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V. Rezensionen / Recension

Praktisches Management in One Person Libraries

Florian Ruhland

Kuth, Martina, Praktisches Management
in One Person Libraries, Berlin [u.a.]: De

Gruyter Saur, 2015.138 S.

Martina Kuths Leitfaden bietet
Orientierung bei der Arbeit in einer One Person

Library und steht damit in einer
Traditionslinie mit den Meilensteinen
der O P L-Literatur von Guy St. Clair und
Judith A. Siess. Dem Mut, ein solches
Handbuch im Alleingang zu schreiben,
gilt es Anerkennung zu zollen. Ihrer
Feststellung folgend, dass in OPLs «All-
rounder [...] gefragt» seien (S. 1),
unternimmt die Autorin in 15 Kapiteln eine
Tour d'Horizon durch die OPL-Arbeit.
Kuths «Leitfaden bietet einen Abriss
bibliothekarischer und
informationswissenschaftlicher Standards und legt
den Fokus auf ihre Umsetzung in einer
One Person Library». Diese
Selbsteinschätzung ist zutreffend, der Rezensent

hat kein wesentliches Thema ver-
misst.

Wie ist es um Inhalt und Qualität
bestellt? Das erste Kapitel bietet eine griffige

Charakterisierung der Qualifikationen

und Kompetenzen, die Kuth
zufolge essenziell für die erfolgreiche
Arbeit in einer OPL sind. Ähnlich gut
gelungen ist die Darstellung der OPL
als Institution im zweiten Kapitel:
OPLs sollen «aktiv dazu beitragen, das

Unternehmensziel der Trägerorganisation

zu erreichen» (S. 10). Das dritte
Kapitel stellt verschiedene Aufbauorganisationen

auf einer äusserst abstrakten

Ebene vor. Hier wäre mehr gewonnen

gewesen, wenn Kuth real existierende

Aufbauorganisationen samt den

darin eingebundenen OPLs vorgestellt
hätte. In Kapitel 4 wird eine Reihe von
Aspekten diskutiert, die bei der Profil-
schärfung von OPLs relevant sind:

Begriffe wie Konkurrenz und Koopera¬

tion, mittelbare und unmittelbare Nutzer,

Nachfrage und Bedarf, SWOT-Ana-
lyse, Produktlebenszyklus stellt die
Autorin überzeugend in den OPL-Kon-
text.

Kapitel 5 schlägt eine Brücke hin
zum «Beitrag, den Marketing [...] zur
Sichtbarkeit von Services» leisten kann
(S. 47). Zu Recht stellt Kuth fest:
«Marketing ist nicht nur <Werbung>,
sondern geht weit darüber hinaus.» Was
dieses «darüber hinaus» sein könnte,
bleibt leider unklar. Ein «ausgewogener
Marlceting-Mix» wird zwar als
«erstrebenswert» bezeichnet, seine Bestandteile

werden aber nicht erläutert.
Stattdessen geht die Autorin näher auf
Graswurzel-, Solitärmarketing und
Marketing by Walking Around ein. Unter

der Überschrift «Bestand managen»
handelt das sechste Kapitel Bestandspolitik

und Erwerbung ab. Hier ist die

Spannweite zwischen einer OPL mit
Archivfunlction und einer OPL, die
ausschliesslich Gebrauchsliteratur anbietet,

denkbar gross. Dennoch dürfte die

Darstellung Mitarbeitende aus allen
Bereichen des OPL-Spektrums ansprechen.

Die zweite Hälfte des Werks enthält u.a.
einige sehr kurze Kapitel, bei denen
sich die Frage stellt, welchen Ertrag z.B.
drei Seiten über Informationsvermittlung

(Kap. 8) überhaupt haben können.
Kapitel 7 bietet Überblicke zur
«Bestandserschließung à la OPL» sowie

zur Bestandspräsentation. Ob OPLs
heute gut beraten sind, bei der Formal-
und S acherschlies sung nicht auf die
verbreiteten Regelwerke, sondern - wie
es die Autorin andeutet- aufeinfachere
Hausregeln zu setzen? Im zehnten
Kapitel gibt das Buch Hilfestellung, um
mit der rasanten Entwicklung der IT
Schritt halten zu können: «Für die OPL
ist entscheidend, dass sie die <Buzz
Words> verstehen und kritisch hinter¬

fragen kann» (S. 86). Zu begrüssen ist
der Hinweis aufOpen Source Software,
hier und andernorts wären aber
konkrete Hinweise auf Tools und Projekte
willkommen gewesen. Ob den Lesern
damit gedient ist, dass über die Hälfte
des IT-Kapitels der Auswahl und den
Funktionen eines integrierten
Bibliothekssystems gewidmet ist?

Das abschliessende Kapitel 15 über die
«Persönliche Arbeitsorganisation»
zählt zu den stärksten des Buches. Darin

finden sich treffende Reflexionen
über das OPL-Dasein: «OPL-Arbeit
zeichnet sich nicht nur durch Vielfalt
aus, sondern in der Regel auch durch
Zeitknappheit [...].» Aus diesem Dilemma

schildert die Autorin einen
ausgezeichnet nachvollziehbaren Weg, der
aufden Grundsätzen Routine,
Standardisierung, interne Dokumentation und
Zeitmanagement basiert. Letzteres
gelingt mittels Fristsetzung und Kooperation

sowie Bündelung, Rhythmisierung,

Priorisierung und Delegation
von Aufgaben.

Das grosse Plus des Leitfadens sind die
in den Text eingestreuten Fragenblöclce
und vor allem die ca. 20 Fallbeispiele.
Der Autorin gelingt das Kunststück,
Fallbeispiele zu konstruieren, die einerseits

nah genug an der Praxis sind, um
unmittelbar an den Erfahrungsschatz
des Lesers zu appellieren, andererseits
aber auch allgemein genug gehalten
sind, um für möglichst viele verschiedene

OPLs relevant zu sein. Die Fallbeispiele

sind so gut in den Text integriert
und so geschickt formuliert, dass man
zusammen mit den im Anhang des
Buches versammelten Lösungsansätzen
einen praxisnahen Ratgeber in Händen
hält. Bei den Fallbeispielen wird sich
wohl jeder Leser sofort angesprochen
fühlen und den Fall vor dem Hintergrund

eigener Erfahrungen «lösen»
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wollen. Leider gibt es die Fallbeispiele
samt Lösungsansätzen nur in den

Kapiteln 3-6.
Zum Schluss stellt (sich) der

Rezensent zwei Fragen: Ist das Band, das

OPLs aus den verschiedensten Bereichen

zusammenhält, so stark, dass

ihnen ein und derselbe Leitfaden eine

aufschlussreiche Lektüre bieten kann?
Falls ja, welche Bedeutung kann das

Buch im Arbeitsalltag haben? Für ein
Handbuch, das man immer wieder bei

speziellen Fragestellungen heranziehen

wird, ist der Umfang zu schmal.
Das gute Literaturverzeichnis kann
aber als Ausgangspunkt für tieferge¬

hende Recherchen dienen. Vor allem

aufgrund der gut gewählten Fallbeispiele

wird es für jede/n OPL-Bibliothekarin

lohnend sein, sich mit Martina
Kuths Buch intensiv zu beschäftigen.

Kontakt: florian.ruhland©georgfischer.com

L'archivistique à l'ère du numérique

Gabriel Fauth et Gilliane Kern

Carol Couture et Marcel Lajeunesse,

L'archivistique à l'ère du numérique: les

éléments fondamentaux de la discipline,
Presses de l'Université du Québec, 2014.

L'archivistique à l'ère du numérique: les

élémentsfondamentaux de la discipline de

Carol Couture et Marcel Lajeunesse,
anciens professeurs à l'École de biblio-
théconomie et des sciences de

l'information (EBSI) de l'Université de Montréal,

est un ouvrage qui fait suite aux

travaux que ces auteurs ont fait paraître
dans les années nonante sur les

principes et fondements de la discipline
archivistique.

Comme leurs recherches d'il y a

une vingtaine d'années, le livre paru en

2014 s'articule autour de trois axes:

1. La législation archivistique et les

politiques sur les archives

2. Les principes et les fonctions archi-

vistiques
3. La formation et la recherche en archi¬

vistique

La première partie est une description
de la législation entourant la pratique
de l'archivistique dans une vingtaine de

pays ou régions (majoritairement en

Europe, mais également en Amérique
du Nord, en Afrique, ainsi que la Chine,

l'Australie et Israël). En se focalisant sur

la façon dont les lois et politiques
définissent ce que sont les archives ou les

compétences et responsabilités en

matière d'archivage, les auteurs dressent

un panorama des différents aspects des

lois en vigueur en matière de gestion
des archives publiques ou privées, de

gestion des archives courantes et

intermédiaires, d'évaluation et d'acquisition,

de conservation, de communica-
bilité et de consultation, ainsi que leur
évolution ces dernières années. Ils

s'intéressent également aux questions
des ressources attribuées aux institutions,

à la façon dont les supports
spéciaux sont présentés dans les lois et aux
éventuelles sanctions prévues. Au final,
dans ce panorama international, les

francophones découvrent la diversité
des législations de pays d'autres cultures

archivistiques, mais l'on peut regretter
l'absence de tout exemple de pays

hispanophones ou lusophones (en particulier

en Amérique du Sud pourtant très

active dans le domaine). Par ailleurs, le

lecteur qui attend «l'ère numérique»
reste sur sa fin avec cette partie, puisque
cet aspect n'est qu'évoqué dans le

chapitre consacré aux supports spéciaux.
La raison est probablement due au

conservatisme des lois (qui à l'époque
de leur entrée en vigueur ne s'en

préoccupait pas encore) ou au contraire à

leur caractère généraliste (pour les lois

qui s'appliquent sans distinction à tous
les supports).

Dans la deuxième partie, les auteurs

reprennent les fondamentaux de la

discipline archivistique et les différentes

fonctions du métier d'archiviste à la

lumière de l'informatique et des

pratiques actuelles. Parmi les fondamentaux,

c'est surtout la remise en question
du principe de respect des fonds qui

retient l'attention des auteurs (le caractère

matériel du fonds, sa définition, la

difficulté d'application du principe, la
remise en question de l'ordre original,
la nécessité d'approfondir le concept de

provenance, ainsi que la remise en
question de la nature même des
archives et de la profession par les

postmodernistes), mais ils se contentent de

présenter les questionnements de
différents chercheurs sans les remettre
réellement en cause. Les autres
fondamentaux que sont le principe de

territorialité, le cycle de vie ou le lien entre
production documentaire et archivage
ne sont qu'évoqués rapidement, bien

que ces concepts ont été largement
débattus ces dernières années dans la

communauté professionnelle.
Les auteurs égrainent ensuite les

fonctions archivistiques développées
dans l'ouvrage Les fonctions de l'archivistique

contemporaine paru en 1999 en
leur apposant les préoccupations
théoriques de ces dernières années,
essentiellement numériques. Ainsi, dans les

chapitres sur la création et l'évaluation,
les auteurs rappellent que, dans un
environnement numérique, l'archiviste
doit impérativement être présent dès la

production de l'information, afin de

s'assurer que les documents électroniques

respectent des standards

permettant, qu'au moment de leur
versement, ils soient authentifiables et
surtout que leurs données soient encore
exploitables. Les auteurs présentent
aussi de nouvelles réflexions sur la
classification, en particulier des modèles à

facettes qui sont probablement plus
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maniables dans un contexte numérique
que les modèles hiérarchiques
traditionnels.

L'importance croissantedesnormes
ces dernières années est également mis
en avant pour la plupart des fonctions:
les préconisations de la norme
ISO 15489 pour la gestion documentaire,

le modèle de référence pour un
système ouvert d'archivage d'information

(OAIS, ISO 14721) décrit dans le

chapitre sur la préservation, la
normalisation de formats de préservation
comme PDF/A ou encore la généralisation

de l'utilisation des normes de

description ISAD(G) et ISAAR(CPF) (ou
les RDDA au Canada) et leurs équivalents

informatiques en XML EAD et
EAC-CFP.

Les auteurs insistent aussi sur les

apports de l'Internet pour la diffusion
d'archives, en particulier l'utilisation
des sites web. En revanche, on peut
regretter qu'ils ne signalent guère la

richesse potentielle des échanges dus

aux médias sociaux et au Web collaboratif

ou qu'ils ignorent carrément des

expériences plus récentes de valorisation

du patrimoine archivistique de

type Hackathon ou Wikipédiens en
résidence. Les auteurs concluent cette partie

en disant que les principes et fonctions

décrits dans les années nonante
restent dans le fonds les mêmes et

qu'ils sont de plus en plus appliqués en

regard des programmes de formation
au Québec. Pourtant, si l'on s'abstrait
de ce biais académique, on constate un
décalage flagrant entre les principes
tels que présentés théoriquement ici et
les pratiques des professionnels sur le

terrain. Ainsi, les auteurs mentionnent
dans le chapitre sur la description la

norme sur les métadonnées du Dublin
Core (ISO 15836), bien qu'on ne la

rencontre guère dans la pratique archivistique.

De plus, ils confondent fréquemment

documents d'activité et archives
définitives dans leur volonté de coller à

leur vision de l'archivistique intégrée.
On a l'impression qu'ils ne

comprennent pas vraiment la portée des

normes en les casant dans une fonction
archivistique définie, alors que celles-ci

sont souvent transversales. Deux

exemples parmi d'autres:
1. La norme ISO 15489 sur la gestion

des documents d'activité organise la

création (mais aussi la réception) de

l'information, leur structuration
(que l'on retrouve en partie avec la

fonction de classification, mais que
l'on peut considérer comme des

métadonnées de classe) et leur cycle de

vie (l'évaluation proactive de

l'information par le biais de règles de

conservation, qui sont d'autres
métadonnées), mais nullement leur
description - alors que cette norme est
mentionnée dans le livre pour cette
fonction de description.

2. Le modèle OAIS (qui est conceptuel
et peut s'appliquer quel que soit le

support de l'information) est décrit
dans la fonction de préservation,
alors qu'il présente autant des fonctions

d'entrée (correspondant plus
ou moins à l'acquisition/accroissement

et aux résultats de l'évaluation),
de description (par exemple les
métadonnées issues d'une classification,
mais aussi de l'indexation), de

préservation (restauration ou migration
des données) et d'accès (toutes les

questions de la diffusion, qu'il
s'agisse de communicabilité, de

consultation ou de valorisation).
Dommage que les auteurs n'aient

pas profité de la portée et de la simplicité

de ces normes pour remettre en

question leur vision de l'archivistique.

La troisième partie est une étude

esquissée sur la formation et la recherche

en archivistique dans différents pays
qui complète l'étude faite par les mêmes

auteurs en 1999. L'étude a été faite

d'après la littérature et en consultant les

sites web de plusieurs institutions de

formation avec la conclusion que la
situation est relativement semblable à

celle qui prévalait il y a quinze ans. À

notre avis, l'exercice est un peu vain, car
si nous prenons les exemples que nous
connaissons, à savoir le cas de la formation

en Suisse, cette partie se contente
d'étudier le programme du MAS ALIS
des Universités de Berne et Lausanne
et la filière en information documentaire

de la Haute école de gestion (HEG)
de Genève. En passant, elle ignore
largement tous les bouleversements dans
les programmes de formation qu'a
connus notre pays depuis la fin des

années nonante, alors que ces changements

et développements ont été

longuement décrits dans la revue arbido et

dans d'autres textes accessibles en

Amérique du Nord. C'est aussi un exercice

un peu fastidieux à lire, car nous
trouvons que les résultats sont assez
difficiles à interpréter et que cela ne
nous apprend pas grand-chose, à

l'exception peut-être du développement
des formations à distance comme le

Portail international d'archivistique
francophone (PIAF) ou le programme
de l'École des bibliothécaires, archivistes

et documentalistes (EBAD) de

Dakar et de l'importance des cours
d'informatique dans les cursus aux
États-Unis afin de mieux lier l'information

et la technologie qui est un moyen
de donner un nouveau regard sur les

questions informationnelles avec un
angle technologique.

Plus intéressant à notre sens, cette

partie résume en français les trois
phases du projet international de

recherche en archivistique InterPARES

(pour International Research on
Permanent Authentic Records in Electronic

Systems). Ce programme de

recherche commencé en 1999 et terminé
en 2012 visait à préserver l'authenticité
numérique (InterPARES 1), se confronter

à la diversité numérique
(InterPARES 2) et d'appliquer la théorie à la

pratique (InterPARES 3). Comme les

résultats sont largement méconnus en
Suisse, les auteurs nous convient ici à

une séance synthétique de rattrapage

pour qui veut ensuite approfondir
certains aspects de l'authenticité des

documents électroniques, leur sélection et
leur évaluation, leur préservation ou le
cadre normatif nécessaire (politiques,
stratégies et standards).

Au final, que retenir de ce livre dans son
intégralité? Une synthèse intéressante

quinze ans après les travaux précédents
des professeurs québécois, une bonne
vision d'ensemble remise à jour de cette
école de pensée archivistique, mais rien
de révolutionnaire dans la façon
d'appréhender le métier et surtout rien de

concret pour un archiviste sur le
terrain. On a même parfois l'impression
que les auteurs n'ont pas saisi toute
l'importance des changements de

paradigme dans les pratiques de ces
dernières années. Ils ne révisent nulle-
ment leur vision de l'archivistique à la

lumière des acquis des normes organi-
sationnelles et conceptuelles parues
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depuis 2000 (comme ISO 15489 sur la

gestion des documents d'activité ou
ISO 14721 sur le modèle OAIS, encore
moins la série des ISO 3030X qui n'est
même pas mentionnée).

S'ils confondent documents d'activité

(qu'ils nomment toujours archives

courantes et intermédiaires ou ACI) et

archives (définitives), on a l'impression
que c'est parce qu'ils l'ont décidé ainsi
et que ça les arrange bien pour coller à

leur vision toute théorique de la profession.

Enfin, ce qui nous dérange le plus
à la lecture de l'ouvrage, c'est qu'on ne

comprend pas vraiment qui est le public
cible de l'archivistique: les archivistes
eux-mêmes (qui se chargent de description,

préservation, diffusion, etc.)? Ou
alors les producteurs d'information ou
les chercheurs? C'est dommage, cette

façon de présenter notre profession
contribue à enfermer l'archivistique en

vase clos au lieu de l'ouvrir vers ses

clients naturels que sont les consommateurs

d'information.

Au final, contrairement à ce que le

titre pouvait laisser entendre, le livre ne
dresse guère un bilan sur l'influence
qu'a eu l'informatique sur notre profession,

mais il ouvre plutôt une lucarne

sur ce qu'aurait pu être notre métier,
laissant un goût d'inachevé.

Contact: g.fauth@docuteam.ch et

g.kern@docuteam.ch

Twitter: @DocuteamSuisse
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