projet	  et	  dans	  quelle	  mesure	  cela	  a	  eu	  un	  impact	  sur	  la	  politique	  

communicationnelle	  envisagée	  au	  départ.	  

	  

2.2	   S’adapter	  à	  une	  politique	  contraignante	  

Le	  CHUV	  a	  limité	  au	  maximum	  les	  possibilités	  de	  développement	  d’un	  site	  avec	  Livelink,	  afin	  que	  

les	  sites,	  une	  fois	  conçus,	  soient	  autogérés	  par	  les	  services	  et	  puissent	  être	  mis	  à	  jour	  par	  les	  secré-‐

taires.	  Une	  formation	  de	  deux	  demi-‐journées	  est	  dispensée	  pour	  pouvoir	  devenir	  administrateur.	  

A	   la	  suite	  de	  celle-‐ci,	  un	  développeur	   installe	   la	  structure	  du	  site	   (charte	  graphique,	  sept	  onglets	  

principaux	  de	  la	  navigation,	  version	  bi-‐lingue)	  et	  ensuite	  les	  administrateurs	  créent	  l’architecture	  

du	  site	  selon	   leurs	  besoins,	   leurs	  ressources	  et	  selon	   leurs	  compétences.	   Interdiction	  de	  toucher	  

au	  code	  HTML,	  ou	  encore	  de	  choisir	  les	  polices,	  les	  couleurs	  ou	  les	  tailles	  des	  caractères.	  A	  disposi-‐

tion	  une	  police	  et	  cinq	  variables	  en	  taille	  (du	  10	  au	  16).	  En	  ce	  sens,	  les	  services	  proposés	  sont	  très	  

limités	  ce	  qui	  a	  affecté	  le	  projet	  notamment	  au	  niveau	  de	  certaines	  ambitions	  de	  départ	  qui	  ont	  dû	  

être	  revues	  (à	  la	  baisse).	  Etudions	  tout	  d’abord	  la	  difficulté	  d’adaptation	  d’un	  plan	  de	  classement	  à	  

un	  schéma	  strict	  et	  rigoureux	  d’arborescence	  imposé	  par	  le	  service	  informatique.	  	  

	  
L’architecture	  

L’architecture,	  nous	  venons	  de	  le	  voir	  fut	  laborieuse	  à	  mettre	  en	  place,	  et	  constitue	  le	  cœur	  de	  no-‐

tre	  portail.	  Si	  l’arborescence	  d’un	  site	  n’est	  pas	  logique	  et	  compréhensible	  par	  tous,	  le	  site	  devient	  

inutilisable.	  Mais	  il	  y	  a	  aussi	  la	  construction	  de	  l’architecture	  soit	  en	  profondeur,	  soit	  en	  largeur	  qui	  

va	  faciliter	  ou	  pas	  la	  navigation.	  L’expérience	  de	  Miller61	  a	  montré	  qu’il	  était	  préférable	  d’organiser	  

les	  menus	  en	  largeur	  plutôt	  qu’en	  profondeur.	  	  	  

Dans	   le	   cas	   du	   portail,	   il	   n’y	   avait	   aucune	   restriction	   quant	   au	   nombre	   de	   rubriques	   et	   sous-‐

rubriques	   utilisables.	   Cependant,	   la	   prochaine	   version,	   mise	   en	   production	   dans	   dix-‐huit	   mois,	  

possède	  quant	  à	  elle	  des	  limitations	  :	  7-‐5-‐10.	  Cela	  signifie	  :	  sept	  rubriques	  au	  premier	  niveau,	  cinq	  

au	  second	  niveau	  et	  dix	  au	  troisième	  niveau	  de	  profondeur.	  Afin	  de	  ne	  pas	  à	  revoir	  l’intégralité	  de	  

l’architecture	  pour	  la	  version	  suivante,	  nous	  avons	  d’ores	  et	  déjà	  respecté	  ces	  principes.	  Ces	  chif-‐

fres	   imposés	  par	   l’informatique	  ont	  une	  source	  très	  controversée.	  En	  effet,	  sept	  est	   le	  «	  nombre	  

magique	  de	  Miller	  à	  plus	  ou	  moins	  deux	  éléments	  près	   (autrement	  dit	  un	  empan	  de	  cinq	  à	  neuf	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61
	  MILLER.	  Le	  nombre	  magique	  7	  plus	  ou	  moins	  2	  :	  certaines	  limites	  de	  notre	  capacité	  de	  traitement	  de	  l'information,	  1956.	  
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éléments),	   ce	  qui,	   selon	   lui,	   représente	   le	   seuil	  maximal	  de	  ce	  qu’on	  appelle	  notre	  mémoire	   de	  

travail	  (mémoire	  à	  court	  terme).	  L’architecture	  doit	  donc	  être	  guidée	  selon	  ce	  principe	  (sept	  élé-‐

ments	  au	  premier	  niveau,	  cinq	  au	  second,	  et	  neuf	  ou	  dix	  au	  troisième)	  la	  règle	  de	  Miller	  est	  res-‐

pectée.	  Or	  comme	  le	  signale	  Amélie	  Boucher,	  appliquer	  cette	  référence	  théorique	  aux	  probléma-‐

tiques	  du	  web	  est	  un	  usage	  détourné	  parfois	   inapproprié.	  «	  En	  effet,	  ce	  n’est	  pas	  parce	  que	   l’on	  

parle	  de	  mémoire	  de	  travail	  que	   l’on	  doit	  se	  croire	  obligé	  de	  faciliter	   la	  mémorisation	  des	  pages	  

web.	  […]	  Dans	  l’idéal,	  votre	  site	  doit	  être	  assez	  intuitif	  et	  fournir	  l’information	  nécessaire	  au	  mo-‐

ment	  adéquat,	  afin	  de	  pas	  faire	  appel	  à	  la	  mémoire	  de	  vos	  visiteurs»62	  L’architecture	  du	  portail	  a	  

donc	  été	   conçue	  en	   respectant	   cette	   règle,	  en	  souhaitant	  que	   la	   limitation	  du	  nombre	  de	   rubri-‐

ques	  permette	  aux	   internautes	  de	  mémoriser	  celles-‐ci,	  d’autant	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  menus	  dérou-‐

lants	  -‐	  l’internaute	  ne	  peut	  même	  pas	  se	  remémorer	  le	  contenu	  des	  autres	  rubriques	  par	  un	  glis-‐

sement	  de	  souris.	  

L’architecture	   fait	   clairement	   partie	   d’une	   stratégie	   de	   communication	   de	   la	   bibliothèque,	   puis-‐

qu’un	   site	  possédant	  une	  architecture	   trop	  en	  profondeur	   risque	  de	  décourager	   les	  usagers	  qui	  

pourraient	  s’y	  perdre.	  L’objectif	  du	  portail	  était	  d’être	  exhaustif	  dans	  ce	  que	  nous	  voulions	  présen-‐

ter	  tout	  en	  condensant	  et	  mutualisant	  les	  domaines	  qui	  pouvaient	  l’être.	  Cette	  restriction	  (7-‐5-‐10)	  

est	  aussi	  une	  mise	  à	  disposition	  du	  savoir	  des	  informaticiens	  pour	   limiter	  la	  possibilité	  de	  perdre	  

les	  futurs	  internautes	  et	  ainsi	  mieux	  communiquer	  sur	  nos	  services.	  Mais	  nous	  allons	  voir	  que	  des	  

restrictions	  en	  terme	  d’ergonomie	  ont	  également	  été	  imposées	  .	  	  

	  
Flash	  

Face	  à	   l’absence	  de	  menus	  déroulants	  et	  à	   la	  complexité	  de	   l’architecture	  du	  portail	   (richesse	  et	  

complexité	   des	   termes	   utilisés),	   l’idée	   de	   réaliser	   une	   vue	   d’ensemble	   du	   site	   en	   guise	  

d’introduction	  s’est	  imposée.	  Pour	  cela,	  l’utilisation	  de	  la	  technologie	  Flash63,	  dynamique	  et	  inno-‐

vante,	  et	  surtout	  particulièrement	  adaptée	  à	  notre	  besoin,	  aurait	  pu	  être	  une	  solution.	  	  

L’idée	  était	  de	  développer	  une	  animation	  afin	  de	  permettre	  aux	  visiteurs	  d’avoir	  une	  visualisation	  

dynamique	  en	  guise	  d’introduction	  et	  de	  donner	  l’impression	  (l’illusion)	  d’un	  site	  interactif	  et	  dy-‐

namique.	  De	  plus,	  cela	  aurait	  permis	  d’avoir	  une	   interface	  graphique	  très	  belle	  et	  très	  ergonomi-‐

que.	  Au	  niveau	  communicationnel,	  la	  technologie	  Flash	  est	  intéressante	  car	  si	  celle-‐ci	  est	  bien	  ex-‐

ploitée,	  une	  animation	  réussie	  peut	  marquer	  l’usager	  et	  le	  faire	  revenir	  grâce	  à	  la	  simplicité	  de	  na-‐

vigation	  apportée.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62
	  BOUCHER,	  Amélie.	  Deuxième	  partie	  :	  Dans	  la	  peau	  de	  votre	  internaute	  :	  les	  fondements	  de	  l’ergonomie,	  p.	  37-‐73.,	  Ergonomie	  web	  :	  pour	  des	  sites	  

web	  efficaces.	  2ème	  édition.	  Paris	  :Eyrolles	  ;	  2009.	  p.	  65.	  	  
63
	  Flash	  est	  une	  technologie	  permettant	  la	  réalisation	  d’animations	  vectorielles	  pour	  le	  Web.	  
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Cependant,	  cette	  technologie	  n’est	  pas	  autorisée	  au	  CHUV	  ;	  seul	   le	  dépôt	  d’un	  fichier	  Flash	  sera	  

autorisé	  dans	  la	  prochaine	  maquette	  (dans	  dix	  huit	  mois).	  La	  technologie	  Flash	  présente	  en	  effet	  

des	  inconvénients	  qui	  permettent	  de	  justifier	  ce	  refus.	  Tout	  d’abord,	  Flash	  est	  un	  format	  proprié-‐

taire,	  qui	  nécessite	  pour	  être	  lu,	  d’avoir	  au	  préalable	  téléchargé	  Adobe	  Flash	  Player.	  Aujourd’hui,	  

quatre-‐vingt	  pourcent	  des	  internautes	  auraient	  Flash	  sur	  leurs	  postes,	  ce	  qui	  exclut	  vingt	  pourcent	  

du	  public	  potentiel.	  De	  plus,	  Flash	  n’est	  pas	  un	  format	  facilement	  lu	  par	  les	  spiders	  des	  moteurs	  de	  

recherche	  ;	   le	  contenu	  d’une	  animation	  ne	  sera	  pas	  aussi	  bien	  référencé	  qu’un	  contenu	  formaté	  

en	  html.	  Enfin,	  Apple,	  refuse	  à	  Flash	  l’accès	  aux	  iPhone,	  iPad	  et	  Ipod.	  Steeve	  Jobs	  justifie	  ce	  refus	  

en	  qualifiant	  l’environnement	  Flash	  de	  «’100%	  propriétaire’,	  peu	  fiable,	  peu	  performant,	  mal	  sécu-‐

risé,	  consommant	  trop	  d'énergie	  […]	  »64	  Or,	  se	  priver	  d’une	  visibilité	  sur	  ces	  supports	  c’est	  renon-‐

cer	  à	  des	   internautes	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux	   (plus	  de	  cinquante	  millions	  d’Iphone	  vendus	  en	  

date	  d’avril	  2010,	  trois	  millions	  d’Ipad	  vendus	  en	  date	  de	  mai	  2010).	  A	  signaler	  tout	  de	  même	  la	  

sortie	  d’une	  application	  nommée	  Frash,	  développée	  par	  la	  société	  Comex	  et	  sortie	  en	  version	  beta	  

en	  juilllet	  2010,	  permettant	  de	  lire	  le	  format	  Flash	  sur	  les	  Ipad	  et	  les	  Iphone.	  	  

En	  somme,	   la	  technologie	  Flash	  aurait	  été	  intéressante	  en	  tant	  qu’animation	   intégrée	  sur	  le	  site.	  

Le	   non-‐référencement	   de	   cette	   animation	   et	   la	   non-‐lecture	   de	   celle-‐ci	   par	   certains	   internautes	  

n’aurait	  pas	  été	  trop	  préjudiciable	  au	  site	  puisqu’il	  n’aurait	  de	  toute	  façon	  jamais	  été	  basé	  sur	  une	  

technologie	  Flash	  dans	  son	  intégralité.	  Une	  animation	  aurait	  été	  une	  réelle	  plus-‐value	  en	  terme	  de	  

dynamisme	  du	  site.	  Nous	  verrons	  maintenant	  que	  l’aspect	  dynamique	  du	  site	  a	  également	  été	  li-‐

mité	  par	  l’interdiction	  des	  menus	  déroulants.	  

	  
Les	  menus	  déroulants	  

La	  navigation	  sur	  le	  site	  se	  fait	  actuellement	  par	  un	  bandeau	  statique	  à	  gauche	  de	  la	  page,	  et	  non	  

par	  menus	  déroulants.	  Les	  menus	  déroulants	  ne	  seront	  disponibles	  que	   lors	  de	  la	  prochaine	  ver-‐

sion	  mise	  en	  place	  dans	  dix-‐huit	  mois.	  Comme	   le	   signale	   Jean-‐françois	  Nogier,	   le	  principal	  avan-‐

tage	  des	  «	  menus	  déroulants	  est	  le	  gain	  de	  place	  puisque	  seule	  la	  barre	  de	  navigation	  est	  affichée	  

en	  permanence	  »65	  L’avantage	  des	  menus	  déroulants	  développés	  dans	  la	  prochaine	  version	  est	  la	  

simplicité	  de	  manipulation	  de	  ceux-‐ci.	  En	  effet,	   ils	  sont	  très	  statiques	  (voir	  annexes	  n°	  4)	  et	  per-‐

mettront	  aux	  internautes	  débutants	  de	  ne	  pas	  rencontrer	  de	  difficultés.	  Notre	  public	  cible	  étant	  à	  

l’aise	  avec	  l’informatique,	  ces	  menus	  déroulants	  statiques	  sont	  désagréables	  car	  ils	  manquent	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64
	  LAMBEL,	  François.	  Steve	  Jobs	  s’en	  prend	  publiquement	  à	  Flash.	  Publié	  le	  30	  avril	  2010.	  Disponible	  sur	  :	  

<http://pro.01net.com/editorial/516065/steve-‐jobs-‐s-‐en-‐prend-‐publiquement-‐a-‐flash/>	  
65	  NOGIER,	  Jean-‐François.	  Ergonomie	  du	  logiciel	  et	  design	  web	  :	  le	  manuel	  des	  interfaces	  utilisateurs.	  op.cit.	  p.	  143.	  
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spontanéité	  et	  l’impression	  de	  dynamisme,	  de	  mouvement	  est	  très	  faible.	  Cependant,	  l’apparition	  

des	  menus	  déroulants	  permettra	  d’épurer	  le	  graphisme	  du	  site	  et	  ainsi	  de	  mettre	  encore	  davan-‐

tage	  en	  valeur	  le	  contenu,	  et	  donc	  nos	  ressources.	  Une	  autre	  solution	  s’offrira	  :	  celle	  d’insérer	  sur	  

toutes	  les	  pages	  du	  site	  le	  bandeau	  gauche	  de	  la	  page	  d’accueil	  afin	  d’imposer	  une	  plus	  forte	  iden-‐

tité	  visuelle	  et	  surtout	  de	  trouver	  sur	  chaque	  page	  le	  contact	  de	  la	  Fondation	  et	  de	  la	  bibliothèque	  

(voir	  quatrième	  partie),	  ce	  qui	  permettra	  à	  l’internaute	  de	  se	  sentir	  guider	  et	  entourer,	  la	  présence	  

d’un	  contact	  rassurant	  l’internaute.	  	  

Comme	  nous	  l’avons	  vu	  précédemment,	   la	  volonté	  d’insérer	  une	  animation	  Flash	  pour	  présenter	  

le	  contenu	  du	  site	  était	  dû	  à	  la	  volonté	  de	  pallier	  l’absence	  des	  menus	  déroulants.	  Or	  Jean-‐François	  

Nogier	  explique	  que	  «	  les	  menus	  déroulants	  ne	  permettent	  pas	  à	  l’internaute	  de	  se	  construire	  une	  

vue	  globale	  de	  l’ensemble	  du	  site.	  La	  comparaison	  entre	  les	  différentes	  rubriques	  est	  difficile	  car	  

un	  seul	  menu	  est	  visible	  à	  un	  instant	  donné.	  ».	  Il	  faudra	  donc	  réfléchir	  dans	  la	  prochaine	  maquette	  

du	  site	  comprenant	   les	  menus	  déroulants,	  si	   l’on	  souhaite	  ou	  pas	   laisser	   la	  carte	  d’introduction,	  

qui	  permet,	  elle,	  d’avoir	  une	  vue	  d’ensemble	  du	  contenu.	  

D’un	  point	  de	  vue	  communicationnel,	   les	  grands	  menus	  déroulants	   sont	   très	   intéressants	   car	   ils	  

laissent	   une	   large	   place	   à	   l’arborescence	   du	   site,	   et	   permettent	   aux	   sites	   riches	   en	   contenu	   de	  

mettre	  l’intégralité	  de	  leur	  contenu	  en	  valeur.	  Le	  fait	  que	  ces	  grands	  menus	  déroulants	  cachent	  un	  

gros	  tiers	  de	  la	  page	  ne	  dérange	  pas	  tellement	  les	  usagers	  dans	  notre	  cas,	  car	  le	  contenu	  à	  lire	  sur	  

le	   portail	   est	   très	   faible,	   il	   s’agit	   principalement	   de	   liens	   hypertextes,	   leur	   visibilité	   pendant	   la	  

consultation	  des	  menus	  déroulants	  n’estt	  pas	  essentielle.	  	  

	  

Nous	  venons	  donc	  de	  voir	  les	  enjeux	  de	  sélection	  et	  de	  médiation	  qui	  ont	  jalonnés	  ce	  projet	  tout	  

en	  ayant	  toujours	  pour	  objectif	  de	  promouvoir	  le	  fonds	  d’éthique	  et	  par	  la	  même	  la	  bibliothèque.	  

Le	  site	  n’aura	  certainement	  pas	  la	  même	  ergonomie	  dans	  dix-‐huit	  mois	  mais	  avec	  les	  possibilités	  

qui	  nous	  étaient	  offertes	  nous	  avons	  essayé	  de	  concilier	  obligations	   liées	  au	  CHUV	  et	  nécessités	  

liées	  à	  la	  promotion	  de	  la	  bibliothèque.	  Nous	  aborderons	  désormais	  deux	  aspects	  de	  communica-‐

tion	  :	  tout	  d’abord	   les	  politiques	  de	  sensibilisation	  à	  destination	  de	  deux	  publics	  différents	  et	  en-‐

suite	  la	  promotion	  du	  portail	  tant	  au	  niveau	  des	  potentiels	  usagers	  qu’au	  niveau	  des	  moteurs	  de	  

recherche.	  
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III.	  Une	  communication	  ciblée	  

1.	  Communiquer	  pour	  intéresser	  à	  l’éthique	  

1.1	   Un	  public	  «	  cible	  »	  mais	  une	  porte	  ouverte	  aux	  autres	  

Deux	  publics	  mais	  un	  même	  outil	  

L’objectif	  d’un	  site	  d’information	  est	  souvent	  de	   s’adresser	  à	  un	  public	  précis,	  une	  communauté	  

particulière.	   Notre	   portail	   s’adresse	   quant	   à	   lui	   aux	   chercheurs	   en	   éthique	   médicale	   et	   autres	  

domaines	   transversaux	  et	  aux	  praticiens.	  Cependant,	   comme	   l’explique	  Hervé	  Le	  Crosnier,	  nous	  

devons	  avoir	  conscience	  que	  nous	  publions	  sur	  le	  web	  et	  que	  celui-‐ci	  est	  ouvert	  à	  tous	  :	  	  

Une	  information	  est	  en	  général	  produite	  dans	  un	  cadre,	  et	  à	  destination	  d’un	  public	  défini.	  Mais	  
par	   la	   magie	   de	   l’Internet	   et	   du	   numérique,	   elle	   peut	   aussi	   servir	   en	   dehors	   de	   ce	   premier	  
marché.	  C’est	  d’ailleurs,	  très	  profondément,	  ce	  phénomène	  qui	  a	  été	  à	  l’origine	  du	  décollage	  du	  
web	  :	  un	  auteur,	  un	  éditeur,	  une	  institution…produisait	  de	  l’information	  à	  destination	  d’un	  public	  
cible	   […]	   Mais	   dès	   qu’il	   est	   placé	   sur	   l’Internet,	   un	   document	   reste	   accessible	   au	   reste	   du	  
monde.66	  	  
	  

L’enjeu	  consistait	  donc	  à	   réaliser	  à	   la	   fois	  un	  outil	  de	  travail	  pour	   les	  scientifiques	  et	  un	  outil	  de	  

butinage	  accessible	  au	  grand	  public.	  	  

Ainsi,	   afin	   que	   le	   «	  grand	   public	  »	   puisse	   comprendre	   ce	   que	   cache,	   par	   exemple,	   l’intitulé	  

«	  Clinique	  »,	  nous	  avons	  réalisé	  un	  schéma	  appelé	  «	  Introduction	  »,	  qui	  permet	  à	   l’internaute	  de	  

voir	   ce	   que	   renferme	   chaque	   onglet	   principal.	  Un	   chercheur	   ou	   un	   praticien	   n’aura	   a	   priori	   pas	  

besoin	  de	  cet	  outil	  car	  il	  sait	  que	  s’il	  cherche	  des	  informations	  sur	  l’éthique	  de	  la	  réanimation	  cela	  

fait	   parti	   de	   l’éthique	   clinique.	   Ce	   schéma	  d’entrée	   est	   donc	   à	   la	   fois	   une	   feuille	   de	   route	   pour	  

l’internaute	  néophyte	  qui	  arrive	  sur	  le	  site	  et	  un	  aperçu	  de	  ce	  que	  celui-‐ci	  pourra	  trouver	  sur	  le	  site	  

car	   comme	   le	   souligne	  Rob	   Ford	   et	   Julius	  Wiedemann	   «	   les	  gens	   aiment	   savoir	   quelles	   sont	   les	  

sections	  proposées	  et	  s’ils	  sont	  passés	  à	  côté	  de	  quelque	  chose	  qui	  pourrait	  les	  intéresser.	  »67	  	  

Ce	  schéma	  est	  une	  partie	  importante	  du	  site	  car	  celui-‐ci	  a	  été	  conçu	  comme	  un	  médiateur	  entre	  le	  

langage	  scientifique	  adopté	  sur	  le	  site	  et	  la	  nécessaire	  vulgarisation	  pour	  le	  «	  grand	  public	  ».	  Le	  but	  

est	  que	  toute	  personne	  arrivant	  sur	   le	  site	  puisse	  trouver	   l’information	  qui	   lui	  convient,	  quelque	  

soit	   son	   niveau	   de	   connaissances	   en	   éthique.	   De	   plus,	   nous	   avons	   inséré	   un	   glossaire	   (celui-‐ci	  

explicite	   treize	   termes)	   au	   fil	   des	   pages	   afin	   que	   les	   termes	   complexes	   soient	   correctement	  

entendus,	  au	  sens	  scientifique	  du	  terme.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	  Institut	  National	  de	  recherche	  en	  informatique	  et	  en	  automatique	  LE	  MOAL	  Jean-‐Claude,	  HIDOINE	  Bernard,	  CALDERAN	  Lisette	  (coordoné	  par).	  

Chapitre	  1	  :	  LE	  CROSNIER,	  Hervé.	  L’évolution	  des	  modèles	  éditoriaux	  confrontés	  aux	  documents	  numériques.	  p.	  11-‐65,	  Publier	  sur	  Internet.	  
Séminaire	  INRIA,	  27	  septembre	  –	  1er	  octobre	  2004	  :	  Aix-‐les-‐bains.	  ADBS.	  p.	  32.	  

67
	  FORD,	  Rob	  et	  WIEDEMANN,	  Julius.	  Succès	  en	  ligne	  :	  mode	  d’emploi.	  op.cit.	  p.	  190.	  
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Ce	  glossaire	  et	  ce	  schéma	  participent	  à	  un	  acte	  de	  communication	  en	  direction	  du	  «	  grand	  public	  »	  

afin	  qu’il	  puisse	  lui	  aussi	  accéder	  à	  une	  information	  de	  qualité.	  Nous	  allons	  maintenant	  voir	  ce	  que	  

ces	  deux	  publics,	  experts	  et	  novices,	  ont	  en	  commun	  et	  ce	  qui	  les	  différencient.	  

	  
Des	  stratégies	  de	  recherche	  et	  de	  navigation	  différentes	  	  

Selon	  Claire	  Denecker	  «	  •	  L’érudit	  poursuit	  un	  plan	  orienté	  vers	  un	  but	  construit	  par	  l’attente	  d’un	  

résultat	   en	   termes	   de	   contenu.	   Il	   a	   une	   idée	   précise	   du	   contenu	   qu’il	   cherche	   et	   réajuste	   en	  

permanence	  sa	  stratégie.	  

•	   Le	   novice	   pratique	   la	   cueillette	   de	   baies	   et	   construit	   sa	   recherche	   au	   fur	   à	   mesure	   de	   son	  

déroulement.	  »68	  

C’est	  donc	  sur	  cette	  supposition	  que	  nous	  avons	  construit	  les	  attentes	  et	  besoins	  de	  nos	  publics.	  

Ainsi,	  nous	  avons	  estimé	  que	   les	  chercheurs	  demandaient	  des	  ressources	  et	  de	   la	   littérature	  sur	  

des	   sujets	   spécifiques.	   D’ailleurs,	   lors	   des	   entretiens	   menés	   durant	   la	   phase	   préliminaire	   de	   la	  

construction	  du	  portail,	  nous	   leur	  avons	  demandé	   l’objectif	  d’une	  visite	   sur	   le	  portail	  :	   y	   vont-‐ils	  

pour	  trouver	  une	  information	  précise	  ou	  rester	  informé	  sur	  un	  sujet	  (réaliser	  une	  veille)	  ?	  Les	  cher-‐

cheurs	  interrogés	  ont	  majoritairement	  répondu	  (quinze	  d’entre	  eux)	  qu’ils	  consulteraient	  le	  portail	  

pour	   trouver	   une	   information	   précise.	   Les	   praticiens	   quant	   à	   eux,	   recherchent	   des	   réponses	  

précises	  et	  concrètes	  à	  des	  questions	  auxquelles	  ils	  sont	  confrontés	  dans	  leur	  pratique	  profession-‐

nelle	  ;	  enfin	  le	  grand	  public	  est	  à	  la	  découverte	  de	  l’éthique	  médicale	  dans	  son	  ensemble…	  

C’est	  donc	  un	  défi	  qui	  est	  lancé	  que	  de	  «	  […]	  ménager	  à	  la	  fois	  celui	  qui	  recherche	  un	  titre	  précis	  et	  

qui	  ne	  doit	  pas	  errer	  longuement	  et	  celui	  qui	  veut	  embrasser	  un	  sujet	  (et	  qui	  doit	  trouver	  rassem-‐

blés	  les	  documents	  susceptibles	  de	  l’intéresser).	  »69

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68
	  DENECKER,	  Claire.	  Les	  compétences	  documentaires	  :	  Des	  processus	  mentaux	  à	  l’utilisation	  de	  l’information.	  Villeurbanne,	  ENSSIB,	  DL	  2001.	  p.	  102.	  

69
	  CALENGE,	  Bertrand.	  Partie	  6	  :	  Des	  collections	  aux	  modalités	  d’accès	  p.	  177-‐232,	  Bibliothèques	  et	  politiques	  documentaires	  à	  l’heure	  d’Internet.	  

op.cit.	  p.	  183.	  
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Amélie	  Boucher	  souligne	  la	  complexité	  de	  la	  tâche	  de	  l’«	  architecte	  de	  l'information	  [qui]	  doit	  se	  

préoccuper	  de	  satisfaire	  toutes	  les	  stratégies	  de	  recherche	  d'une	  information	  :	  	  

- Recherche	  précise	  d'un	  contenu	  par	  mot-‐clé	  	  

	  

Figure	  8	  -‐	  Exemple	  de	  recherche	  par	  mot-‐clé	  :	  Page	  de	  résultats	  d’une	  recherche	  «	  Euthanasie	  »	  avec	  le	  moteur	  de	  re-‐
cherche	  interne	  du	  portail	  

- 	  Recherche	  précise	  d'un	  contenu	  par	  navigation	  

	  

Figure	  9	  -‐	  Exemple	  de	  recherche	  par	  navigation	  :	  Page	  «	  thanatologie	  »	  permettant	  d’accéder	  soit	  via	  l’arborescence	  à	  
gauche	  à	  la	  rubrique	  «	  euthanasie	  »,	  soit	  par	  lien	  interne	  dans	  le	  corps	  de	  la	  page	  thanatologie	  
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- ‘Open	  ended	  browsing’	  (Catledge,	  L.D.	  &	  Pitkow,	  J.E.)	  »70	  

	  

Figure	  10	  -‐	  Exemple	  de	  recherche	  ‘open	  ended	  browsing’	  :	  Page	  d’introduction	  permettant	  d’accéder	  à	  la	  page	  
«	  euthanasie	  »	  via	  le	  lien	  «	  thanatologie	  »	  dans	  «	  Clinique	  »	  

Avec	  notre	  portail,	  nous	  avons	  tenté	  de	  répondre	  à	  ces	  trois	  possibilités.	  La	  première	  sera	  rendue	  

possible	  par	  une	  requête	  avec	  le	  moteur	  de	  recherche	  interne	  ;	  la	  seconde	  permettra	  de	  naviguer	  

dans	  le	  contenu	  grâce	  à	  l’arborescence.	  La	  troisième	  est	  facilitée	  par	  le	  schéma	  d’introduction	  qui	  

lui	  permettra	  de	  passer	  d’un	  thème	  à	  un	  autre,	  de	  façon	  transversale,	  sans	  linéarité.	  L’internaute	  

s’inscrivant	  dans	  cette	  dernière	  démarche	  est	  peut-‐être	  le	  plus	  à	  même	  de	  faire	  des	  découvertes	  

et	  des	  trouvailles	  inattendues.	  Réussir	  à	  satisfaire	  ces	  trois	  publics,	  ces	  trois	  besoins	  est	  une	  tâche	  

ardue	  à	  laquelle	  nous	  espérons	  avoir	  répondu	  au	  mieux	  afin	  de	  contenter	  tous	  les	  publics,	  même	  

si	  nous	  le	  répétons	  :	  nous	  avons	  un	  public	  cible	  dont	  nous	  devons	  prendre	  en	  compte	  les	  besoins	  

spécifiques,	   celui	   des	   chercheurs	   et	   praticiens.	   Nous	   verrons	   l’importance	   du	   graphisme	   pour	  

communiquer	  et	  notamment	  auprès	  d’un	  public	  de	  spécialistes.	  

 

1.2	   Toucher	  un	  public	  d’initié	  :	  le	  graphisme	  comme	  point	  d’appui	  

Le	  lien	  entre	  Institut	  et	  Ethique	  :	  un	  défi	  graphique	  

La	  charte	  graphique	  du	  site	  d’éthique	  médicale	  est	  quasiment	  identique	  à	  celle	  de	  l’Institut.	  Cette	  

«	  confusion	  »	  est	  volontaire	  afin	  que	  l’usager	  qui	  connaît	  bien	  l’Institut	  fasse	  très	  vite	  le	  lien	  lors-‐

qu’il	  est	  sur	  le	  site	  d’éthique.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  BOUCHER,	  Amélie.	  Architecture	  de	  l’information.	  Publié	  le	  29	  février	  2004.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.ergolab.net/articles/architecture-‐
information.php>	  
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Au	  niveau	  visuel,	  notre	  regard	  se	  porte	  peut-‐être	  d’abord	  sur	  le	  logo,	  avec	  un	  premier	  rapproche-‐

ment	  «	  éthique	  médicale	  »	  et	  «	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex	  ».	  Puis	  en	  découvrant	  la	  hiérarchie	  de	  

la	  page,	  le	  rapprochement	  entre	  IUHMSP	  et	  «	  Ouvrages	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  »	  devient	  

évident.	  Indirectement	  et	  visuellement,	  nous	  voudrions	  que	  le	  lien	  se	  fasse	  entre	  IUHMSP	  et	  éthi-‐

que.	  	  

 

Figure	  11	  -‐	  Eléments	  permettant	  de	  faire	  le	  lien,	  visuellement,	  entre	  Ethique	  médicale,	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  et	  
IUHMSP	  

	  
Ainsi,	   lorsque	  le	  lecteur	  clique	  sur	  le	  lien	  «	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  »	  (dans	  la	  version	  française	  

du	  site),	  il	  arrive	  sur	  une	  page	  interne	  de	  l’Institut,	  présentant	  la	  Fondation	  dans	  un	  onglet	  intitulé	  

«	  Ethique	  ».	   Sur	   le	   site	   d’éthique	   le	   lecteur	   est	   censé,	   grâce	   au	   logo,	   avoir	   fait	   le	   lien	   entre	  

«	  éthique	  »	   et	   «	  Fondation	   Chassot	  »	   et	   en	   approfondissant	   sa	   recherche	   et	   en	   cliquant	   sur	   ce	  

qu’est	  plus	  précisément	  la	  Fondation	  Chassot,	  il	  est	  dirigé	  vers	  le	  site	  de	  l’IUHMSP,	  similaire	  gra-‐

phiquement	   à	   celui	   d’éthique.	   En	   principe,	   toutes	   les	   conditions	   graphiques	   sont	   donc	   réunies	  

pour	  faire	  comprendre	  à	  l’internaute	  la	  relation	  entre	  «	  éthique	  médicale	  »	  et	  IUHMSP.	  
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Figure	  12	  -‐	  Page	  de	  présentation	  du	  fonds	  d’éthique	  et	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  sur	  le	  site	  de	  l’IUHMSP	  

	  
Le	  même	   lien	   (vers	   le	   site	  de	   l’IUHMSP)	  est	  en	   projet	  pour	   la	   version	  anglaise	  du	   site,	  qui	  pour	  

l’instant	  atténue	  ce	  rapprochement	  entre	  Institut	  et	  éthique	  en	  renvoyant,	  pour	  la	  présentation	  de	  

la	  Fondation,	  vers	  un	  document	  PDF	  (le	  site	  de	  l’Institut	  n’est	  actuellement	  pas	  disponible	  en	  an-‐

glais).	  	  

	  
Regardons	  de	  plus	  près	  la	  similitude	  des	  deux	  bandeaux	  supérieurs	  :	  	  

 

Figure	  13	  -‐	  Bandeau	  supérieur	  du	  site	  web	  de	  l’IUHMSP	  

	  

 

Figure	  14	  -‐	  Bandeau	  supérieur	  du	  portail	  d’éthique	  médicale	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  &	  Guex	  
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Lorsque	   nous	   avons	   réalisé	   ce	   bandeau,	   il	   nous	   importait	   de	   créer	   cette	   similitude	   afin	   que	   les	  

chercheurs	  et	   les	  usagers	  de	   l’Institut	   fassent	  un	   lien	  entre	   l’éthique	  et	   l’Institut	  d’histoire	  de	   la	  

médecine	  et	  de	  la	  santé	  publique.	  	  

Le	  premier	  tiers	  de	  l’image	  en	  partant	  de	  la	  gauche	  est	  strictement	  la	  même.	  	  

Dans	   le	   deuxième	   tiers	   de	   l’image,	   l’ouvrage	   choisi	   est	   différent	   car	   l’éthique	   et	   l’histoire	   de	   la	  

médecine	   n’ont	   pas	   la	   même	   littérature	   de	   référence.	   Ainsi,	   Avicenne	   (980-‐1037),	   ouvrage	   de	  

référence	   choisi	   pour	   le	   bandeau	   supérieur	   de	   l’Institut	   d’histoire	   de	   la	   médecine	   est	   un	  

«	  philosophe	   et	   médecin	   iranien	   qui	   a	   réalisé	   une	   véritable	   encyclopédie	   des	   connaissances	  

médicales	  est	  connu	  en	  Occident	  au	  XIIe	  siècle	  grâce	  à	  la	  traduction	  latine	  de	  Gérard	  de	  Crémone	  

(1114-‐1187).	   Le	   Canon	   d'Avicenne	   devient	   l'ouvrage	   fondamental	   de	   l'enseignement	   de	   la	  

médecine	   jusqu'au	   XVIe	   siècle.	  »71	   Afin	   de	   représenter	   au	  mieux	   l’éthique	  médicale	   nous	   avons	  

choisi	   un	   ouvrage	   d’Hippocrate	   présent	   dans	   les	   fonds	   anciens	   de	   l’Institut	   d’histoire	   de	   la	  

médecine.	   Hippocrate	   (460-‐356	   av.	   J.C.)	   est	   le	   «	  Père	   de	   la	   médecine	   occidentale,	   […]	   Avec	  

Hippocrate,	   la	   relation	   du	   médecin	   au	   malade	   ne	   passe	   pas	   par	   des	   pratiques	   divinatoires	   ou	  

magiques	  :	   fondée	   sur	   les	   connaissances	   acquises	   par	   le	   médecin,	   elle	   consiste	   en	   un	   examen	  

clinique	   permettant	   un	   diagnostic	   et,	   moyennant	   la	   prise	   en	   compte	   des	   conditions	  

environnementales,	   la	   prescription	   d'une	   thérapeutique	   aussi	   prudente	   que	   possible.	  »72	   C'est	  

aujourd'hui	   le	   fondement	   du	   Serment	   que	   prêtent	   les	   étudiants	   en	   médecine	   lors	   de	   la	  

soutenance	  de	  leur	  thèse.	  Il	  instaure	  la	  confraternité	  entre	  médecins,	  l'égalité	  des	  hommes	  devant	  

la	  maladie,	  la	  défense	  de	  la	  vie	  avant	  tout	  et	  le	  respect	  du	  secret	  médical.	  

Enfin	  la	  dernière	  image	  composant	  le	  bandeau	  supérieur	  est	  réellement	  différente	  car	  nous	  

voulions	  une	  image	  qui	  symbolise	  et	  incarne	  les	  valeurs	  de	  l’éthique	  médicale,	  afin	  de	  donner	  au	  

site	  une	  «	  identité	  visuelle	  »	  essentielle	  dans	  la	  communication	  du	  site.	  En	  effet,	  «	  Un	  site	  web	  

ayant	  une	  forte	  identité,	  grâce	  à	  un	  look	  accrocheur,	  qui	  lui	  est	  propre,	  un	  nom	  caractéristique	  

mémorisable,	  et	  éventuellement	  un	  logo	  ou	  une	  mascotte,	  aura	  de	  fortes	  chances	  de	  marquer	  

l'esprit	  du	  visiteur.	  »73

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	  Le	  Canon	  de	  médecine	  d’Avicenne.	  Disponible	  sur	  :	  <http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/culture/index.htm>	  
72
	  LAVERGNE,	  Didier.	  Hippocrate,	  Encyclopaedia	  universalis.	  Disponible	  sur	  :	  <http://universalis.bibliotheque-‐nomade.univ-‐

lyon2.fr/encyclopedie/hippocrate/>	  
73	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.).	  Webmastering	  -‐	  Introduction	  à	  la	  création	  de	  pages	  web.	  Publié	  le	  21	  juillet	  2009.	  Disponible	  sur	  :	  

<http://www.commentcamarche.net/contents/web/conception.php3>	  
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L’identité	  visuelle	  d’un	  site	  :	  un	  élément	  clé	  

L’identité	  visuelle	  du	  site	  est	  symbolisée	  par	  une	  œuvre	  réalisée	  par	  Paul	  Klee.	  Cette	  image	  évoque	  

le	  mythe	  de	  Charon74	  et	  le	  rôle	  de	  «	  passeur	  »	  entre	  la	  vie	  et	  la	  mort.	  Selon	  Daniel	  Lagoutte	  «	  ce	  

bateau	  c'est	  Paul	  Klee	  lui-‐même.	  Il	  a	  le	  pressentiment	  de	  sa	  fin	  prochaine	  […]	  Cette	  traversée	  dans	  

la	  nuit	  est	  celle	  de	  son	  ultime	  voyage	  qu'il	  ressent	  parce	  qu'il	  est	  malade.	  Klee	  veut	  parvenir	  à	  l'es-‐

sentiel,	  au	  symbole	  présent	  en	  toute	  chose	  »75	  La	  barque	  est	  donc	  la	  métaphore	  de	  la	  mort	  et	  la	  

référence	  à	  Charon	  est	  évidente	  car	  il	  avait	  le	  qualificatif	  de	  	  «	  conducteur	  des	  morts	  ».	  Cette	  réfé-‐

rence	  est	  destinée	  à	  des	  médecins	  et	  chercheurs	  en	  médecine	  qui	   la	  connaissent.	  En	  effet,	  cette	  

image	  incarne	  le	  passage	  vers	  la	  mort	  accompagné	  d’un	  passeur,	  dont	  le	  rôle	  est	  incarné	  dans	  no-‐

tre	  société	  par	  le	  médecin.	  L’image	  qui	  constitue	  notre	  identité	  graphique	  est	  donc	  très	  suggestive	  

et	  représentative	  pour	  notre	  public	  cible.	  

Ainsi	  et	  afin	  d’exploiter	  au	  maximum	  l’image	  de	  Paul	  Klee	  et	  d’affirmer	  encore	  davantage	  sa	  pré-‐

sence	  sur	  le	  site,	  le	  service	  de	  communication	  nous	  a	  conseillé	  de	  l’insérer	  dans	  le	  bandeau	  de	  na-‐

vigation	  sur	   la	  page	  d’accueil.	  Or,	  ce	  que	  nous	  aurions	  souhaité,	  c’est	  pouvoir	  l’insérer	  à	  cet	  em-‐

placement	  dans	  toutes	  les	  pages	  du	  site,	  (voir	  simulation	  en	  quatrième	  partie)	  avec	  une	  navigation	  

qui	  ce	  serait	  faite	  par	  menus	  déroulants.	  Au-‐delà	  de	  l’espace	  de	  navigation	  à	  gauche	  qui	  serait	  li-‐

bre	  et	  où	  nous	  aurions	  pu	   insérer	   l’image	  de	  Paul	  Klee,	  nous	  aurions	  pu	  également	  sur	  chacune	  

des	  pages,	  proposer	  les	  coordonnées	  de	  l’Institut	  ainsi	  que	  celles	  de	  la	  Fondation.	  Imposer	  l’image	  

de	  Paul	  Klee	  sur	  chaque	  page	  du	  site	  aurait	  permis	  d’affirmer	  l’identité	  graphique	  du	  site	  et	  selon	  

Commentcamarche.net	  cette	  démarche	  est	  essentielle	  :	  «	  Il	  est	  nécessaire	  de	  tout	  mettre	  en	  oeu-‐

vre	  pour	  que	  le	  visiteur	  associe	  le	  site	  et	  ses	  couleurs	  à	  un	  nom	  et	  qu'il	  ait	  le	  réflexe	  de	  vouloir	  y	  

revenir	   lorsqu'il	  s'intéresse	  au	  sujet	  dont	  traite	   le	  site	  »76.	  La	  charte	  graphique,	  ainsi	  que	  le	  choix	  

de	  l’image	  ont	  été	  réfléchis	  car	  «	  la	  charte	  graphique	  confère	  une	  véritable	  «	  personnalité	  »	  à	  un	  

site.	  »77	  

De	  plus,	  au-‐delà	  de	  l’image,	  la	  répétition	  des	  coordonnées	  de	  l’Institut	  comme	  de	  la	  Fondation	  sur	  

toutes	  les	  pages	  du	  site	  permettrait	  de	  faire	  sentir	  au	  visiteur	  qu’il	  n’est	  pas	  tout	  seul	  s’il	  rencontre	  

des	  difficultés	  dans	  sa	  navigation	  ou	  dans	  sa	  recherche.	  Actuellement	  sur	  le	  site,	  nos	  coordonnées	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74
	  Charon	  était	  une	  divinité	  secondaire	  du	  monde	  des	  enfers,	  serviteur	  impassible	  du	  dieu	  des	  ténèbres,	  son	  rôle	  consiste	  à	  faire	  franchir	  les	  fleuves	  

marécageux.	  
75	  
La	  valise-‐musée.	  90	  oeuvres	  d'art	  pour	  l'Education	  artistique.	  

76
	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.).	  Webmastering	  -‐	  Introduction	  à	  la	  création	  de	  pages	  web.	  Publié	  le	  21	  juillet	  2009.	  Disponible	  sur:	  

<http://www.commentcamarche.net/contents/web/conception.php3>	  
77
	  CHU,	  Nicolas.	  Réussir	  un	  projet	  de	  site	  web.	  Eyrolles	  :	  2003.	  p.	  41.	  
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ne	   sont	  présentes	  que	   sur	   la	  page	  d’accueil,	   ce	   qui	  n’est	  pas	   forcément	   l’endroit	   le	  plus	  visible,	  

d’autant	  que	  les	  internautes	  ont	  désormais	  l’habitude	  de	  trouver	  sur	  les	  sites	  web	  des	  onglets	  de	  

navigation	  ou	  la	  présence	  en	  pied	  de	  page	  d’une	  rubrique	  «	  contact	  ».	  	  Au-‐delà	  de	  la	  complexité	  

de	  nous	  joindre,	  s’ajoutent	  des	  difficultés	  dans	  la	  navigation	  ainsi	  que	  dans	  la	  localisation	  physique	  

de	  notre	  bibliothèque	  dû	  aux	  icônes.	  	  

	  

Problèmes	  de	  signalisation	  

Analysons	   les	  trois	   icônes	  présentes	  sur	   le	  site	  et	  permettant	  à	   l’usager	  de	  se	  repérer	  aussi	  bien	  

sur	  le	  site	  web	  que	  sur	  le	  site	  physiquement,	  puisque	  ces	  trois	  icônes	  sont	  intitulées	  dans	  l’ordre	  :	  

«	  plan	  d’accès	  »,	  «	  plan	  du	  site	  »	  et	  «	  imprimer	  »	  

 

Figure	  15	  -‐	  Icônes	  du	  portail	  web	  :	  orientation,	  plan	  du	  site,	  impression	  

	  

Les	  trois	   icônes	  sont	   inclues	  dans	   la	  maquette	  graphique	  fournie	  par	   le	  CHUV	  et	  ne	  peuvent	  pas	  

être	  modifiées.	  Or,	  ces	  icônes	  sont	  particulièrement	  inadaptées	  aux	  spécificités	  de	  chaque	  site.	  Par	  

exemple,	  lorsque	  l’on	  clique	  sur	  l’icône	  représentant	  les	  quatre	  points	  cardinaux,	  nous	  arrivons	  sur	  

un	   plan	   du	   CHUV	   indiquant	   l’entrée	   du	   bâtiment	   principal	   (rond	   rouge)	   mais	   absolument	   pas	  

l’endroit	  où	  nous	  nous	  trouvons	  par	  rapport	  à	  celle-‐ci	  (endroit	  signalé	  par	  un	  carré	  orange,	  rajouté	  

pour	  les	  besoins	  de	  la	  démonstration).	  	  m
em
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Figure	  16	  -‐	  Plan	  d’accès	  disponible	  sur	  le	  portail	  d’éthique	  médicale	  

	  

L	  ‘icône	  représentant	  le	  plan	  du	  site	  est	  particulièrement	  peu	  explicite	  (un	  utilisateur	  l’a	  souligné	  

spontanément	  lors	  de	  la	  phase	  test)	  d’autant	  que	  lorsque	  l’on	  clique	  sur	  le	  lien	  le	  plan	  n’apparaît	  

pas	   sous	   la	   forme	   indiquée	  !	   Une	   aide	   contextuelle	   existe	   mais	   apparaît	   après	   un	   long	  

stationnement	   sur	   l’icône.	   Spontanément	   au	   vue	   de	   la	   forme	   de	   l’onglet,	   l’usager	   s’attendrait	  

plutôt	  à	  trouver	  un	  plan	  sous	  la	  forme	  suivante	  :	  	  
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Figure	  17	  -‐	  Partie	  d’un	  fichier	  réalisé	  lors	  de	  la	  création	  du	  portail	  afin	  d’en	  concevoir	  l’architecture	  

	  

Or	  c’est	  un	  plan	  en	  forme	  d’arbre	  (voir	  ci-‐après)	  qui	  apparaît	  ce	  qui	  est	  déstabilisateur	  et	  n’est	  pas	  

très	  pratique	  car	  nous	   sommes	  obligés	  de	   scroller	  de	   nombreuses	   fois	   pour	  voir	   l’intégralité	  du	  

site.	  De	  plus,	  la	  vue	  du	  site	  est	  strictement	  hiérarchique	  et	  empêche	  toute	  lecture	  transversale.	  	  

 

Figure	  18	  -‐	  Plan	  du	  site	  disponible	  en	  ligne	  sur	  le	  portail	  d’éthique	  médicale	  

	  

L’onglet	   symbolisant	   l’imprimante,	   dit	   «	  analogique	  »,	   est	   facilement	   reconnaissable	   par	   tout	  

internaute,	  et	  est	  d’autant	  plus	  intéressant	  qu’il	  permet	  une	  transformation	  de	   la	  page	  courante	  

pour	  l’impression.	  Ainsi,	   le	  bandeau	  supérieur	  disparaît	  (pour	  des	  raisons	  d’économie	  d’encre),	  la	  
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navigation	   (c’est-‐à-‐dire	   tout	   le	   bandeau	   latéral	   gauche,	   et	   les	   onglets	   présents	   dans	   le	   bandeau	  

supérieur)	  disparaît	  afin	  de	  laisser	  plus	  d’espace	  au	  contenu	  à	  proprement	  parler.	  En	  tête	  de	  page	  

s’inscrit	  le	  nom	  du	  site	  à	  gauche	  (éthique	  médicale)	  ainsi	  qu’à	  droite	  l’adresse	  URL	  de	  la	  page	  que	  

l’internaute	  a	  décidé	  d’imprimer. 

Le	   choix	   des	   onglets	   par	   le	   CHUV	   est	   contestable	   et	   la	   communication	   institutionnelle	   liée	   aux	  

onglets	   et	   notamment	   le	   plan	   du	   CHUV	   est	   particulièrement	   inefficace	   et	   inadapté	   à	   l’usager.	  

N’ayant	  pas	  la	  main	  sur	  ces	  éléments	  nous	  n’avons	  pu	  les	  modifier	  cependant	  nous	  verrons	  dans	  la	  

quatrième	   partie	   une	   maquette	   «	  idéale	  »,	   intégrant	   des	   modifications	   qui	   nous	   paraissent	  

pertinentes,	  notamment	  au	  niveau	  des	  icônes	  et	  des	  couleurs	  imposées	  dans	  la	  charte	  graphique.	  	  

Le	  graphisme	  d’un	  site	  est	  essentiel	  dans	  l’acte	  de	  communication	  avec	  l’internaute	  et	  est	  un	  fac-‐

teur	  grandissant	  dans	   l’évaluation	  des	  sites	  web.	  Une	  enquête	  réalisée	  par	  Eric	  Daspet78	  concer-‐

nant	  la	  raison	  de	  départ	  d’un	   internaute	  d’un	  site	  web	  met	  en	  avant	  l’importance	  du	  graphisme.	  

Ainsi,	  alors	  qu’en	  2007	  seulement	  six	  pourcent	  des	  internautes	  quittaient	  un	  site	  en	  raison	  du	  gra-‐

phisme,	   ils	   sont	  aujourd’hui	   vingt-‐quatre	  pourcent.	   Le	  graphisme	   représente	  donc	  une	  part	   non	  

négligeable	  dans	   la	  construction	  d’un	  site,	  de	  son	   identité	  et	  donc	  de	  son	  efficacité	   information-‐

nelle	  et	  communicationnelle.	  Nous	  étudierons	  la	  nécessaire	  promotion	  lors	  du	  lancement	  d’un	  site	  

que	  ce	  soit	  auprès	  des	  personnes	  intéressées	  qu’auprès	  des	  moteurs	  de	  recherche.	  

	  

2.	   Communiquer	  pour	  faire	  connaître	  le	  site	  

2.1	   La	  promotion	  

Nous	  parlerons	  dans	  cette	  partie	  de	  la	  promotion	  du	  site	  web	  qui	  se	  définit	  comme	  telle	  «	  la	  pro-‐

motion	  est	  une	  démarche	  ponctuelle	  ;	  elle	  est	  privilégiée	  lors	  de	  la	  phase	  de	  lancement	  d’un	  pro-‐

duit	  »79	   contrairement	  à	   la	   communication	  qui	  est	  une	  «	  démarche	  permanente	  ».	  Nous	  étudie-‐

rons	  le	  marketing	  dit	  «	  actif	  »,	  définit	  par	  commentcamarche.net	  «	  on	  distingue	  le	  marketing	  viral	  

passif,	  où	  le	  produit	  se	  fait	  connaître	  de	  lui-‐même,	  du	  marketing	  viral	  actif,	  pour	  lequel	  il	  s'agit	  de	  

véhiculer	  un	  message	  sur	  un	  produit	  grâce	  à	  un	  support	  qui	  se	  diffuse	  »80	  Cette	  promotion	  a	  pour	  

but	  d’améliorer	   la	  visibilité	  du	  portail	  web	  en	  utilisant	  Internet	  comme	  canal	  de	  prospection	  :	  on	  

appelle	  cela	  du	  «	  web	  marketing	  »	  (ou	  encore	  du	  cybermarketing	  ou	  netmarketing).	  Le	  terme	  web	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78
	  DASPET,	  Eric.	  Pourquoi	  partez-‐vous	  ?	  Publié	  le	  29	  juillet	  2009.	  Disponible	  sur	  :	  <http://performance.survol.fr/2009/07/pourquoi-‐partez-‐vous/>	  

79	  
SUTTER,	  Eric.	  Le	  marketing	  des	  services	  d’information.	  Paris	  :	  ESF,	  1994.	  p.	  161.	  

80
	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.).	  Webmastering	  -‐	  Introduction	  à	  la	  création	  de	  pages	  web.	  op.cit.	  

m
em

_0
05

76
18

0,
 v

er
si

on
 1

 - 
13

 M
ar

 2
01

1



	   	   55	  

marketing	   est	   utilisé	   par	   opposition	   au	   «	  marketing	   traditionnel	  ».	  Néanmoins	  webmarketing	   et	  

marketing	  traditionnel	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  concurrents.	  Ainsi	  une	  promotion	  online	  (sur	  le	  

web)	   bien	   articulée	   avec	   une	   promotion	   offline	   (traditionnelle)	   aura	   encore	   plus	   d'impact.	   La	  

presse	  est	  le	  média	  traditionnel	  par	  excellence	  pour	  mener	  une	  campagne	  de	  communication.	  La	  

promotion	  de	  sites	  web	  ne	  déroge	  pas	  à	  cette	  règle.	  La	  communication	  par	  ce	  canal	  se	  fait	  habi-‐

tuellement	  via	  un	  communiqué	  de	  presse,	  c'est-‐à-‐dire	  un	  court	  texte	  descriptif	  envoyé	  à	  des	  jour-‐

nalistes.	  	  

	  

La	  communication	  active	  

En	  direction	  des	  sites	  web	  

L’objectif	   lorsque	   l’on	  envoie	  un	  e-‐mail	   aux	   sites	  web	   (concernant	   le	  même	  domaine	   d’activités	  

que	  nous	  de	  préférence)	  annonçant	   la	  création	  du	  portail,	  est	  que	  ceux-‐ci	  mettent	  en	  place	  des	  

liens	  réciproques.	  Cet	  échange	  de	  liens	  (en	  anglais	  Netlinking)	  permet	  d’établir	  un	  partenariat	  afin	  

d'augmenter	  mutuellement	   la	   fréquentation.	   Il	   s'agit	  d'une	  des	   stratégies	  de	  promotion	   les	  plus	  

avantageuses,	   tant	   en	   termes	   de	   simplicité	   de	   mise	   en	   oeuvre	   que	   de	   coût.	   Concernant	   cette	  

stratégie,	   commentcamarche.net	   met	   en	   garde	  :	   «	  L'échange	   de	   liens	   permet	   de	   bénéficier	   de	  

trafic	  qualifié	  en	  provenance	  des	  sites	  partenaires,	  mais	  il	  peut	  également	  être	  contre-‐productif	  ou 

nuire	  à	  l'image	  du	  site	  si	  les	  partenaires	  ne	  sont	  pas	  correctement	  choisis.	  » 81 

Cette	  stratégie	  a	  été	  largement	  exploitée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  promotion	  de	  notre	  portail,	  puisque	  

nous	   avons	   contacté	   près	   de	   cent	   sites	   concernés	   par	   l’éthique	   ou	   des	   domaines	   transversaux.	  

Parmi	   ces	   cent	   sites,	   soixante-‐douze	   sont	  des	   sites	   repérés	   comme	   intéressés	   (facultés,	   comités	  

nationaux,	  revues	  en	   ligne,	  sites	  spécialisés…),	  vingt-‐cinq	  sont	  des	  sites	  dont	  on	  pourrait	  espérer	  

devenir	  partenaires	  puisqu’il	  s’agit	  des	  sites	  dont	  nous	  avons	  mis	  un	  lien	  direct	  sur	  le	  portail.	  	  

	  
En	  direction	  des	  intéressés	  

Simplement	  en	  envoyant	  à	  la	  liste	  des	  chercheurs	  de	  l’Institut,	  l’annonce	  non-‐officielle	  mais	  à	  des	  

fins	  de	  test,	   l’adresse	  du	  portail,	  deux	  d’entre	  eux	  ont	  déjà	  mis	  un	   lien	  vers	  celui-‐ci	  sur	   leur	  blog	  

personnel	  ou	  site	  institutionnel	  (voir	  annexes	  n°	  5	  et	  6).	  Le	  lien	  mis	  sur	  le	  site	  professionnel	  est	  un	  

lien	   intéressant	   en	   terme	   de	   communication	   car	   il	   s’agit	   d’une	   plateforme	   interdisciplinaire	   en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81
	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.)	  Référencement.	  op.cit.	  	  
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«	  éthique	  »	  rattachée	  à	  l’université	  de	  Lausanne.	  C’est	  donc	  un	  public	  très	  proche	  géographique-‐

ment	  de	  la	  bibliothèque	  et	  qui	  pourra	  donc,	  s’il	  est	  intéressé,	  se	  déplacer	  pour	  venir	  chercher	  un	  

ouvrage	  dans	  nos	  rayons.	   Il	   faut	  préciser	  que	  ce	   lien	  a	  été	   inséré	  par	   le	  professeur	  Lazare	  Bena-‐

royo,	  membre	  du	  comité	  de	  la	  Fondation	  Chassot	  et	  Guex.	  

Lors	  des	  entretiens	  préliminaires	  à	  la	  création	  du	  portail,	  sept	  interviewés	  sur	  dix-‐huit	  se	  sont	  dit	  

prêts	  à	  partager	  avec	  des	  collègues,	  amis,	  éventuellement	  par	  liste	  de	  diffusion	  privée	  la	  création	  

du	  portail.	  Cette	   stratégie	  adoptée	  dès	   le	   départ	  du	  projet	  est	  en	   réalité	  du	  marketing	  viral.	  Ce	  

type	  de	  marketing	  consiste	  «	  à	  utiliser	  les	  relations	  interpersonnelles	  entre	  internautes	  pour	  diffu-‐

ser	  une	  information.	  Il	  s'agit	  de	  faire	  des	  visiteurs	  du	  site	  les	  ambassadeurs	  de	  la	  promotion	  du	  site	  

grâce	   à	   un	   phénomène	   de	   recommandation	   ou	   de	   bouche	   à	   oreille.	   Un	   marketing	   viral	   réussi	  

aboutira	  à	  une	  diffusion	  exponentielle.	  »82	  

La	  communication	  du	  site	  web	  auprès	  des	  personnes	  interviewées	  est	  une	  communication	  très	  ef-‐

ficace	  car	   les	  personnes	  se	  sentent	  investies	  dans	  le	  projet	  :	  elles	  y	  ont	  contribué.	  Ainsi,	  ces	  per-‐

sonnes	   sont	   souvent	   des	   relais	   et	   des	   cibles	   pour	   toucher	   plus	   de	   monde	   et	   en	   parler	   autour	  

d’elles	  ;	  c’est	  la	  communication	  du	  «	  bouche-‐à-‐oreille	  »	  très	  active	  dans	  le	  milieu	  scientifique	  que	  

nous	  allons	  étudier	  maintenant.	  	  

	  
Le	  marketing	  d’influence	  

Le	  «	  marketing	  d’influence,	   […]	  consiste	  à	  détecter,	  identifier	  et	  activer	  des	  ‘leaders	  d’opinion’	  et	  

utiliser	  les	  gens	  non	  pas	  comme	  des	  cibles,	  mais	  comme	  des	  relais.	  »83	  C’est	  ce	  que	  nous	  appelons	  

plus	   communément	   le	   «	  bouche	   à	   oreille	  ».	   Ce	   type	   de	   communication	   est	   particulièrement	  

efficace	  puisque	  comme	  le	  signale	  Yasmina	  Benjana	  «	  47%	  des	  personnes	  sondées	  déclarent	  faire	  

appel	  à	  leurs	  collègues	  […]	  On	  voit	  bien	  ici	  que	  le	  côté	  ‘réseau	  social’	  est	  un	  vecteur	  important	  des	  

informations,	  même	  au	  niveau	  scientifique,	  et	  que	  celui-‐ci	  intervient	  avec	  un	  certain	  poids	  dans	  le	  

choix	   (on	   n’apporte	   pas	   du	   crédit	   à	   tous	   ses	   collègues	   et	   ceux-‐ci	   ne	   divulguent	   pas	   toutes	   les	  

informations	  qui	   leur	  parviennent)	  et	  dans	   la	  dissémination	  des	   informations.	  »84	  D’ailleurs,	   lors	  

des	   entretiens	   préliminaires	   à	   la	   création	   du	   portail,	   à	   la	   question	  :	   «	  Où	   trouvez-‐vous	   de	  

l’information	   sur	   l’éthique	  ?	  »,	   trois	   des	   dix-‐huit	   personnes	   interviewées	   ont	   mentionné	  

spontanément	   une	   ressource	   personne,	   ce	   qui	   prouve	   bien	   que	   dans	   le	   milieu	   scientifique	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82
	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.)	  Référencement.	  op.cit.	  

83
	  CANIVET,	  Isabelle.	  Troisième	  partie	  :	  	  Les	  clés	  du	  référencement	  ,	  Bien	  rédiger	  pour	  le	  web…et	  améliorer	  son	  référencement	  naturel.	  Paris	  :	  Eyrol-‐

les,	  2009.	  p.	  389.	  
84
	  BENJANA,	  Yasmina.	  Chapitre	  6	  :	  L’usage	  de	  l’information	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  biomédicale	  dans	  le	  contexte	  universitaire	  belge	  

francophone	  p.	  31-‐77,	  L’usage	  de	  l’information	  dans	  la	  recherche	  médicale	  et	  biomédicale.	  op.cit.	  p.	  68.	  
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particulièrement	   «	  la	   communication	   […]	   est	   fondée	   sur	   la	   confiance	   et	   la	   crédibilité.	  »85	  

Commentcamarche.net	  rappelle	  toutefois	  que	   la	  meilleure	  façon	  de	  promouvoir	  un	  site	  est	  «	  de	  

satisfaire	  les	  visiteurs,	  afin	  qu'ils	  reviennent,	  voire	  qu'ils	  se	  fassent	  ambassadeurs	  du	  site	  web	  en	  

vantant	  ses	  mérites.	  »86	  

Le	  marketing	  est	  encore	  rarement	  utilisé	  dans	  le	  vocabulaire	  des	  bibliothèques,	  Jean	  Yves	  Lepinay	  

écrivait	   même	   en	   2008	   «	  dans	   le	   milieu	   de	   la	   culture,	   le	   mot	   ‘marketing’	   est	   presque	   un	   gros	  

mot	  »87.	  Le	  marketing	  est	  pourtant	  bien	  implanté	  dans	  les	  pratiques	  et	  permet	  d’accroître	  considé-‐

rablement	   la	   visibilité	  du	  portail	   et	  donc	   de	   la	  bibliothèque.	  Nous	  allons	  maintenant	  voir	  qu’au-‐

delà	  du	  marketing	  qui	  permet	  de	  se	  faire	  connaître	  auprès	  de	  notre	  public	  cible,	  il	  faut	  aussi	  être	  

bien	  positionné	  sur	  les	  annuaires	  et	  moteurs	  de	  recherche	  en	  terme	  de	  communication	  auprès	  du	  

grand	  public.	  

	  

2.2	   Le	  référencement	  

Le	  «	  référencement	  »	   c’est	  «	  l'ensemble	   des	   techniques	  permettant	  d'améliorer	   la	   visibilité	  d'un	  

site	  web	  :	  	  

• Indexation	  (en	  anglais	  submission)	  consistant	  à	  faire	  connaître	  le	  site	  auprès	  des	  outils	  de	  

recherche	  grâce	  aux	  formulaires	  que	  ceux-‐ci	  proposent	  ;	  	  

• Positionnement	  (en	  anglais	  positionning)	  consistant	  à	  positionner	  le	  site	  ou	  certaines	  pages	  

du	  site	  en	  première	  page	  de	  résultat	  pour	  certains	  mots-‐clés	  ;	  	  

• Classement	  (en	  anglais	  ranking)	  dont	  le	  but	  est	  similaire	  au	  positionnement	  mais	  pour	  des	  

expressions	  plus	  élaborées	  ;	  une	  partie	  du	  travail	  étant	  d'identifier	  ces	  requêtes.	  »88	  

Aussi	   appelé	   SEO	   (Search	   Engine	   Optimization)	   le	   référencement	   est	   essentiel	   pour	   la	   visibilité	  

d’un	  site	  sur	  Internet	  :	  Charles-‐Victor	  Boutet	  et	  Samy	  Ben	  Amor	  décrivent	  ce	  qu’est	  le	  référence-‐

ment	  et	  surtout	  l’enjeu	  pour	  un	  site	  de	  bien	  maîtriser	  cette	  technique	  :	  	  

Dans	   un	   environnement	   qui	   permet	   à	   tout	   un	   chacun	   de	   communiquer	   des	   informations	   à	  
l’échelle	  planétaire,	   le	  référencement	   internet	  –	  ou	  SEO	   (Search	  Engine	  Optimization)	  –	  est	  une	  
discipline	  stratégique	  pour	  qui	  veut	  obtenir	  de	  la	  visibilité,	  du	  trafic	  internet,	  un	  écho	  maximal	  à	  
ses	  publications,	   trop	   souvent	  assimilé	  à	  de	   la	   fraude,	   le	   SEO	   évolué	  a	   toute	   sa	  place	  pour	  qui	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85
	  CANIVET,	  Isabelle.	  Troisième	  partie	  :	  «	  Les	  clés	  du	  référencement	  »,	  Bien	  rédiger	  pour	  le	  web…et	  améliorer	  son	  référencement	  naturel.	  op.cit.	  p.	  

388.	  
86	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.)	  Webmastering	  -‐	  Introduction	  à	  la	  création	  de	  pages	  web.	  op.cit.	  
87	  LEPINAY	  (de),	  Jean-‐Yves.	  Marketing	  stratégique	  –	  «	  le	  médiateur	  culturel	  n'est	  pas	  là	  pour	  relayer	  le	  marché	  mais	  plutôt	  pour	  le	  compléter,	  le	  

réguler,	  voire	  parfois	  s'y	  opposer	  »,	  Documentaliste-‐Sciences	  de	  l'information,	  paru	  le	  29	  février	  2008,	  vol.	  45,	  n°	  1,	  p.	  57-‐59.	  
88	  PILLOU,	  Jean-‐François	  (dir.)	  Webmastering	  -‐	  Introduction	  à	  la	  création	  de	  pages	  web.	  op.cit.	  
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souhaite	  bien	  référencer	  son	  site	  internet	  auprès	  des	  moteurs	  de	  recherche.89	  	  

	  
L’accès	  au	  site	  est	  un	  facteur	  essentiel	  lors	  de	  la	  conception	  d’un	  site	  et	  garantit	  sa	  visibilité	  et	  sa	  

fréquentation	  future.	  

	  
	  L’accès	  au	  site	  	  

Il	  y	  a	  trois	  types	  d’accès	  à	  un	  site	  web	  :	  l’accès	  via	  un	  moteur	  de	  recherche	  ou	  un	  annuaire,	  l’accès	  

direct	  ou	   l’internaute	  accède	  au	  site	  web	  en	  rentrant	  directement	  l’url	  de	  ce	  site,	  ou	  en	  utilisant	  

les	  ‘favoris’	  de	  son	  navigateur	  et	  enfin,	  les	   liens	  externes	  où	  «l’internaute	  accède	  au	  site	  web	  en	  

suivant	  un	   lien	  situé	  sur	  un	  autre	  site,	  en	  cliquant	  sur	  une	  publicité,	  sur	  un	   lien	  présent	  dans	  un	  

mail,	   ou	   encore	   en	   cliquant	   sur	   un	   lien	   promotionnel	   présent	   dans	   la	   page	   des	   résultats	   d’un	  

moteur	  de	  recherche.	  »90	  Les	  statistiques	  peuvent	  être	  multipliées,	  aucune	  ne	  donne	   les	  mêmes	  

chiffres	  et	   toutes	  mentionnent	   les	   situations	  particulières	  propre	  à	   chaque	   site.	  Ainsi,	   selon	  une	  

étude	   réalisée	  par	  Xiti91	  en	  2005	   sur	  un	  échantillon	  de	  cinq	  cent	   trois	  millions	  de	  visites	   celle-‐ci	  

avait	  estimée	  que	   trente	  pourcent	  du	   trafic	  d’un	   site	  était	   issu	  des	  moteurs	  de	   recherche,	   qua-‐

rante	  sept	  pourcent	  de	  l’accès	  direct	  et	  vingt-‐trois	  pourcent	  des	  liens.	  En	  2009,	  Claire	  Ruffin	  a	  es-‐

timé	  «	  que	   les	  moteurs	  de	  recherche	  fournissent	  environ	  un	  tiers	  du	  trafic	  d’un	  site	  web.	  »92	  En	  

l’occurrence	  comme	  le	  signale	  Sébastien	  Caron,	  les	  nouveaux	  visiteurs	  accèdent	  aux	  sites	  web	  en	  

grande	  majorité	  grâce	  aux	  moteurs	  de	   recherche.	  En	  effet	  quarante	  et	  un	  pourcent	  d’entre	  eux	  

accèdent	   à	   un	   site	   pour	   la	   première	   fois	   via	   un	   moteur	   de	   recherche,	   ce	   qui	   démontre	  

«	  l’importance	   du	   référencement	   pour	   l’acquisition	   de	   nouveaux	   visiteurs	  »93	   Sébastien	   Caron	  

constate	  «	  	  la	  forte	  diminution	  sur	  deux	  ans	  de	  l’accès	  par	  liens	  externes	  au	  profit	  de	  l’accès	  direct	  

et	  de	  l’accès	  par	  un	  moteur	  de	  recherche	  […]	  Par	  contre,	  ils	  [les	  internautes]	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  

nombreux	  à	  connaître	   l’adresse	  du	  site	  auquel	   ils	  veulent	  accéder	  ou	  à	  se	  servir	  des	   ‘favoris’	  de	  

leur	  navigateur.	  »94	  Le	  portail,	  bien	  que	  très	  récent,	  a,	  en	  date	  du	  21	  septembre,	  reçu	  quarante-‐et-‐

une	  visites	  (soit	  49,3%	  des	  visites)	  par	  accès	  direct,	  vingt-‐sept	  entrée	  depuis	  un	  moteur	  de	  recher-‐

che	   (soit	   32,5%	   des	   visites)	   et	   quinze	   par	   accès	   externe	   (soit	   18%).	   La	   très	   forte	   proportion	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  
BOUTET,	  Charles-‐Victor	  et	  BEN	  AMOR,	  Samy.	  Vers	  l’activité	  SEO	  2.0.	  20	  p,	  Les	  Cahiers	  du	  numérique	  2010,	  vol.	  6,	  n°	  1,	  p.	  1.	  Disponible	  sur	  :	  

<http://www.cairn.info/revue-‐les-‐cahiers-‐du-‐numerique-‐2010-‐1.htm>	  
90	  CARON,	  Sebastien.	  Chapitre	  1	  :	  Une	  entreprise	  doit-‐elle	  se	  préoccuper	  du	  référencement	  de	  son	  site	  ?,	  in	  Intérêt	  du	  référencement	  et	  des	  

référenceurs	  pour	  un	  site	  Internet	  d’entreprise.	  Thèse	  professionnelle	  HEC-‐entrepreneurs.	  2004.	  p.	  13.	  Disponible	  sur	  :	  
<http://www.kreatys.com/pdf/20040423-‐these-‐referencement.pdf>	  

91
	  Etude	  XiTi.	  Les	  différents	  types	  d’accès	  aux	  sites	  Internet.	  Décembre	  2005.	  9	  p.	  

92
	  RUFFIN,	  Claire.	  Chapitre	  1	  :	  La	  visibilité	  sur	  Internet,	  clé	  du	  succès	  d’un	  site.	  p.	  11-‐22,	  in	  Le	  référencement	  de	  site	  web	  pour	  les	  petites	  entreprises	  :	  

intérêts,	  spécificités	  et	  limites.	  Master	  1	  –	  Mémoire	  de	  stage.	  juin	  2009.	  Sous	  la	  direction	  de	  DELCROIX,	  Eric	  et	  RINGARD,	  Julien.	  p.	  12.	  
93	  
CARON,	  Sebastien.	  Chapitre	  1	  :	  Une	  entreprise	  doit-‐elle	  se	  préoccuper	  du	  référencement	  de	  son	  site	  ?,	  in	  Intérêt	  du	  référencement	  et	  des	  référen-‐

ceurs	  pour	  un	  site	  Internet	  d’entreprise.	  op.cit.	  p.	  15.	  	  
94
	  Ibid,	  p.	  13.	  
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d’internautes	   par	   accès	   direct	   peut	   s’expliquer	   par	   l’envoi	   du	   mail	   aux	   chercheurs	   de	   l’Institut	  

comportant	  l’adresse	  du	  portail.	  

Les	  personnes	  accédant	  au	  site	  par	  un	  accès	  direct	  sont	  les	  plus	  intéressées,	  ce	  qui	  se	  mesure	  no-‐

tamment	  grâce	  à	   la	  qualité	  d’audience.	  En	  effet,	  une	  personne	  accédant	  à	  un	  site	  en	  ayant	  tapé	  

l’adresse	  directement	  visitera	  en	  moyenne	  6,04	  pages	  par	  visite,	   alors	  qu’une	  personne	  arrivant	  

depuis	  un	  moteur	  de	  recherche	  n’en	  verra	  que	  5,56,	  les	  moins	  curieuses	  seront	  celles	  arrivant	  d’un	  

lien	  hypertexte	  situé	  sur	  un	  autre	  site	  avec	  5,32	  pages	  vues	  par	  visite95.	  Nous	  n’avons	  pas	  malheu-‐

reusement	  de	  statistiques	  suffisamment	  abouties	  du	  portail	  pour	  différencier	  les	  accès,	  cependant	  

en	  moyenne	   les	   internautes	   visitent	   4,01	   pages	   sur	   notre	   portail96.	   La	   fidélisation	   et	   l’audience	  

sont	  donc	  intimement	  liées	  nous	  verrons	  comment	  et	  pourquoi	  multiplier	  les	  liens	  vers	  notre	  site.	  

 
Une	  communication	  efficace	  pour	  maximiser	  les	  liens	  vers	  le	  site	  

La	  promotion	  d’un	   site	  doit	   surtout	  être,	  en	  priorité,	  destinée	  à	  des	  personnes	   relais	  pour	  avoir	  

une	  large	  audience,	  mais	  aussi	  vers	  d’autres	  sites	  web	  traitant	  du	  même	  thème.	  En	  effet,	   les	  au-‐

tres	  sites	  web,	  nous	  l’avons	  vu	  vont	  avoir	  une	  large	  influence	  sur	  l’audience	  du	  site	  puisque	  47%	  

des	  visiteurs	  accèdent	  au	  site	  grâce	  à	  un	  lien	  externe.	  Ces	  liens	  à	  partir	  d’autres	  sites	  web	  vers	  le	  

portail	  sont	  essentiels,	  car	  en	  plus	  d’amener	  des	  internautes,	  ceux-‐ci	  agissent	  sur	  l’indice	  de	  popu-‐

larité	  des	  pages	  (IPP).	  En	  effet,	  	  

pour	  estimer	   la	   crédibilité	  des	   sources,	   les	  moteurs	  utilisent	   largement	  un	   indice	  de	  popularité	  
des	  pages	  (IPP),	  inspiré	  du	  facteur	  d'impact	  conçu	  en	  bibliométrie	  pour	  l'information	  scientifique	  
et	  technique.	  Le	  facteur	  d'impact	  d'un	  article,	  calculé	  comme	  le	  nombre	  moyen	  de	  citations	  dont	  
il	  a	  fait	  l'objet	  durant	  une	  période	  de	  référence,	  est	  considéré	  comme	  un	  indicateur	  de	  qualité	  de	  
la	  recherche	  scientifique.	  Exploitant	   la	  nature	  hypertextuelle	  du	  web,	   certains	  ont	   imaginé	   l'ap-‐
pliquer	  à	   ces	   ressources	   :	   l'IPP	  d'une	  page	  mesure	   la	  proportion	  de	  pages	  Web	  présentes	  dans	  
l’index	  du	  moteur	  qui	  possède	  un	  lien	  vers	  cette	  page.97	  	  

	  
L’importance	  des	  moteurs	  de	  recherche	  et	  du	  positionnement	  

Le	  positionnement	  dans	  les	  moteurs	  de	  recherche	  est	  essentiel	  pour	  la	  visibilité	  d’un	  site	  web.	  En	  

effet,	  les	  internautes	  consultent	  guère	  plus	  de	  deux	  pages	  de	  résultats	  (à	  raison	  de	  dix	  résultats	  af-‐

fichés	  par	  page),	  il	  est	  donc	  essentiel	  d’être	  dans	  les	  vingt	  premiers	  résultats.	  Jacob	  Nielsen	  témoi-‐

gne	  :	  

Dans	  93%	  des	  cas,	  les	  utilisateurs	  de	  notre	  étude	  n’ont	  consulté	  que	   la	  première	  [page	  de	  résul-‐
tats	  dans	  le	  moteur	  de	  recherche],	  […]	  Dans	  seulement	  7%	  des	  cas,	  ils	  se	  sont	  rendu	  sur	  une	  se-‐
conde	  SERP	  (Search	  Engine	  Results	  Page)	  et	  ceux	  qui	  en	  ont	  visité	  trois	  pour	  une	  simple	  requête	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95
	  Etude	  réalisée	  sur	  un	  échantillon	  de	  sites	  professionnels	  audités	  par	  XiTi,	  sur	  un	  échantillon	  total	  de	  503	  millions	  de	  visites,	  Etude	  XiTi.	  Les	  diffé-‐

rents	  types	  d’accès	  aux	  sites	  Internet.	  op.cit.	  
96
	  Statistiques	  issues	  du	  portail	  d’éthique	  médicale	  datant	  du	  21	  septembre	  2010	  

97
	  SIMONNOT,	  Brigitte.	  De	  la	  pertinence	  à	  l’utilité	  en	  recherche	  d’information	  :	  le	  cas	  du	  Web,	  Recherches	  récentes	  en	  Sciences	  de	  l'information	  -‐	  

convergences	  et	  dynamiques,	  actes	  du	  colloque	  international	  MICS-‐LERASS,	  21-‐22	  mars	  2002,	  Toulouse	  ;	  ADBS	  Éditions,	  collection	  Sciences	  de	  l'in-‐
formation,	  série	  Recherches	  et	  Documents,	  Paris,	  2002,	  p.	  393-‐410.	  
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ont	  été	  trop	  peu	  nombreux	  pour	  que	  l’on	  apporte	  une	  estimation	  ferme	  mais	  il	  est	  probable	  que	  
c’était	   moins	   de	   1%.	   Non	   seulement	   la	   plupart	   des	   utilisateurs	   se	   sont	   contentés	   d’une	   seule	  
SERP	  mais	   ils	  n’ont	  même	  pas	  été	  voir	   la	   fin	  de	   la	  page.	  Seuls	  47%	  des	  utilisateurs	  ont	  navigué	  
jusqu’à	  la	  fin	  de	  la	  première	  SERP,	  ce	  qui	  signifie	  que	  53%	  d’entre	  eux	  n’ont	  vu	  que	  les	  résultats	  
de	  recherche	  de	  la	  première	  page-‐écran.98	  	  
	  

La	  nécessité	  de	  se	  trouver	  sur	  la	  première	  page	  paraît	  évidente	  même	  si	  toutes	  les	  études	  ne	  pré-‐

sentent	  pas	  les	  mêmes	  chiffres,	  comme	  cette	  étude	  menée	  en	  2008	  par	  IProspect	  a	  montré	  que	  

«	  49%	  des	  utilisateurs	  ne	  consultaient	  pas	  les	  résultats	  au-‐delà	  de	  la	  première	  page,	  28%	  allaient	  

jusque	  la	  deuxième	  et	  15%	  jusque	  la	  troisième.	  On	  constate	  depuis	  la	  naissance	  d’Internet	  un	  em-‐

pressement	   des	   internautes	   de	   plus	   en	   plus	   grand,	   puisqu’en	   2002	   seuls	   28%	   des	   internautes	  

s’arrêtaient	  à	  la	  première	  page.	  »99	  Même	  si	  ces	  chiffres	  montrent	  une	  plus	  large	  consultation,	  les	  

résultats	  indiquent	  clairement	  que	  le	  positionnement	  sur	  la	  première	  page	  est	  un	  gage	  de	  visibilité	  

bien	   qu’une	   étude	   d’eyetracking	  menée	   par	   Enquiro,	   EyeTools,	   Did-‐It100	   a	  mené	   à	   la	   conclusion	  

qu’il	  valait	  mieux	  être	  situé	  en	  haut	  de	  la	  deuxième	  page	  qu’en	  bas	  de	  la	  première.	  En	  effet,	  les	  in-‐

ternautes	  sont	  très	  concentrés	  notamment	  sur	   les	  trois	  premiers	  résultats	  ensuite	   leur	  attention	  

diminue.	  Ainsi,	  Miratech101	  a	  calculé	  le	  temps	  de	  regard	  moyen	  sur	  les	  résultats.	  Le	  premier	  est	  re-‐

gardé	  durant	  2,	  39	  secondes	  le	  deuxième	  1,	  48	  seconde,	  le	  troisième	  1,15	  pour	  le	  troisième	  ;	  enfin	  

le	  dixième	  résultat	  n’est	  regardé	  que	  pendant	  0,	  29	  secondes.	  Concernant	  le	  portail	  d’éthique	  mé-‐

dicale	  sur	  Google.ch,	  en	  faisant	  une	  requête	  avec	  les	  mots	  clés	  «	  Ethique	  médicale	  »	  il	  apparaît	  à	  la	  

dixième	  place,	  résultat	  mitigé	  qu’il	  faut	  nuancer	  car	  la	  	  promotion	  du	  site	  n’a	  pas	  encore	  été	  réali-‐

sée.	  De	  plus,	  avec	  la	  même	  requête	  le	  portail	  occupe	  la	  première	  et	  la	  deuxième	  position	  dans	  Ya-‐

hoo.ch.	  

 
L’importance	  des	  mises	  à	  jour	  

A	  priori,	  le	  portail	  est	  incapable	  de	  répondre	  à	  un	  critère	  entrant	  dans	  le	  calcul	  de	  positionnement	  

des	  pages	  dans	  les	  moteurs	  de	  recherche	  :	  la	  mise	  à	  jour.	  En	  effet,	  nous	  l’avons	  déjà	  vu,	  il	  n’y	  a	  pas	  

de	  poste	  et	  pas	  (ou	  très	  peu)	  de	  possibilités	  de	  maintenance	  du	  portail,	  et	  cela	  pourrait	  lui	  porter	  

préjudice	   et	   le	   faire	   reculer	   dans	   son	   positionnement	   au	   cours	   du	   temps.	   Selon	   l’organisation	  

mondiale	  du	  Tourisme,	  «	  nombreux	  sont	  les	  indices	  qui	  prouvent	  que	  des	  pages	  fréquemment	  mi-‐

ses	  à	  jour	  permettent	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  le	  site	  soit	  visité	  plus	  souvent	  (notamment	  par	  les	  mé-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98	  
NIELSEN,	  Jacob	  et	  LORANGER,	  Hoa.	  Site	  web	  :	  priorité	  à	  la	  simplicité.	  op.cit.	  p.	  39.	  

99
	  Iprospect,	  Iprospect	  Blended	  Search	  Results	  Study,	  publié	  en	  avril	  2008,	  Disponible	  sur	  :	  

<http://www.iprospect.com/premiumPDFs/researchstudy_apr2008_blendedsearchresults.pdf>	  
100	  

Eye	  Tracking	  Study,	  juin	  2005,	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.enquiroresearch.com/images/Eyetracking2-‐Sample.pdf>	  
101	  

Miratech,	  La	  deuxième	  annonce	  Google	  est	  plus	  regardée	  que	  la	  première,	  avril	  2009.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.miratech.fr/newsletter/eye-‐

tracking-‐google.html>	  
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ta-‐moteurs).	  Cela	  peut	  avoir	  un	  impact	  significatif	  sur	  le	  rang	  obtenu	  par	  le	  site.	  »102,	  ce	  qu’Olivier	  

Duffez	  confirme	  :	  «	  Google	  privilégie	  les	  sites	  qui	  vivent	  en	  publiant	  des	  nouveaux	  contenus	  ou	  en	  

mettant	  à	  jour	  les	  anciens.	  »103	  

Le	  référencement	  est	  une	  étape	  capitale	  dans	   la	  promotion	  du	  portail	   car	  sa	  visibilité	  résulte	  en	  

grande	   partie	   de	   son	   positionnement	   dans	   les	  moteurs	   de	   recherche	   et	   annuaires.	  Nous	   allons	  

maintenant	  aborder	  une	  toute	  autre	  partie,	  basant	  la	  visibilité	  de	  la	  bibliothèque	  sur	  sa	  capacité	  à	  

partager	  son	  savoir	  et	  devenir	  une	  référence	  «	  hors	  les	  murs	  »,	  savoir	  être	  plus	  proche	  des	  inter-‐

nautes	  et	  de	  leurs	  besoins,	  nous	  clôturerons	  cette	  dernière	  partie	  par	  une	  maquette	  d’un	  portail	  

qui	  aurait	  permis	  de	  maximiser	  la	  communication	  de	  la	  bibliothèque,	  mais	  qui	  n’a	  pas	  pu	  être	  ré-‐

alisé	  pour	  diverses	  contraintes,	   il	   s’agit	  un	  peu	  d’un	  «	  idéal	  communicationel	  »	  pour	   la	  bibliothè-‐

que	  de	  l’IUHMSP	  tout	  en	  conservant	  cette	  volonté	  de	  portail.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102

	  	  Organisation	  Mondiale	  du	  Tourisme.	  Evaluation	  et	  amélioration	  des	  sites	  web	  –	  Le	  système	  de	  veille	  électronique	  des	  sites	  de	  destinations.	  Ma-‐

drid	  :	  2005.	  p.	  21.	  
103	  	  DUFFEZ,	  Olivier.	  Conseil	  n°	  10	  :	  des	  mises	  à	  jour	  régulières	  du	  site,	  10	  conseils	  pour	  débuter	  en	  référencement	  :	  Dossier,	  publié	  en	  août	  2008.	  

Disponible	  sur	  :	  <http://www.webrankinfo.com/dossiers/conseils/mettre-‐a-‐jour-‐son-‐site>	  	  
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IV.	   Communiquer,	  Partager,	  Collaborer…	  

1.	   Offrir	  des	  services	  en	  ligne	  

1.1	   Proposer	  des	  outils	  web	  2.0	  ?	  

Définition	  du	  web	  2.0	  

Nous	  étudierons	  ici	  les	  possibilités	  de	  mise	  en	  place	  de	  services	  de	  personnalisation	  ou	  encore	  de	  

services	   de	   réponse	   à	   distance.	   Ces	   services	   sont	   aujourd’hui	   qualifiés	   de	   services	   web	   2.0,	  

concept	  qu’Isabelle	  Canivet	  définit	  ainsi	  :	  	  

L’expression	  [web	  2.0]	  a	  été	  lancée	  par	  Tim	  O’Reilly	  en	  2004	  et	  désigne	  ce	  qui	  est	  perçu	  comme	  
un	  renouveau	  du	  World	  Wide	  Web.	  On	  qualifie	  de	  web	  2.0	   les	   interfaces	  permettant	  aux	   inter-‐
nautes	  d’interagir	  à	   la	   fois	  avec	   le	   contenu	  des	  pages,	  mais	  aussi	   entre	  eux,	  en	   construisant	  un	  
Web	   communautaire	   et	   interactif.	   L’évolution	   concerne	   aussi	   bien	   les	   technologies	   employées	  
que	  les	  usages.	  104	  
	  

Muriel	  Amar	  et	  Véronique	  Mesguich	  vont	  plus	  loin	  en	  définissant	  quatre	  caractéristiques	  principa-‐

les	  pour	  «	  […]	  la	  capacité	  	  du	  site	  à	  intégrer	  les	  contenus	  produits	  par	  l’usager	  (critiques,	  commen-‐

taires,	   votes…),	   la	   personnalisation	   des	   services	   et	   des	   informations,	   la	  mise	   à	   contribution	   des	  

usagers	  pour	   leur	   faire	  produire	  des	  contenus	  à	   la	  place	  des	  bibliothèques	  et	   la	  sérandipité.	  »105	  

Les	   tags	   par	   exemple	   ne	   sont	   pour	   l’instant	   absolument	   pas	   présents	   sur	   le	   portail,	   cependant,	  

d’ici	  deux	  ans	  celui-‐ci	  devrait	  pouvoir	   tagger	   les	  ouvrages	  et	  autres	  ressources	  présentes	  dans	   le	  

catalogue	  des	  bibliothèques	  réro.	  Le	  service	  palliera	  donc	  la	  faiblesse	  du	  portail.	  La	  personnalisa-‐

tion	  est	  déjà	  présente	  dans	  le	  catalogue	  de	  la	  bibliothèque	  mais	  absolument	  pas	  sur	  le	  portail,	  qui	  

ne	  permet	  pas	  l’authentification	  de	  l’internaute.	  La	  sérendipité	  peut	  être	  développée	  tout	  au	  long	  

des	  mots-‐clés	  du	  portail	   concentré	  dans	  un	  même	   thème.	  Ces	  services	  web	  2.0	  ne	   repose	  donc	  

plus	  exclusivement	  sur	  «	  	  […]	  l’échange	  d’informations,	  mais	  aussi	  le	  partage	  d’un	  savoir	  .»106	  

	  
Offrir	  des	  avantages	  aux	  lecteurs	  

La	  bibliothèque	  doit	  être	  présente	  sur	  Internet	  pour	  accroître	  sa	  visibilité,	  cependant,	  il	  faut	  aussi	  

que	  cette	  visibilité	  soit	  bénéfique	  pour	  elle.	  En	  effet,	  cette	  visibilité	  a	  notamment	  pour	  but	  de	  faire	  

déplacer	  les	  internautes	  pour	  qu’ils	  empruntent	  ou	  viennent	  consulter	  sur	  place	  les	  ouvrages	  re-‐

pérés	  au	  préalable	  sur	  Internet.	  Les	  internautes	  américains,	  par	  exemple,	  ne	  sont	  donc	  pas	  le	  pre-‐

mier	  public	   visé.	   Le	  portail	   a	  une	  visée	  particulière	   sur	   la	   Suisse	  et	  ses	  pays	   limitrophes	   (notam-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104	  	  CANIVET,	  Isabelle.	  Troisième	  partie	  :	  Les	  clés	  du	  référencement	  p.	  259-‐402,	  Bien	  rédiger	  pour	  le	  web…et	  améliorer	  son	  référencement	  naturel.	  

Paris	  :	  Eyrolles,	  2009.	  p.	  389.	  	  
105

	  	  AMAR,	  Muriel	  et	  MESGUICH,	  Véronique.	  Le	  web	  2.0	  en	  bibliothèques.	  Quels	  services	  ?	  Quels	  usages	  ?	  Collection	  bibliothèques.	  Editions	  

du	  cercle	  de	  la	  librairie.	  2009.	  p.	  127.	  	  
106

	  	  PYBOURDIN,	  Isabelle.	  Repenser	  la	  communication	  des	  organisations	  :	  liens,	  réseaux	  et	  coopération	  2.0.	  Paris	  :	  Lavoisier,	  Les	  Cahiers	  du	  numéri-‐

que,	  2010,	  vol.	  6,	  n°	  1.	  p.	  2.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.cairn.info/revue-‐les-‐cahiers-‐du-‐numerique-‐2010-‐1.htm>	  
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ment	   l’Allemagne	  et	   la	   France).	  Ainsi,	   comme	   le	   souligne	  Gaëlle	  Enjalbert	  «	  Il	   faut	  quand	  même	  

s’interroger	  sur	  la	  différence	  entre	  ce	  que	  la	  bibliothèque	  offre	  sur	  Internet	  à	  l’intention	  du	  monde	  

entier	  et	  ce	  qu’elle	  propose	  à	  son	  véritable	  public.	  Celui-‐ci	  peut	  avoir	  des	  besoins	  spécifiques	  au-‐

tres	  que	  ceux	  des	  premiers.	  »107	  Avis	  partagé	  par	  Bertand	  Calenge	  :	  «	  offrir	  sur	  un	  écran	  la	  même	  

image	  à	  celui	  qui	  interroge	  de	  Paris,	  Reims	  ou	  Berkeley,	  et	  à	  l’utilisateur	  local,	  ne	  sera	  bientôt	  plus	  

possible.	   La	   personnalisation	   devient	   incontournable.	  »108	   Dans	   le	   cadre	   de	   notre	   portail,	   nous	  

proposons	  un	  accès	  vers	   le	   catalogue	   de	   la	  bibliothèque,	  où	   l’internaute,	   s	  ‘il	   est	   titulaire	  d’une	  

carte	  de	  bibliothèque	  réro	  (carte	  gratuite	  et	  valable	  dans	  les	  deux	  cents	  bibliothèques	  du	  réseau)	  

peut	  s’identifier.	  Ce	  service	  permet	  à	  l’internaute	  de	  préparer	  sa	  visite	  à	  la	  bibliothèque	  sur	  place	  :	  

l’internaute	  repère	  un	  ou	  des	  ouvrages	  dans	  le	  catalogue	  qui	  l’intéresse,	  les	  réserve,	  s’informe	  des	  

prêts	   qu’il	   a	   en	   cours	   au	  moyen	  de	   son	   compte-‐lecteur	   et	   vérifie	   les	   horaires	   d’ouverture	   pour	  

pouvoir	  venir	  rendre	  ou	  chercher	  des	  documents.	  

	  
Personnaliser	  les	  services	  

Mais	   il	   faudrait	  pouvoir	  proposer	  d’autres	   services	  à	   l’internaute	   tels	  que	   la	  personnalisation	  de	  

l’interface	  non	  pas	  visuellement	  mais	  intellectuellement.	  En	  effet,	  une	  personnalisation	  purement	  

esthétique	  ne	  paraît	  pas	  essentielle,	  mais	  permettre	  à	  l’usager	  de	  se	  créer	  des	  favoris,	  afin	  de	  ne	  

visiter	  que	  ceux-‐ci	  et	  de	  ne	  pas	  perdre	  à	  chaque	  visite	  du	  temps	  lors	  de	  la	  navigation,	  lui	  permettre	  

de	  «	  tagger	  »	  les	  liens	  qui	  lui	  paraissent	  les	  plus	  pertinents…Cette	  personnalisation	  permettrait	  de	  

faciliter	  l’accès	  aux	  ressources	  et	  de	  créer	  une	  vision	  positive	  du	  service	  proposé	  par	  le	  portail.	  En	  

effet,	  selon	  Sriram	  Kalyanaraman	  «	  les	  utilisateurs	  ayant	  customisé	  leur	  interface,	  retournent	  cinq	  

fois	  plus	  facilement	  sur	  le	  site	  déjà	  visité	  que	  des	  utilisateurs	  navigants	  sur	  des	  sites	  non	  customi-‐

sés	  »109	  

Une	   autre	   façon	   de	   personnaliser	   les	   services	   offerts,	   est	   non	   plus	   d’agir	   sur	   l’interface	   mais	  

d’offrir	  des	  services	  qui	   font	  que	   l’internaute	  trouve	  une	  réponse	  adaptée	  à	  son	  besoin,	  une	  ré-‐

ponse	  «	  sur-‐mesure	  ».	  Pour	  cela,	  et	  c’est	  ce	  que	  nous	  allons	  étudier	  dans	  la	  prochaine	  partie,	  il	  y	  a	  

des	   avantages	   réels	   pour	   une	   bibliothèque	   de	   proposer	   un	   service	   de	   questions-‐réponses	   (QR).	  

Voyons	  tout	  d’abord	  le	  ressenti	  des	  usagers	  face	  à	  ce	  service	  :	  Catherine	  Jackson	  et	  Marie-‐France	  

Peyrelong	  qui	  utilisent	  ce	  service	  à	  l’ENSSIB	  remarquent	  «	  […]	  les	  utilisateurs	  s’approprient	  le	  ser-‐

vice	  QR.	  Trois	  grandes	  dimensions	  peuvent	  être	   identifiées	   :	   celle	  de	   l’appartenance	  à	  une	  com-‐
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	  ENJALBERT,	  Gaëlle.	  Offrir	  Internet	  en	  bibliothèque	  publique.	  Editions	  du	  Cercle	  de	  la	  Librairie.	  p.	  156.	  
108

	  Bibliothèques	  et	  nouvelles	  technologies,	  Lecture	  jeune,	  mars	  1999,	  n°	  89,	  p.	  15.	  
109

	  KALYANARAMAN,	  Sriram.	  The	  psychological	  appeal	  of	  personalized	  content	  in	  web	  portals	  :	  Does	  customization	  affects	  attitudes	  and	  behavior.	  

Shyan	  Sundar,	  collab.	  Journal	  of	  communication,	  2006,	  n°	  56,	  p.	  110-‐132.	  
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munauté,	  celle	  de	  la	  personnalisation,	  celle	  de	  la	  garantie	  institutionnelle.	  »110.	  Elles	  approfondis-‐

sent	  les	  raisons	  de	  ce	  ressenti	  :	  	  

La	  première	  forme	  de	  personnalisation	  ressentie	  vient	  du	  fait	  que	  la	  réponse	  est	  taillée	  ‘sur	  me-‐
sure’,	  détaillée	  :	  les	  utilisateurs	  le	  soulignent	  et	  en	  sont	  parfois	  surpris.	  Outre	  le	  fait	  que	  l’on	  ob-‐
tient	   non	   une	   réponse	   générale,	   ou	   un	   ‘copié-‐collé’	   d’une	   autre	   réponse,	   mais	   une	   prise	   en	  
compte	  de	   sa	   situation	  particulière,	   il	   y	   a	  également	   le	   fait	  de	  ne	  pas	  être	   ‘exposé’,	   comme	  on	  
pourrait	  l’être	  en	  posant	  sa	  question	  sur	  une	  liste	  de	  diffusion.	  Le	  fait	  d’avoir	  un	  accusé	  de	  récep-‐
tion	  puis	  une	   réponse	  parvenant	  dans	   sa	  propre	  messagerie	   contribue	  donc	   également	  à	   cette	  
perception.111	  
	  

	  Mettre	  en	  place	  un	  service	  «	  questions-‐réponses	  »	  permet	  donc	  de	  fournir	  à	   l’usager	  un	  service	  

de	  référence,	  nous	  verrons	  que	  nous	  avons	  essayé	  d’aller	  plus	   loin	  en	   impliquant	   les	  chercheurs	  

pour	  qu’ils	  contribuent	  à	  la	  visibilité	  de	  l’Institut	  en	  leur	  proposant	  de	  participer	  à	  un	  forum,	  outil	  

web	  2.0	  et	  permettant	  un	  dialogue	  direct	  avec	  l’usager.	  

	  
Partager	  son	  savoir	  en	  instantané	  :	  les	  forums	  

Un	  des	   idées	  évoqués	  au	  début	  du	  projet	  pour	  faire	  de	   la	  bibliothèque	  et	  de	   l’Institut	  une	   réfé-‐

rence	  dans	   le	  domaine	  de	   l’éthique	  aurait	  été	  de	  mettre	   sur	   le	  portail	  un	   forum.	   L’intérêt	   pour	  

l’usager	   d’avoir	   une	   personne	   référente	   à	   contacter	   est	   conséquent.	   Cependant,	   les	   chercheurs	  

n’ont	  aucun	  intérêt	  à	  participer	  à	  ces	  forums	  car	  «	  	  cette	  fonction	  de	  communication,	  peu	  valori-‐

sante	  pour	  leur	  reconnaissance	  par	  leurs	  pairs	  dès	  lors	  que	  l’évaluation	  reste	  essentiellement	  fon-‐

dée	   sur	   la	   publication	   dans	   des	   revues	   prestigieuses.	  »112	   D’ailleurs,	   ce	   sont	   ces	  mêmes	   revues	  

prestigieuses	  qui	  ont	  initié	  la	  création	  de	  réseaux	  à	  destination	  des	  chercheurs	  :	  «	  Certains	  réseaux	  

sont	  gérés	  par	  et	  pour	  des	  chercheurs,	  à	  l’instar	  de	  Nature	  Network	  <network.nature.com>,	  le	  ré-‐

seau	  social	  proposé	  et	  hébergé	  par	  la	  revue	  scientifique	  Nature,	  tandis	  que	  plusieurs	  autres	  sont	  

constitués	  autour	  d’universitaires,	  tels	  EduSpace	  <eduSpace.net/>	  […].	  Le	  principe	  est	  ici	  de	  favori-‐

ser	  l’organisation	  de	  communautés	  au	  sein	  desquelles	  peuvent	  émerger	  idées	  et	  innovations	  »113	  

La	  personnalisation	  est	  un	  moyen	  d’adapter	  au	  mieux	  l’outil	  aux	  besoins	  des	  usagers	  et	  surtout	  est	  

un	  formidable	  outil	  de	  fidélisation.	  Les	  forums	  au	  contraire	  paraissent	  à	  peine	  dans	  le	  milieu	  scien-‐

tifique	  car	   très	  peu	  valorisés	  par	   ce	  public	  :	   aucunes	  des	  dix-‐huit	  personnes	   interviewées	  ne	  pu-‐

blient	  dans	   les	  forums,	  mais	  six	  d’entre	  eux	   les	  consultent	  pour	  connaître	  l’opinion	  du	  grand	  pu-‐

blic.	  Nous	  essayerons	  d’impliquer	   davantage	   les	  bibliothécaires	  dans	   ce	  projet	  afin	  qu’ils	   jouent	  
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Documentaliste	  -‐	  Sciences	  de	  l’information,	  2009,	  vol.	  46,	  n°	  3.	  p.	  66-‐67.	  
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eux	  le	  rôle	  de	  référents.	  Cependant,	  «	  Le	  service	  de	  référence	  virtuel	  n’est	  pas	  à	  proprement	  par-‐

ler	   un	   outil	   du	   Web	   2.0,	   mais	   s’en	   approche	   fortement,	   avec	   les	   multiples	   possibilités	  

d’interactions	  offertes	  :	  par	  les	  échanges	  de	  courriels	  en	  vue	  de	  préciser	  une	  demande,	  l’entretien	  

de	  référence	  se	  «	  virtualise	  »	  :	  par	  le	  chat	  qui	  permet	  de	  dialoguer	  en	  direct	  ;	  le	  forum…	  »114	  

	  

1.2	   Etre	  une	  référence	  «	  hors	  les	  murs	  »	  

Définition	  d’un	  service	  de	  référence,	  quelques	  exemples	  

Bertrand	  Calenge	   donne	   une	   définition	   du	   service	   de	   référence	  :	   «	  le	   service	   de	   référence	   peut	  

donc	  être	  considéré	  comme	  une	  fonction	  organisée	  de	  réponse	  personnalisée	  à	  une	  demande	  ex-‐

plicite	  d'information	  documentaire	  ou	  de	  documentation.	  »115	  

	  
Proposer	  un	  autre	  accès	  à	  la	  bibliothèque	  

Dans	   l’optique	   d’offrir	   toujours	   plus	   de	   services	  à	   l’usager	   depuis	   notre	   portail,	  mais	   aussi	   dans	  

celle	  d’être	  un	  service	  de	  référence,	  nous	  suggérons	  de	  mettre	  en	  place	  un	  service	  de	  réponses	  à	  

distance.	  De	  plus,	  comme	  le	  signale	  Marie-‐Christine	  Linck,	  grâce	  au	  service	  de	  questions-‐réponses	  

«	  la	  bibliothèque	  se	  prolonge	  donc	  hors	  les	  murs.	  Sans	  que	  soit	  pour	  autant	  remise	  en	  cause	  son	  

existence	  réelle	  (un	  lieu	  et	  des	  collections),	  elle	  s’affirme	  comme	  un	  espace	  virtuel.»116	  Cet	  espace	  

virtuel	   touche	   un	   nouveau	   public	   et	   constitue	   une	   identité	   à	   part	   entière	   de	   la	   bibliothèque.	  

D’ailleurs,	  comme	  le	  dit	  Jean-‐Philippe	  Accart,	  la	  création	  d’un	  service	  de	  référence	  virtuel	  de	  ques-‐

tions-‐réponses	  modifie	   le	  territoire	  de	   la	  bibliothèque.	  «	  	  En	  effet,	  le	  service	  de	  référence	  virtuel	  

permet	  de	  (ou	  oblige	  la	  bibliothèque	  à)	  sortir	  de	  son	  aire	  d’influence	  –	  elle	  n’est	  plus	  attachée	  à	  un	  

espace	  géographique	  ou	  institutionnel	  […]	  La	  référence	  virtuelle	  constitue	  donc	  une	  extension	  du	  

rôle	  traditionnel	  de	  la	  référence,	  la	  bibliothèque	  est	  en	  quelque	  sorte	  ‘hors	  les	  murs’	  »117	  De	  plus,	  

celui-‐ci	  soulève	  un	  autre	  avantage	  à	  ce	  type	  de	  service,	  la	  visibilité,	  objectif	  premier	  de	  la	  constitu-‐

tion	  du	  portail.	  En	  effet,	  un	  service	  de	  questions-‐réponses	  permet	  de	  «	  pallier	  la	  désaffection	  ou	  la	  

méconnaissance	  au	  public	  pour	  les	  services	  de	  référence	  en	  présentiel.	  »118	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114

	  ACCART,	  Jean-‐Philippe.	  Les	  services	  de	  référence.	  Du	  présentiel	  au	  virtuel.	  Editions	  du	  cercle	  de	  la	  librairie	  :	  2008.	  283	  p.	  Collection	  bibliothèques.	  

p.	  164.	  	  
115

	  CALENGE,	  Bertrand.	  Accueillir,	  orienter,	  informer	  :	  l’organisation	  des	  services	  aux	  publics	  dans	  les	  bibliothèques.	  2ème	  éd.	  rev.	  et	  mise	  à	  jour.	  Pa-‐

ris	  :	  Ed.	  du	  Cercle	  de	  la	  librairie,	  1999.	  444	  p.	  
116	  LINCK,	  Marie-‐Christine.	  Le	  renseignement	  personnalisé	  à	  distance,	  Bulletin	  des	  bibliothèques	  de	  France,	  2005,	  n°	  2,	  p.	  99-‐100	  Disponible	  sur	  :	  

<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-‐2005-‐02-‐0099-‐010>	  
117

	  ACCART,	  Jean-‐Philippe.	  Les	  services	  de	  référence.	  Du	  présentiel	  au	  virtuel.	  op.cit.	  p.	  154.	  
118

	  Ibid,	  p.	  213-‐214.	  
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Faire	  connaître	  cet	  accès	  

La	  communication	  est	  au	  cœur	  d’un	  projet	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  service	  de	  référence	  virtuel	  car	  

ceux-‐ci	  sont	  encore	  peu	  nombreux	  et	  comme	  le	  souligne	  Claire	  Nguyen	  «	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  tradition	  

de	  service	  de	  référence	  en	  France.»119	  Du	  fait	  de	  cette	  nouveauté,	  de	  l’installation	  d’un	  outil	  nova-‐

teur	  encore	  peu	  connu	  du	  grand	  public,	  «	  la	  promotion	  est	  d’autant	  plus	   importante	  que	   l’offre	  

crée	   ici	   la	   demande.	  »120	   Or,	   «	  chez	   certains	   bibliothécaires,	   la	   peur	   d’être	   envahi	   pourrait	   être	  

susceptible	  de	  ne	  pas	  donner	  beaucoup	  d’ampleur	  à	  la	  campagne.	  »121.	  C’est	  un	  tort	  car	  parmi	  les	  

services	   déjà	  mis	   en	   place,	   très	   peu	   croulent	   sous	   les	   demandes	   et	   tous	   parviennent	   à	   gérer	   la	  

quantité	  de	  demandes	  qui	  affluent.	  Ainsi,	  Claire	  Nguyen	  conseille	  de	  «	  	  placer	  un	  lien	  dès	  la	  page	  

d’accueil	  du	  site	  Web	  de	   la	  bibliothèque,	  voire	  de	  l’établissement.	  »122	  En	  effet,	   la	  page	  d’accueil	  

est	   la	   plus	   visitée	   d’un	   site	  web	   et	   cela	   confère	   au	   service	   de	   référence	   virtuelle	   une	   visibilité	  

maximale	  :	  d’ailleurs,	  Sherry	  E.	  Moeller	  remarque	  que	  lorsque	  le	  lien	  du	  service	  a	  été	  déplacé	  sur	  

les	  pages	  Web	  de	  l’université,	  les	  questions	  ont	  crû	  de	  manière	  exponentielle.	  

Un	  avantage	  supplémentaire	  du	  service	  de	  référence	  à	  distance	  «	  est	  la	  fenêtre	  sur	  le	  monde	  que	  

représente	  le	  service	  virtuel	  :	   les	  ressources	  documentaires	  sont	  disponibles	  pour	  les	  internautes	  

du	  monde	  entier.	  »123	  mais	  aussi	  plus	  humblement,	  pour	  les	  internautes	  actifs	  (dont	  les	  praticiens	  

par	  exemple)	  qui	  n’ont	  pas	  le	  temps	  de	  se	  rendre	  en	  bibliothèque.	  

 
Cibler	  un	  nouveau	  public	  

Si	   on	   veut	   viser	   les	   praticiens,	   il	   faut	   leur	   donner	   les	  moyens,	   le	   temps	   et	   le	   dispositif	   de	   nous	  

contacter…	  Ceci	  confirme	   l’idée	  que	   le	  service	  virtuel	  de	  référence	  peut	  avoir	  une	  fonction	  com-‐

plémentaire	  pour	  la	  bibliothèque	  sans	  être	  duplicatif.	  Puisque	  nous	  avons	  échoué	  à	  amener	  le	  pu-‐

blic	   de	   praticiens	   à	   l’Institut	   pourquoi	   ne	   pas	   lui	   proposer	   d’autres	   moyens	   d’y	   venir,	   de	  

s’intéresser	  au	  fonds	  d’éthique.	  D’ailleurs,	  le	  cas	  de	  la	  Bibliothèque	  municipale	  de	  Lyon	  est	  très	  re-‐

présentatif	  :	  «	  la	  bibliothèque	  est	  hors	  les	  murs,	  aussi,	  parce	  que	  les	  usagers	  qu’elle	  dessert	  dans	  le	  

cadre	  de	  ces	  services	  à	  distance	  sont	  par	  nature	  hors	  de	  la	  bibliothèque.	  La	  Bibliothèque	  Munici-‐

pale	  de	  Lyon	  revendique	  ainsi,	  dans	  son	  projet	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  Guichet	  du	  savoir,	  la	  recher-‐

che	  d’un	  nouveau	  public.	  Les	  premières	  statistiques	  confirment	  que	  le	  public	  utilisant	  le	  service	  à	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119

	  NGUYEN,	  Claire.	  Mettre	  en	  place	  et	  développer	  un	  service	  de	  référence	  virtuelle	  dans	  une	  perspective	  d’intégration	  à	  un	  réseau	  collaboratif	  :	  ana-‐

lyses	  comparées	  et	  propositions	  à	  partir	  de	  l’exemple	  de	  l’Université	  de	  Montréal.	  Janvier	  2006,	  dirigé	  par	  Elisabeth	  Noël,	  ENSSIB,	  diplôme	  de	  
conservateur	  de	  bibliothèque.	  p.	  62.	  

120
	  Ibid,	  p.	  62.	  
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	  Ibid,	  p.	  62.	  

122	  
Ibid,	  p.	  62.	  
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	  ACCART,	  Jean-‐Philippe.	  Les	  services	  de	  référence.	  Du	  présentiel	  au	  virtuel.	  op.cit.	  p.	  214.	  
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distance	  correspond	  au	  public	  des	  adultes	  actifs	  particulièrement	  sous-‐représentés	  parmi	  les	  usa-‐

gers	  des	  bibliothèques.	  »124	  Le	  service	  de	  référence	  est	  donc	  une	  occasion	  de	  rencontrer	  le	  public	  

que	  nous	  n’avons	  pas	  réussi	  à	  rencontrer	  en	  intégrant	  le	  fonds	  d’éthique	  au	  fonds	  de	  la	  bibliothè-‐

que	  de	   l’Institut,	   les	  praticiens.	  Ce	  peut-‐être	  également	   l’occasion	  de	  communiquer	   sur	   le	   fonds	  

mais	  aussi	  sur	  les	  qualités	  du	  personnel	  comme	  le	  remarque	  Emmanuelle	  Jannes-‐Ober	  «	  En	  com-‐

plément	  du	  portail,	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  service	  questions-‐réponses	  sur	  le	  serveur	  Web	  de	  la	  mé-‐

diathèque	  a	  permis	  de	  valoriser	  les	  qualités	  professionnelles	  du	  personnel	  de	  la	  médiathèque	  »125	  

En	  effet,	  Piero	  Cavaleri	  inscrit	  également	  ce	  service	  comme	  un	  moyen	  de	  valorisation	  des	  compé-‐

tences	  du	  professionnel	  de	  l’information	  documentaire	  et	  lui	  institue	  un	  nouveau	  rôle	  :	  «	  les	  usa-‐

gers	  des	  services	  de	  référence	  ne	  cessent	  de	  signaler	  qu’ils	  ont	  perdu	  inutilement	  du	  temps	  sur	  In-‐

ternet	  à	  la	  recherche	  d’informations	  :	  le	  rôle	  du	  bibliothécaire	  de	  référence	  devient	  celui	  d’un	  ins-‐

tructeur,	  d’un	  guide	  pour	  trouver	  les	  informations	  sur	  Internet.	  »126	  

Le	  service	  de	  référence	  peut	  donc	  être	  un	  outil	  de	  communication	  à	  l’égard	  d’un	  nouveau	  public,	  

et	  dans	  le	  cas	  échéant,	  un	  outil	  de	  communication	  sur	  les	  compétences	  du	  personnel,	  facteur	  valo-‐

risant	  l’image	  de	  l’Institut	  d’une	  façon	  générale.	  

	  

2.	   Etre	  dynamique	  

2.1	   Les	  flux	  RSS	  et	  les	  newsletter	  

Les	  flux	  RSS127	  sont	  apparus	  en	  1997,	  mais	   leur	  utilisation	  «	  en	  masse	  »	  remonte	  à	  2004.	  Un	  fil	  

RSS	  correspond	  à	  un	  fichier	  en	  langage	  XML128,	  qui	  structure	  sommairement	  une	  information	  ou	  

une	   actualité	   nouvellement	   publiée	   sur	   un	   site	   Internet	  ;	   c’est	   un	   format	   de	   syndication	   de	  

contenu.	  

Les	  flux	  RSS	  permettent	  de	  signaler	  rapidement	  les	  nouveautés	  d'un	  site	  Web	  et	  d’accélérer	  l'ac-‐

cès	  au	  contenu	  dans	  le	  cadre	  d'une	  veille	  permanente.	  

L’objectif	  serait	  de	  pouvoir	  mettre	  des	  flux	  RSS	  sur	   le	  site,	  et	  ainsi	  de	  proposer	  aux	  internautes	  

d’être	  alertés	  de	  tous	  les	  nouveaux	  liens	  insérés	  sur	  le	  site.	  D’ailleurs,	  lors	  de	  notre	  enquête	  pré-‐

liminaire	  à	   la	  création	  du	  site,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  personnes	   interrogées	  si	  celles-‐ci	  utili-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124

	  LINCK,	  Marie-‐Christine.	  Le	  renseignement	  personnalisé	  à	  distance,	  Bulletin	  des	  Bibliothèques	  de	  France,	  op.cit.	  
125	  JANNES-‐OBER,	  Emmanuelle.	  Chapitre	  4	  :	  L’usager	  face	  à	  la	  bibliothèque	  numérique	  :	  l’expérience	  du	  portail	  d’information	  scientifique	  de	  

l’Institut	  Pasteur	  p.	  95-‐108,	  in	  PAPY,	  Fabrice	  (dir.).	  Usages	  et	  pratiques	  dans	  les	  bibliothèques	  numériques.	  Paris	  :	  Lavoisier,	  2007.	  op.cit.	  p.107.	  
126	  

CAVALERI,	  Piero.	  Les	  bibliothèques	  et	  les	  services	  personnalisés	  en	  ligne	  :	  de	  nouveaux	  produits	  dans	  un	  marché	  concurrentiel,	  Bulletin	  des	  Bi-‐

bliothèques	  de	  France,	  t.	  48,	  n°	  4,	  2003.	  p.	  29.	  Disponible	  sur	  :	  <http://bbf.enssib.fr/consulter/04-‐cavaleri.pdf>	  	  
127	  

Really	  Simple	  Syndication	  
128
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saient	  un	  système	  de	  veille	  automatisé	  (newsletter	  et	   flux	  RSS)	  :	   treize	  sur	  dix-‐huit	  ont	  dit	  s’en	  

servir.	   Cependant,	   seulement	   trois	   d’entre	   eux	   utilisaient	   les	   flux	   RSS,	   surtout	   par	  méconnais-‐

sance	  du	   système.	   Les	  newsletters	   sont	  beaucoup	  plus	  utilisées	   car	  huit	  personnes	   sont	  abon-‐

nées	  à	  des	  listes	  et	  onze	  se	  sont	  dit	  prêtes	  à	  s’abonner	  à	  une	  alerte	  sur	   le	  portail	  d’éthique.	  Le	  

site	   s’il	   proposait	  de	   tels	   systèmes	   serait	  donc	  utilisé	   comme	  un	  outil	   de	  veille	  et	   s’imposerait	  

comme	  une	  référence	  dans	  le	  domaine	  des	  bases	  de	  données	  en	  éthique	  médicale.	  	  

L’installation	  de	  flux	  RSS	  ou	  de	  newsletters	  permettraient	  de	  passer	  du	  stade	  cognitif	  (de	  la	  simple	  

communication	  sur	  le	  produit),	  au	  stade	  conatif129	  ;	  c’est-‐à-‐dire	  engager	  l’usager	  à	  utiliser	  réguliè-‐

rement	  le	  portail.	  

Cependant,	  un	  des	  inconvénients	  des	  fils	  RSS	  c’est	  l’absence	  de	  statistiques	  permettant	  de	  savoir	  

combien	  de	  personnes	  sont	  venues	  sur	  le	  site	  depuis	  un	  flux.	  Il	  est	  possible	  de	  savoir	  combien	  de	  

personnes	  sont	  abonnées	  au	  flux,	  mais	  il	  est	  impossible	  de	  savoir	  combien	  de	  trafic	  vous	  ramène	  

ces	  flux.	  Si	  l’on	  croit	  Jean-‐Claude	  Morand,	  «un	  flux	  RSS	  s’avère	  un	  excellent	  outil	  de	  génération	  de	  

trafic.	  »130	  En	  effet,	  selon	   lui,	  «	  une	  fois	  que	   l’utilisateur	  est	  convaincu	  du	  bien-‐fondé	  d’un	  abon-‐

nement	  à	  votre	  flux,	  il	  recevra	  votre	  visite	  virtuelle	  chaque	  fois	  que	  vous	  aurez	  choisi	  de	  commu-‐

niquer	  quelque	  chose.	  »131	  

L’inconvénient	   d’un	   flux	   RSS	   est	   que	   si	   la	   personne	  met	   une	   alerte	   vers	   une	   rubrique	   rarement	  

mise	   à	   jour	   (domaine	   dans	   lequel	   on	   ne	   compte	   pas	   se	   spécialiser,	   par	   exemple	  :	   Armées	   et	  

guerre)	  cela	  n’aura	  pas	  pour	  résultat	   la	  promotion	  du	  site	  puisque	  cette	  personne	  ne	  recevra	  ja-‐

mais	  d’alerte	  ;	  les	  newsletters	  permettent	  de	  rappeler	  aux	  chercheurs	  de	  façon	  régulière	  et	  ponc-‐

tuelle	   que	   nous	   existons	  mais	   aussi	   de	   devenir	   une	   référence	   dans	   un	   domaine,	   de	  mettre	   en	  

avant	  le	  savoir-‐faire	  de	  «	  veilleurs	  »	  des	  documentalistes.	  

	  
Les	  newsletters,	  complément	  idéal	  aux	  flux	  RSS	  

«	  Les	  listes	  de	  diffusion	  (mailing	  lists)	  restent	  l’outil	   le	  plus	  simple	  à	  mettre	  en	  œuvre	  :	  les	  utilisa-‐

teurs	  reçoivent	  par	  mail	  des	  informations	  sur	  le	  portail,	  mais	  sans	  que	  ces	  informations	  soient	  per-‐

sonnalisées.	  »132	  permettant	  ainsi	  une	  diffusion	  massive.	  Cependant,	  comme	  le	  signale	  Jean-‐Louis	  

Benard,	  «	  ces	  listes	  de	  diffusion	  doivent	  être	  utilisées	  avec	  précaution	  car	  elles	  sont	  souvent	  asso-‐

ciées	  à	  de	   l’intrusion	  (spamming)»	   133	  D’ailleurs	   lors	  de	  notre	  enquête	   les	  personnes	   interrogées	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129	  Ces	  stades	  sont	  les	  différents	  objectifs	  de	  la	  communication	  commerciale	  développée	  par	  Eric	  SUTTER	  dans	  Le	  marketing	  des	  services	  

d’information.	  Paris	  :	  ESF,	  1994.	  p.	  158.	  
130

	  MORAND,	  Jean-‐Claude.	  RSS,	  Blogs	  :	  Un	  nouvel	  outil	  pour	  le	  management.	  Version	  2.	  MM2	  Editions.	  Paris	  2006	  p.	  87.	  
131	  

Ibid,	  p.	  87.	  
132	  BENARD,	  Jean-‐Louis	  (dir.).	  Chapitre	  2	  :	  Gestion	  de	  l’information,	  Les	  portails	  d’entreprise	  :	  conception	  et	  mise	  en	  œuvre.	  Lavoisier,	  2002.	  p.	  36.	  
133	  Ibid,	  p.	  36.	  
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ont	   souhaité	   spécifier	   pour	   trois	   d’entre	   elle	   la	   périodicité	   de	   réception	   des	   newsletters,	   qu’ils	  

souhaiteraient	  limiter	  à	  une	  fois	  par	  mois.	  Lorsque	  la	  newsletter	  est	  trop	  fréquente,	   les	  abonnés	  

ne	   la	   lisent	   pas	   car	   ils	   n’ont	   pas	   le	   temps	  :	   il	   faut	   donc	   que	   celle-‐ci	   soit	   concise	   mais	   efficace.	  

L’efficacité	  se	  mesurant	  par	  l’audience	  du	  site	  web,	  notamment	  dans	  la	  période	  suivant	  l’envoi	  de	  

la	  newsletter.	  

Les	  newsletters	  sont	  des	  outils	  très	  intéressants	  en	  matière	  de	  communication	  car	  le	  centre	  de	  do-‐

cumentation	  maîtrise	  parfaitement	  sa	  communication,	  met	  en	  avant	  ses	  atouts	  et	  permet	  de	  rap-‐

peler	  aux	  internautes	  le	  site	  et	  de	  les	  encourager	  à	  y	  revenir.	  D’ailleurs,	  c’est	  un	  des	  conseils	  pro-‐

mu	  par	  Jacob	  	  Nielsen	  et	  Hoa	  Loranger	  :	  «	  encouragez	  les	  utilisateurs	  à	  revenir	  ;	  utilisez	  des	  straté-‐

gies	  comme	  les	  lettres	  d’information	  pour	  vous	  rappeler	  au	  bon	  souvenir	  des	  utilisateurs.	  »	  134	  Ces	  

listes	  de	  diffusions	  sont	  d’ailleurs	  qualifiées	  par	  Jean-‐Louis	  Benard	  comme	  «	  un	  complément	  sou-‐

vent	  indispensable	  aux	  alertes	  (notamment	  pour	  inciter	  l’utilisateur	  à	  se	  connecter	  sur	  de	  nouvel-‐

les	  parties	  du	  portail)	  ».	  

La	  newsletter	  est	  cependant	  un	  outil	  qui	  demande	  beaucoup	  de	  travail,	  une	  veille	  régulière	  dans	  le	  

domaine,	  un	   tri	  des	   informations	   les	  plus	  «	  accrocheuses	  »…mais	   comme	   le	   signale	  Gaëlle	  Enjal-‐

bert	  «	  cette	  technique	  permettant	  d’offrir	  des	  services	  d’alerte,	  c’est	  un	  puissant	  outil	  de	  promo-‐

tion	  de	  la	  bibliothèque	  et	  de	  ses	  services.	  »135.	  Et	  c’est	  l’objectif	  majeur	  de	  ce	  portail	  qui	  doit	  s’en	  

donner	  les	  moyens	  car	  il	  faut	  bien	   l’avouer	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  tel	  outil	  est,	  pour	   l’instant,	  illu-‐

soire	  car	  la	  bibliothèque	  n’a	  actuellement	  pas	  les	  moyens	  en	  personnel	  pour	  mettre	  à	  jour	  le	  site,	  

et	  effectuer	  une	  veille	  des	  nouveaux	  mots-‐clés	  pertinents	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éthique	  ou	  rédiger	  

une	  newsletter.	  Cependant,	  réaliser	  un	  site	  sans	  s’en	  donner	   les	  moyens	  est	  dommage	  et	   il	   fau-‐

drait,	  dans	  l’idéal,	  et	  si	  la	  Fondation	  veut	  véritablement	  devenir	  une	  référence,	  que	  celle-‐ci	  finance	  

un	  poste	  de	  documentaliste-‐webmaster.	  En	  conservant	  cette	  optique	  d’une	  création	  de	  poste	  et	  

d’une	   plus	   grande	   liberté	   au	   niveau	   du	   CHUV,	   nous	   verrons	   dans	   le	   dernier	   chapitre	   de	   ce	  mé-‐

moire	  à	  quoi	   ressemblerait	   le	   site	  qui	  pourrait	  être	  une	   référence	  dans	   le	  domaine	  de	   l’éthique	  

médicale	  et	  être	  un	  réel	  outil	  de	  communication	  pour	  la	  Fondation.	  	  

	  

2.2	   Evaluation	  et	  évolution	  du	  site	  

Cette	  partie	  est	  l’aboutissement	  de	  la	  réflexion	  menée	  tout	  au	  long	  de	  ce	  travail,	  puisqu’il	  s’agit	  de	  

re-‐créer	  un	  portail	  qui	  optimise	  la	  communication	  de	  la	  bibliothèque	  sur	  le	  Fonds	  Chassot	  &	  Guex.	  

En	  effet,	  beaucoup	  de	  contraintes,	  que	  ce	  soit	  en	  termes	  de	  technique,	  de	  politique,	  de	  budgets,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
134	  

NIELSEN,	  Jacob	  ;	  LORANGER,	  Hoa.	  Site	  web	  :	  priorité	  à	  la	  simplicité.	  Campus	  press	  :	  2007.	  p.	  54.	  
135

	  ENJALBERT,	  Gaëlle.	  Offrir	  Internet	  en	  bibliothèque	  publique.	  Editions	  du	  Cercle	  de	  la	  Librairie.	  p.	  156.	  	  
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ont	  été	  formulées	  dans	  ce	  projet.	  Désormais,	  nous	  allons	  donc	  voir	  les	  améliorations	  qui	  peuvent	  

être	   apporté,	   sans	   bouleverser	   la	   structure	   du	   portail,	   juste	   en	   agissant	   sur	   le	   graphisme	   et	   les	  

fonctionnalités	  proposées	  à	  l’internaute.	  Cette	  dernière	  réflexion	  s’appuiera	  donc	  sur	  la	  comparai-‐

son	  de	  deux	  captures	  d’écran,	  une	  du	  portail	  en	  production,	  une	  autre	  projective	  :	  

	  

	  

	  

Figure	  19	  -‐	  Capture	  d’écran	  de	  la	  page	  «	  Enseignement	  »	  du	  portail	  en	  production	  

	  
Figure	  20	  -‐	  Maquette	  de	  la	  page	  «	  Enseignement	  »	  d’une	  projection	  du	  portail	  
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Les	  liens	  hypertexte	  	  

Les	  liens	  hypertexte	  ont	  été	  modifiés	  et	  surtout	  standardisés	  car	  sur	  le	  portail	  ces	  derniers	  sont	  in-‐

diqués	  en	  rose	  non	  soulignés,	  alors	  que	  la	  norme	  veut	  aujourd’hui	  que	  les	  liens	  hypertextes	  soient	  

bleu	  et	  non	  soulignés	  (le	  soulignement	  gène	  la	  lecture).	  C’est	  donc	  une	  standardisation	  que	  nous	  

avons	  effectuée,	  même	  si	  cela	  «	  casse	  »	  en	  partie	  la	  charte	  graphique.	  

	  
Des	  ressources	  web	  variées	  

Des	  ressources	  web	  ont	  été	  intégrées	  non	  pas	  seulement	  au	  niveau	  supérieur	  (les	  sept	  principaux	  

onglets	  comme	  dans	  le	  portail)	  mais	  dans	  chaque	  sous-‐onglet	  afin	  de	  diriger	  les	  internautes	  vers	  

des	   sites	   spécialisés	  :	   institutionnels	  pour	  avoir	  une	   information	  de	  qualité,	   vers	  d’autres	   catalo-‐

gues	  de	  bibliothèques	  dans	  le	  monde,	  ainsi	  que	  vers	  des	  forums	  ou	  les	  gens	  peuvent	  trouver	  une	  

réponse	  à	  une	  question	  particulière.	  	  

	  
Des	  contrastes	  plus	  marqués	  

Les	  onglets	  principaux	  sont	  noirs	  sur	  blancs	  plutôt	  que	  du	  blanc	  sur	  fonds	  marron.	  L’amélioration	  

de	   la	   visibilité	   est	   surtout	   frappante	   lorsque	   l’on	   regarde	   les	   langues	   puisque	   la	   langue	   inactive	  

dans	   le	  portail	  en	  production	  est	  en	  rose	  sur	   fonds	  marron	  et	  devient	   illisible.	  Afin	  de	  mettre	  en	  

valeur	  l’effort	  de	  traduction	  du	  site,	  et	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  anglophones	  repèrent	  l’interface	  

bilingue,	  nous	  avons	  inséré	  les	  drapeaux	  correspondant	  aux	  pays	  dans	  lesquels	  la	  langue	  est	  prati-‐

quée.	  L’œil	  est	  ainsi	  attiré	  par	  l’icône	  et	  la	  couleur.	  	  

	  

	  

Figure	  21	  -‐	  Bandeau	  supérieur	  du	  portail	  en	  production	  

	  

	  
Figure	  22	  -‐	  Bandeau	  supérieur	  de	  la	  maquette	  du	  portail	  projective	  
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Cependant,	  nous	  avons	  gardé	  la	  présence	  du	  rose	  ancien	  (notamment	  dans	  les	  bandeaux	  dans	  la	  

page,	  mais	  aussi	  dans	  le	  contour	  des	  sept	  onglets	  principaux)	  afin	  de	  conserver	  une	  charte	  graphi-‐

que	  cohérente	  et	  similaire	  à	  celle	  de	  l’IUHMSP	  afin	  que	  le	  lien	  visuel	  soit	  toujours	  effectuable.	  

	  

La	  recherche	  plus	  présente	  

Le	  moteur	  de	  recherche	  a	  été	  déplacé	  et	  inséré	  au-‐dessus	  de	  l’image	  car	  celui-‐ci	  se	  trouve,	  dans	  le	  

portail	  en	  production,	  dans	  la	  partie	  supérieure	  droite	  du	  site	  ;	  hors	  cette	  partie	  est	  très	  peu	  visi-‐

ble	  pour	   les	  usagers	  de	  téléphones	  mobiles,	  d’ordinateurs	  onze	  pouces,	  ou	  encore	  de	  résolution	  

inférieure	  à	  celle	  paramétrée	  pour	  un	  usage	  optimal	  (1280	  x	  800).	  Au-‐dessus	  de	  l’image	  celui-‐ci	  est	  

très	  visible	  et	  pourra	  donc	  mieux	  servir	  l’usager,	  d’autant	  que	  lors	  de	  notre	  enquête	  préliminaire	  à	  

la	  création	  du	  portail	  nous	  avons	  demandé	  aux	  usagers	  s’ils	  utilisaient	  les	  fenêtre	  de	  recherche	  in-‐

ternes	  sur	  les	  sites,	  quinze	  sur	  les	  dix-‐huit	  interviewés	  ont	  répondus	  par	  l’affirmative,	  cela	  signifie	  

donc	  qu’il	  est	  important	  que	  le	  moteur	  de	  recherche	  soit	  visible.	  

	  
Une	  plus	  forte	  identité	  

L’image	  de	  Paul	  Klee,	  grâce	  à	   la	  création	  de	  menus	  déroulants,	  est	  présente	  sur	  toutes	  les	  pages	  

du	  site	  et	  permet	  d’offrir	  à	  l’usager	  un	  contact	  à	  porter	  de	  clics	  en	  permanence	  n’importe	  où	  qu’il	  

se	  trouve	  sur	   le	  site.	  Ce	  nouveau	  bandeau	  permet	  également	  d’insérer,	  au-‐delà	  du	   lien	   implicite	  

présent	  dans	  le	  bandeau	  supérieur	  (lien	  également	  présent	  dans	  le	  portail	  en	  production)	  un	  lien	  

établi	  et	  fixe	  vers	  la	  page	  d’accueil.	  	  

	  
Davantage	  de	  fonctionnalités	  web	  2.0	  

Dans	  ce	  portail,	  des	   fonctionnalités	  abordées	  tout	  au	   long	  de	  ce	  mémoire	  figurent.	  La	  possibilité	  

de	  s’abonner	  aux	  flux	  RSS	  et	  à	  une	  newsletter	  pour	  l’usager,	  afin	  qu’il	  soit	  au	  courant	  dès	  qu’une	  

nouvelle	  requête	  est	  mise	  en	  place	  sur	  le	  portail.	  La	  fonctionnalité	  «	  Ask	  a	  librarian	  »	  également,	  

pour	  contacter	  directement	  un	  bibliothécaire	  et	  ainsi	  profiter	  de	  son	  savoir-‐faire,	  notamment	  en	  

matière	  de	  recherche	  documentaire.	  	  
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Conclusion	  

	  

Parce	  qu’Internet	  fait	  désormais	  parti	  de	  notre	  quotidien,	  parce	  que	  les	  attentes	  des	  usagers	  sont	  

de	  plus	  en	  plus	  nombreuses,	  les	  bibliothèques	  ne	  peuvent	  pas	  passer	  à	  côté	  de	  ces	  nouveaux	  be-‐

soins.	  Piero	  Cavaleri	  décrit	  ainsi	  l’évolution	  du	  métier	  :	  «	  Autrefois,	  le	  bibliothécaire	  de	  référence	  

montrait	  une	  page	  d’encyclopédie	  ;	  aujourd’hui,	  en	  plus	  de	  cela,	  il	  pourra	  et	  devra	  fournir	  les	  URL	  

ou	   les	  moteurs	  de	  recherche	  particulièrement	  adaptés	  aux	  exigences	  des	  usagers.	  »136	  Le	  portail	  

d’éthique	  médicale	  que	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  pour	  l’Institut	  d’histoire	  de	  la	  médecine	  et	  de	  la	  

santé	  publique	  tente	  donc	  de	  répondre	  à	  cette	  demande	  en	  ressources	  électroniques	  (c’est-‐à-‐dire	  

en	  ressources	  consultables	  vingt-‐quatre	  heures	  sur	  vingt-‐quatre,	  sept	   jours	  sur	  sept).	  Au-‐delà	  de	  

l’aspect	  informationnel,	  nous	  avons	  essayé	  dans	  ce	  mémoire	  de	  mettre	  en	  avant	  les	  compétences	  

communicationnelles	   des	   professionnels	   de	   l’information	   car	   la	   communication	   est	   essentielle	  

comme	  le	  rappelle	  Jean-‐Philippe	  Accart	  «	  […]	  à	  l’heure	  d’Internet,	  le	  devoir	  de	  communication	  est	  

encore	  plus	  aigu	  afin	  de	  valoriser	   la	   recherche	  d’information	  par	   le	  professionnel	  de	   référence	  ;	  

l’utilisateur	  perçoit	  encore	  trop	  peu	  l’apport	  de	  la	  profession	  dans	  cette	  activité.	  »137	  Notre	  rôle	  en	  

créant	   ce	   portail	   pourrait	   être	   résumé	   par	   l’appellation	   d’«intermédiaire	   des	   chercheurs	   et	   des	  

curieux	   »,	   candidat	   non	   retenu	   pour	   désigner	   le	  métier	   de	   «documentaliste	   »138	   car	   c’est	   bien	  

l’usager	  et	  ses	  pratiques	  qui	  ont	  guidé	  notre	  réflexion	  puis	  notre	  travail.	  La	  bibliothèque	  s’est	  diri-‐

gée	  vers	  un	  public	  très	  ciblé	  afin	  d’adapter	  au	  maximum	  l’outil	  à	   leurs	  besoins	  spécifiques	  et	  ga-‐

gner	  ainsi	  en	  visibilité	  de	  façon	  pérenne.	  La	  création	  d’un	  portail	  est	  essentiellement	  un	  travail	  de	  

coordination,	  de	  chef	  de	  projet	   car	   comme	   le	  dit	  Henri	   Stiller	  «	  concevoir	  un	   site	  web	  est	  avant	  

tout	  un	  travail	  d’équipe.	  C’est	  la	  conjugaison	  des	  talents	  de	  chacun	  des	  membres	  de	  l’équipe	  qui	  

permet	  d’obtenir	  le	  meilleur	  résultat.	  »139	  J’ai	  mené	  un	  travail	  d’enquête	  auprès	  des	  usagers	  pour	  

connaître	  leurs	  besoins	  et	  leurs	  pratiques,	  j’ai	  rencontré	  les	  informaticiens	  pour	  comprendre	  avec	  

eux	   l’outil	   et	   la	   politique	   rédactionnelle,	   j’ai	   collaboré	   avec	   un	   photographe	   pour	   valoriser	  

l’identité	  graphique	  du	  portail,	   j’ai	  surtout	  travaillé	  en	  tandem,	  tout	  au	  long	  de	  ce	  projet,	  avec	  le	  

docteur	  Pierre-‐Guy	  Chassot,	  scientifique	  spécialiste	  de	  l’éthique	  médicale	  et	  qui	  a	  légitimé	  et	  vali-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136	  CAVALERI,	  Piero.	  Les	  bibliothèques	  et	  les	  services	  personnalisés	  en	  ligne	  :	  De	  nouveaux	  produits	  dans	  un	  marché	  concurrentiel,	  Bulletin	  des	  Bi-‐

bliothèques	  de	  France,	  2003,	  n°4,	  p.	  28.	  Disponible	  sur	  :	  
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-‐2003-‐04-‐0024-‐004>	  	  

137
	  ACCART,	  Jean-‐Philippe.	  Les	  services	  de	  référence.	  Du	  présentiel	  au	  virtuel.	  Editions	  du	  cercle	  de	  la	  librairie	  :	  2008.	  p.	  249.	  

138
	  Terme	  adopté	  en	  1937	  

139	  STILLER,	  Henri.	  Le	  portail,	  outil	  fédérateur	  d’information	  et	  de	  connaissances,	  Documentaliste-‐Sciences	  de	  l’information	  2001,	  vol.	  38,	  n°	  1,	  p.	  40.	  

Disponible	  sur:	  
<http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=DOCSI&ID_NUMPUBLIE=DOCSI_381&ID_ARTICLE=DOCSI_381_0039>	  
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dé	  ce	  projet.	  Cette	  mutualisation	  des	  savoirs	  a	  été	  passionnante	  et	  très	  enrichissante,	  cependant	  

comme	   le	   signale	   Clemence	   Joste,	   tout	   ce	   travail	   de	   mobilisation	   qui	   a	   eu	   lieu	   à	   la	   création	  

s’essouffle	  vite	  «	  Sans	  la	  création	  de	  profils	  de	  poste	  entièrement	  consacrés	  à	  la	  conception	  intel-‐

lectuelle	  du	  site	  web	  de	  la	  bibliothèque,	  celui-‐ci	  risque	  de	  rester	  longtemps	  encore	  ce	  travail	  sup-‐

plémentaire	  que	  l’on	  a	  tendance	  à	  négliger,	  quand	  il	  devient	  au	  contraire	  nécessaire	  de	  le	  considé-‐

rer	  comme	  un	  mode	  d’accès	  à	  part	  entière	  à	  la	  bibliothèque.	  »140	  C’est	  là	  le	  plus	  gros	  bémol	  de	  ce	  

projet	  :	  aucun	  poste	  ne	  sera	  pourvu	  à	  la	  maintenance	  du	  portail	  et	  ce	  travail	  vient	  s’ajouter	  aux	  tâ-‐

ches	  quotidiennes	  de	  la	  directrice	  de	  la	  bibliothèque.	  Cependant,	  sans	  forcément	  faire	  évoluer	  le	  

portail,	  les	  bases	  de	  données	  vont	  quant	  à	  elles	  évoluer,	  agissant	  sur	  les	  fonctionnalités	  proposées	  

;	  par	  exemple	  l’interface	  du	  catalogue	  des	  bibliothèques	  va	  très	  prochainement	  inclure	  des	  fonc-‐

tionnalités	  collaboratives	  (flux	  RSS,	  tags…)	  :	  évolution	  dont	  je	  suis,	  en	  partie,	  chargée.	  En	  effet,	  au	  

cours	  de	  la	  période	  de	  réflexion	  de	  ce	  travail	  universitaire,	  le	  logiciel	  qui	  gère	  le	  catalogue	  de	  la	  bi-‐

bliothèque	  de	  l’IUHMSP	  (et	  plus	  de	  deux	  cents	  autres),	  réro,	  m’a	  proposé	  un	  emploi	  de	  coordina-‐

trice	  OPAC	   (Online	   Public	   Access	   Catalogue).	   Ce	   poste	  me	  permet	   de	  mettre	   en	   pratique	   la	   ré-‐

flexion	  menée	  en	  quatrième	  partie,	  notamment	  sur	  l’implémentation	  de	  flux	  RSS	  sur	  une	  liste	  de	  

résultats	  du	  catalogue	  mais	  aussi	  l’ajout	  de	  tags,	  de	  navigation	  à	  facettes	  pour	  permettre	  au	  cata-‐

logue	  de	  s’inscrire	  vraiment	  dans	  les	  pratiques	  des	  usagers.	  Mon	  objectif	  est	  de	  rendre	  le	  catalo-‐

gue	  plus	  dynamique,	  plus	  réactif	  aux	  nouvelles	  pratiques	  des	  usagers	  car	  le	  catalogue	  est	  la	  vitrine	  

de	   la	  bibliothèque	   sur	   Internet	  et	   comme	   le	  disent	  Camille	  Alloing	  et	  Nicolas	  Moinet	  «	   […]	  Tant	  

que	  la	  réponse	  pour	  nombre	  de	  professionnels	  sera	  limitée	  à	  ‘une	  bibliothèque	  est	  un	  endroit	  où	  

l’on	  trouve	  des	  livres	  ‘	  –	  donc,	  tant	  que	  l’on	  ne	  pensera	  pas	  la	  bibliothèque	  comme	  un	  continuum	  

entre	  le	  lieu	  physique	  et	  la	  présence	  en	  ligne,	  autour	  de	  services,	  on	  continuera	  à	  faire	  des	  outils	  

web	  pourris	  (sic)	  et/ou	  à	  ne	  pas	  considérer	  la	  présence	  en	  ligne	  comme	  faisant	  part	  intégrante	  de	  

la	  bibliothèque	  […]	  »141	  Mon	  travail	  est	  donc	  d’accroître	   la	  visibilité	  des	  bibliothèques	  en	  amélio-‐

rant	   leur	   catalogue	   tout	   en	   coordonnant	   les	   besoins	   de	   chaque	   professionnel	   et	   internaute	   :	   la	  

communication	  est	  décidément	  essentielle	  dans	  nos	  métiers	  aujourd’hui.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140	  JOSTE,	  Clémence.	  Partie	  3	  :	  La	  place	  du	  site	  au	  sein	  de	  la	  bibliothèque	  :	  propositions	  et	  perspectives.	  p.	  69,	  in	  La	  place	  du	  site	  web	  au	  sein	  de	  la	  

bibliothèque	  :	  organisation	  et	  objectifs	  :	  L'exemple	  de	  la	  Bibliothèque	  publique	  d'information.	  ENSSIB	  -‐	  Janvier	  Mémoire	  d'études	  -‐	  diplôme	  de	  
conservateur,	  Sous	  la	  direction	  d'Anne	  Meyer,	  2005.	  	  

141	  ALLOING,	  Camille	  et	  MOINET,	  Nicolas.	  Des	  réseaux	  d’experts	  à	  l’expertise	  2.0	  :	  le	  web	  2.0	  modifie-‐t-‐il	  la	  création	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  réseaux	  

d’experts	  ?, Les	  Cahiers	  du	  numérique,	  2010,	  vol.	  6,	  n°	  1.	  p.	  116-‐117.	  Disponible	  sur	  :	  <http://www.cairn.info/revue-‐les-‐cahiers-‐du-‐numerique-‐
2010-‐1.htm>-‐	  
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Annexe	  n°	  2	  -‐	  Plan	  de	  classement	  des	  ouvrages	  du	  Fonds	  Chassot	  (inspiré	  de	  celui	  
du	  Kennedy	  Institute)	  

	  

	  

	  

m
em

_0
05

76
18

0,
 v

er
si

on
 1

 - 
13

 M
ar

 2
01

1



	   	   91	  

Annexe	  n°	  3	  -‐	  Adaptation	  du	  plan	  de	  classement	  pour	  réaliser	  l’arborescence	  du	  portail	  -‐	  

correspondance	  pour	  chacun	  des	  onglets	  avec	  la	  cote	  du	  fonds	  d’ouvrages	  

	  

Les	  rubriques	  rédigées	  en	  orange	  sont	  les	  rubriques	  qui	  n’apparaissent	  pas	  sur	  le	  site	  car	  il	  n’y	  a	  aucun	  ouvrage	  sous	  
celle-‐ci	  dans	  le	  fonds	  Chassot.	  
Les	  rubriques	  rédigées	  en	  vert	  sont	  les	  rubriques	  intitulées	  «	  Généralités	  »	  dans	  le	  plan	  de	  classement	  du	  fonds	  Chas-‐
sot	  et	  ou	  nous	  avons	  trouvé	  des	  synonymes. 
 
	  

1	  –	  Présentation	  
	  

2	  –Référence	  
 Ouvrages	  généraux	  (800)	  
 Textes	  fondateurs	  
 Codes	  	  

o Ethiques	  professionnelles	  (806.1)	  
o Aspects	  juridiques	  (806.2)	  

 Bibliographie	  introductive	  
	  

3	  –	  Fondements	  
 Sources	  	  

o Philosophiques	  (801.1)	  
o Religieuses	  (801.2)	  
o Ethologie	  (A	  VOIR)	  
o Histoire	  (802.2)	  

 Application	  (801.3)	  
 Neuroéthique	  (817.1)	  
 Bioéthique	  	  

o Approche	  générale	  (802.1)	  
o Courants	  nord-‐américains	  (802.3)	  
o Commissions	  d’éthique	  (802.6)	  
o Enseignement	  (802.5)	  

 Biologie	  	  
o Sciences	  de	  la	  vie	  (803.1)	  
o Evolution	  et	  création	  (803.2)	  

	  

4	  –	  Ethique	  clinique	  	  
 Aspects	  philosophiques	  

o Réflexions	  générales	  (804.1)	  
o Souci	  d’autrui	  (Care)	  (804.8)	  
o Approches	  transculturelles	  (804.6)	  
o Approches	  religieuses	  (804.6)	  
o Médecines	  parallèles	  (804.7)	  
o Concept	  de	  la	  santé	  (804.3)	  
o Anthropologie	  de	  la	  maladie	  (804.5)	  
o Qualité	  de	  la	  vie	  (804.4)	  
o Soin	  infirmier	  et	  médical	  (804.2)	  

 Soins	  médicaux	  	  
o Approche	  générale	  (809.1)	  
o Spécialités	  cliniques	  (809.9)	  
o Maladies	  mentales	  (817.2	  et	  817.3)	  
o Gériatrie	  (809.5.1)	  
o VIH	  et	  SIDA	  (809.5.2)	  
o Pédiatrie	  (809.5.3)	  
o Droit	  aux	  soins	  (809.2)	  
o Douleur	  (809.8)	  
o Choix	  thérapeutique	  (809.4)	  
o Qualité	  des	  soins	  (809.7)	  

 Relation	  avec	  le	  patient	  
o Relation	  soignant-‐soigné	  (808.1)	  
o Consentement	  éclairé	  (808.3)	  
o Faute	  professionnelle	  (808.5)	  
o Secret	  médical	  (808.4)	  
o Véracité	  (808.2)	  

 Transplantation	  
o Greffes	  d’organes	  (819.1	  et	  819.2)	  
o Don	  d’organes	  (819.4)	  
o Transfusion	  (819.3)	  
o Attribution	  des	  organes	  (819.5)	  
o Xénogreffes	  (819.6)	  
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 Morts	  et	  mourants	  	  
o Réflexions	  sur	  la	  mort	  (820.1)	  
o Définition	  de	  la	  mort	  (820.2)	  
o Attitude	  face	  à	  la	  mort	  (820.3)	  
o Soins	  au	  mourant	  (820.4)	  
o Réanimation	  (820.5)	  
o Euthanasie	  (820.5)	  	  
o Suicide	  (820.7)	  

	  

5	  –Société	  
 Sociologie	  

o Approche	  conceptuelle	  (807.1)	  
o Systèmes	  de	  santé	  (807.3)	  
o Economie	  de	  la	  santé	  (809.3)	  
o Education	  médicale	  (807.2)	  

 Technologies	  
o Biotechnologies	  (805.1)	  
o Nanotechnologies	  (805.4)	  
o Evaluation	  des	  technologies	  (805.2)	  
o Contrôle	  des	  technologies	  (805.3)	  
o Pharmacologie	  et	  industrie	  (809.6)	  

 Environnement	  
o Ecologie	  (816.1)	  
o Energie	  nucléaire	  (816.2)	  
o Santé	  au	  travail	  (816.3)	  
o Démographie	  (813.1	  et	  813.2)	  
o Politiques	  (813.3)	  

 International	  	  
o Santé	  dans	  le	  monde	  (821.1)	  
o Aide	  humanitaire	  (821.2)	  
o Armées	  et	  guerre	  (821.3)	  
o Bioterrorisme	  (821.4)	  
o Torture	  et	  génocide	  (821.5)	  
o Peine	  de	  mort	  (820.6)	  

	  

6	  –	  Reproduction	  et	  génétique	  
 	  Sexualité	  (810.1	  et	  810.2)	  
 Contraception	  

o Ethique	  et	  religion	  (811.1)	  
o Accessibilité	  (811.2)	  
o Stérilisation	  (811.3)	  
o Accidents	  (811.4)	  

 Avortement	  (812.1	  et	  812.2	  et	  812.3	  et	  812.4)	  
 Reproduction	  

o Réflexions	  philosophiques	  (814.1)	  
o Procréation	  assistée	  (814.2	  et	  814.4)	  
o Clonage	  (814.5)	  
o Congélation	  de	  cellules	  (814.6)	  
o Sélection	  du	  sexe	  (814.3)	  

 Génétique	  
o Réflexions	  générales	  (815.1)	  
o Médecine	  prédictive	  (815.5)	  
o Eugénisme	  (815.4)	  
o Diagnostic	  prénatal	  (815.2)	  
o Thérapie	  génique	  (815.3)	  

	  

7	  –	  Expérimentation	  
 Humaine	  

o Ethique	  de	  la	  recherche	  (818.1	  et	  802.4)	  
o Historique	  (818.2)	  
o Consentement	  (818.3)	  
o Recherches	  comportementales	  (818.4)	  
o Contrôle	  social	  (818.6)	  

 Groupes	  spécifiques	  
o Retardés	  mentaux	  (818.5.1)	  
o Embryons	  et	  fœtus	  (818.5.3)	  
o Prisonniers	  (818.5.2)	  

 Animale	  
o Conditions	  expérimentales	  (822.1)	  
o Monde	  animal	  (822.2	  et	  822.3)	  
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Annexe	  n°	  4	  -‐	  Maquette	  du	  futur	  intranet	  du	  CHUV	  avec	  menus	  déroulants	  
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Annexe	  n°	  5	  -‐	  Capture	  d’écran	  du	  blog	  Corps	  et	  médecine	  :	  	  

http://blogs.univ-‐tlse2.fr/corpsetmedecine/	  (réalisée	  le	  5	  septembre	  2010)	  
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Annexe	  n°	  6	  -‐	  Capture	  d’écran	  du	  site	  Ethos	  :	  	  

http://www.unil.ch/ethos	  (réalisée	  le	  22	  septembre	  2010)	  
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