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MIEUX COMMUNIQUER L1 INFORMATION: 
ET LA RENDRE PLUS FRAGILE?

La communication pr^sente une analyse historique et culturelie 
des technologies de production et de diffusion du message ecrit.
L'analyse comporte trois volets: 1- implications culturelles de la tech- 
nologie de I'ecriture 3 la main comme seul moyen de production des textes 
a la fin du moyen age; 2- implications culturelles de I'imprimerie aux 
XIXe et XXe siScles; 3- r£flexionsorospectives sur I'ordinateur comme 
nouveau moyen de manipulation du message ecrit.
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This paper presents an historical and cultural analysis of 
the technologies of production and distribution of the written message. 
There are three parts: 1) Cultural implications of the technology of 
handwriting as sole means of text production at the end of the Middle 
Ages; 2) Impact of printing on the 19th and 20th centuries; 3) Prospects 
for the computer as a new tool in producing and manipulating written 
text.
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Tel est le point de depart de ma reflexion.
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Comme administrateur, j'ai eu 3 travailler de fagon g&nerale sur 
les problSmes d'insertion et d'emploi des services d'un centre de calcul 
dans un environnement universitaire et parfois plus sp&cifiquement sur 
des questions de banques de donn&es.

Je ne voudrais pourtant pas me presenter sous le masque de 1'hon- 
nete homme faisant comparaTtre un probl&me devant le tribunal de la 
raison: justice aux yeux bandes et balance equitable univoquement cali- 
bree. Je sais que ma reflexion se fait d‘un certain point de vue, con- 
ditionnee par mon historicite intellectuelle dont voici quelques traits 
pertinents. J'ose esperer que je n'aurai pas 3 vous faire de confidences 
sur mon milieu social ni sur mon inconscient pour vous exposer les pre
supposes de ma reflexion.

Je qualifie ma reflexion de libre au sens ou je ne la pr&sente 
pas comme celle d'un specialiste des sciences de la communication qui 
fonderait son discours sur un savoir th&orique articule, dont 1‘envers 
methodologique se manifesterait dans 1'epaisseur des notes en bas de 
page. J'ai la nostalgie du rationalisme encyclopedique du XVIIIe si&cle 
qui permettait de droit 3 chaque homme de projeter ses lumi&res sur 
n'importe quel objet.

D'une deuxi&me fagon, je m'interesse au problSme de la technologie 
de la gestion du message &crit parce que de deux points de vue je me suis 
interesse 3 1'ordinateur durant ces derni&res ann&es. Comme sp&cialiste 
des humanites, je poursuis des travaux dans le domaine du traitement des 
textes par ordinateur, avec un fort accent sur les questions de logiciel 
et de materiel. Du point de vue informatique, ces probl&mes sont parents de 
ceux relatifs aux banques de donnees et au reperage de 1'information.

Je voudrais maintenant specifier un peu mieux 1'objet de ma 
reflexion: la technologie de gestion du message ecrit. Je ne retiens 
que les messages dont 1'encodage se fait avec une langue dite naturelie. 
Parmi ces derniers, je laisse de cote ceux dont le materiel est audible

Je m'interesse 3 la technologie de la gestion du message ecrit 
premi&rement parce que je suis medieviste et done souvent confronte avec 
le problSme historique de la conservation et de la diffusion des textes. 
Tout historien, en particulier d'une periode pr&-Gutenberg, a connu une 
fois ou 1'autre des sueurs froides 3 la pensee qu'il aurait suffi d'un 
bien petit accident pour que disparaisse 3 tout jamais tel ou tel docu
ment. De fagon plus profonde et plus cruciale, la corrup
tion du texte ecrit dans le proc&s de sa diffusion est un des probl&mes 
de base de 1'historien d'gpoques reculees.

Mon propos est de poursuivre une reflexion libre sur la constitu
tion, la conservation, la diffusion et la consommation du message &crit. 
Plus specifiquement, je voudrais reflechir sur devolution de la techno
logie de gestion du message ecrit.
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L'ecriture manuelle n'interviendra dor£navant 
Celle-ci devient une technologie r£serv£e 

Une fois le texte cree, il est confie 3 1'editeur et 3 I 11 pi

le second etat de la technologie de gestion du message ecrit est 
celui de 1'imprimerie. A partir du XVe, siScle celle-ci devient dominante 
pour ce qui a trait 3 la multiplication, 3 la diffusion et 3 la conserva
tion du message ecrit. 
qu'3 1'6tape de la conception.
3 1'auteur.
primeur.

Ayant fixe le type de message qui m'interesse et esquisse le modu
le d'analyse, je peux aborder le coeur de mon propos, soit une reflexion 
historique sur les technologies de gestion du message ecrit et leurs 
implications culturelies. Cette reflexion me semble actuellement perti- 
nente puisque avec 1'intervention de 1'ordinateur nous avons la chance 
historique d'etre terrains d'une mutation dans la technologie de gestion 
du message ecrit.

Si on ne veut pas trop s'encombrer de fines distinctions, il n'est 
pas faux de distinguer trois etats dans la technologie de gestion du 
message ecrit. Le premier est celui de l'ecriture 3 la main. Il est 
omnipresent jusqu'3 1‘epoque de 1'imprimerie. Au moyen age, la techno
logie de l'ecriture manuelle intervient aussi bien lors de la conception 
du message ecrit qu'au moment de sa multiplication pour en assurer la 
diffusion. Il est 3 la base du cycle auteur, copiste et scriptorium, et 
bibliothSque.

et dont la technologie de gestion vise le rSgne de I'audio. Le message 
gcrit est le seul qu'on sache gerer de faqon operatoire avec 1'ordinateur.

Le module de la communication qui sous-tend ma reflexion sur la 
gestion du message ecrit est economique. Je parlerai de conception, de 
production de masse ou de multiplication, de conservation ou de mise en 
disponibilitd, et de consommation, du message ecrit. Ce modaie me semble 
davantage pertinent pour le problSme qui me preoccupe que celui de 1'6- 
metteur, du message et du recepteur. La conception est le moment ou 
quelqu'un couche une premiere fois sur papier le message. La production 
ou la multiplication est 1'etape ou ce message est multiplie en un plus 
ou moi ns grand nombre d'exemplaires. La conservation ou la mise en dis- 
ponibilite vise les moyens mis en oeuvre pour rendre un message ecrit 
accessible. La consommation est le moment oD des personnes prennent 
effectivement connaissance du message. Chacune de ces Stapes implique 
le recours 3 une certaine technologie qui la plus simple se resume 3 la 
plume, 3 1'encre et au papier, pour aller 3 la plus complexe avec 1'inter
vention de 1'ordinateur. Enfin, il faut tenir compte que chacun des mo
ments que je viens de decrire est marque d'un indice temoorel plus ou 
moins long pouvant aller jusqu'aux millSnaires pour la consommation.

Le troisi&me moment, dont on est sans doute qu'3 1'aube, est celui 
de la gestion electronique du message Scrit. Cette technologie est en 
train de se dSfinir une place dans le cycle conception, production, con
servation et consommation du message ecrit qui n'est pas encore bien 
ddfinie. Certains prophStes de 1'informatique textuelle nous predisent
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Mais avant de pousser plus loin cette reflexion, je voudrais 
d'abord camper briSvement ce qui aprSs cinq si Seles d'experience nour- 
rait nous apparaTtre comme quelques traits dominants de 11implication des 
technologies de 1'Scriture manuelle et de 11imprimerie pour la culture. 
Nous pourrons alors mieux saisir en centre partie les enjeux de 1'inter
vention de la technologie electronique.

Quoiqu'il en soit de ces projections 3 peine futuristes, il est 
certain que la technologie Electronique est en train de se tailler une 
place dans une phase du cycle de la gestion du message Ecrit que les 
autres technologies n'avaient pu penetrer, celle de la manipulation des 
donnees textuelles. La raison primordiale du developpement rapide des 
banques de donnees fondees sur cette technologie (banques de bibliographie, 
catalogues d'objets, banques de textes) est cette capacity de I'ordinateur 
de reorganiser le message enregistre sur support electronique, d'en ex- 
traire des parties, d'en tirer d'autres donnees selon des processus 
deductifs, pour repondre aux besoins de chaque consommateur. La gestion 
electronique du message ecrit est capable de simuler certains processus 
intelligents du consommateur, ce que jusqu'3 maintenant aucune technolo
gie ne permettait. Dorenavant, 1'intel 1igence artificielle devient une 
composante de 1'informatique textuelle.

dej3 la realite prochaine de I'ecrivain assis a son terminal d'ordinateur 
accumulant dans des fichiers les paragraphes de 1'oeuvre en voie de 
redaction, seiectionnant et agengant au dernier moment les morceaux qui 
composent le texte final. Ce disant, je suis deja infid&le a ce mode 
de pensee puisque la technologie electronique permet de si souples rear
rangements de donnees pour qu'on puisse parler de textes sur mesure, 
selon les circonstances, et cesser de parler de texte final ou definitif.

Le livre est alors un objet long a produire et il coQte cher.
A moins de faire le travail soi-mSme, si on est etudiant, la production 
d'un livre exige des semaines de travail de copiste. Les matEriaux sur 

. lesquels il est Serit sont aussi precieux. Durant presque toute cette 
pEriode on Ecrit sur le parchemin, c‘est-a-dire sur de la peau de boeuf 

. ou de mouton . On a calculE qu'il fallait pas moins de 300 animaux pour 
alimenter un copiste durant une annee. Dans ces conditions, meme avec 
de trSs grands cheptels, le livre all ait demeurer un objet relativement 
rare. C'est pourquoi on pratiquera beaucoup la lecture publique, en

L'Epoque par excellence pour saisir les implications culturelles 
de la technologie de I'Ecriture manuelle pour la multiplication et la 
diffusion des donnees textuelles est la fin du moyen 3ge (XHIe-XVe siS- 
cles). La population de 1‘Europe est en croissance, les centres intellec- 
tuels se multi plient, bref il y a une grande demande de livres. On doit 
utiliser au maximum toutes les ressources de la technologie de I'Ecriture 
manuelle pour satisfaire aux besoins. NEanmoins, le gros des consomma- 
teurs font partie d'un seul groupe social: le clergE et les gens d'Ecoles. 
Sauf quelques exceptions, nobles et bourgeois passent leur existence avec 
un livre d'heure ou un livre de piEtE. Quant au peuple, la plupart du 
temps il ne sait pas lire.
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Get ensemble de traits qui caract£risent les processus de multi
plication, de conservation et de consommation des donn£es textuelles 
au moyen 3ge, s'accordent assez bien avec certaines caractyristiques de 
la society medievale: sociyte compartimentye, ou les groupes socio- 
yconomiques ont des fonctions biens spycialisees, en un mot sociyte 
trfis hiyrarchisye. C'est une society qui insiste sur les differences 
par opposition 3 nos societes democratiques toujours en quete de deno- 
minateurs communs, de droits de I'homme.

Il se degage une espSce de connaturality ou d'affinite entre la 
technologic de gestion du message ecrit au moyen age et la society qui 
le consomme. Le livre ne peut §tre produit qu'en petite quantity pour 
les besoins d'un groupe restreint de la society. D'un autre coty, les 
lecteurs forment une classe trSs definie de la sociyty. S'agit-il d'une 
culture qui s'accomode tr&s bien de sa technologie ou d'une technologic 
qui moule une culture? Je repondrai: sans doute un peu des deux, pour 
yviter 1'oiseux probl&me de la causalite en histoire.

Il est une autre incidence culturelie de la technologie de gestion 
manuelle du message ecrit que je voudrais souligner: celle de 
1'instability des donnyes. De copie en copieje texte se corrompt, 
dira-t-on^si on a un penchant pour 1'idealisme, ou evolue.si notre pers
pective se fait plus empirique. Si chaque livre est une production 
individuelle, son contenu risque aussi de I'Stre jusqu'3 un certain 
point. Cette consyquence de la technologie en cause, le moyen §ge en 
souffrait. L'intellectuel avait 3 cette ypoque un souci semblable au 
notre de conservation de la purety des textes. On a ddveloppe certains 
moyens pour contourner le probleme, mais il etait inscrit profondyment 
dans la technologie employye pour multiplier les textes et il faut re- 
connaTtre que le moyen §ge ne 1'a jamais dominy.

"Est-ce que vous pouvez imaginer que trois personnes qui ont tra- 
vailiy pendant seulement trois mois, chose incroyable 3 dire, ont imprint 
trois cents exemplaires de cet ouvrage?"

groupe, 3 haute voix:

Cet ytat de chose favorise yvidemment le dyveloppement d'un nom- 
bre restreint de bibliothSques comme moyen de conservation de livres. 
Faute d'une production de masse on doit se replier sur quelques lieux 
privileges d'accumulation et de mise en disponibi1ity de livres.

Puis vint 1'imprimerie. Les gens de la renaissance sont d'abord 
frappyspar la capacity de multiplier beaucoup plus rapidement les textes. 
On peut penser qu'il s'est imprimy environ 20 millions de livres en Eu
rope entre 1450 et 1500. Un tr&s beau texte, marquy de la nafve fasci
nation face 3 une technologie nouvelle, en tymoigne. Voici le texte 
que ci tait le p&re Busa dans sa confyrence au Troisifime congrSs inter- 
nationnal d'informatique appliquy aux humanites (Waterlo, 1977). Il 
se trouve en tSte d'une edition de 1484 des Libri Moraliurn de Grygoire 
le Grand, publiy 3 Venise par Renardus de Nim&gue:
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Que I'av&nement de I'imprimerie ait ete une cause d'uniformisation 
des textes et des langues est une chose assez bien connue. Le mouvement 
d'uniformisation des textes entrepris 3 la renaissance all ait se pour- 
suivre jusqu'3 nos jours. Les methodes de critique textuelle se sont 
raffinees et nous en sommes a des versions quasi definitives pour les 
textes anciens. Pour les textes plus modernes, on constate une etonnan- 
te fixite. C'est ainsi que lorsqu'on applique ces methodes a I'etude 
des diverses editions d'un auteur du XXe si&cle, on recueille le plus 
souvent quelques variantes, quelques coquilles, gu&re plus.

Plus important peut-etre encore, I'imprimerie favorise 1'uni fertili
sation au niveau des consciences culturelles individuelles. Le develop- 
pement technologique de I'imprimerie, surtout au XIXe siede, fait que 
sa production a maintenant besoin d'un marche qui corresponde a 1'ensem
ble de la population. Les presses rotatives ne peuvent continuer a 
tourner qu'a la condition que toute la population sache lire. La tech
nologic de I'imprimerie et la lutte contre 1'analphabytisme logent a la 
meme enseigne. Elies favorisent le developpement d'un conglomSrat d'idyes 
socio-politiquesqui sont grosso-modo cel les a I'intdrieur desquelles nous 
avons grandi, mais que nous sommes peut-etre en train de quitter.

Pourtant, le reel impact de la technologie de I'imprimerie sur 
la culture ne se voit clairement que depuis cent ou cent cinquante ans. 
Il a fallu que la technologie aille au bout de 1'idee gauchement ebau- 
chee dans les caract&res produits au poingon et pressesdans les pressoirs 
a raisin convertis. Il faut attendre la maturity de cette technologie 
avec la lynotype, la presse rotative ou 1'offset. Il a fallu aussi que 
1'homme, dans sa lente experience historique, assimile le nouvel outil. 
Tout cela fait qu'il faut plutot s'enligner sur la fin d'une epoque 
pour mieux mesurer 1'impact d'une idee surtout technologique.

La possibility technologique de multiplier et de diffuser 1'dcric 
a fait de la capacity de lire une valeur fondamentale. Chaque pays au 
cours du XIXe siScle a entrepris sa lutte contre 1'analphabytisme et a 
mis sur pied son systyme scolaire. De IS a passer a 1'instruction obii- 
gatoire, il n'y avait qu'un pas a faire qui n'a rebuty personne. Pour 
utiliser une image cybernetique, on peut voir 1'ycole publique comme une

La renaissance est caracterisee aussi par 1'apport que va consti- 
tuer la nouvelle technologie pour ameliorer la quality des textes. Il y 
a une rencontre culturelle de I'imprimerie et de la philologie naissante. 
Commaice alors I'Sre des grandes editions.

Du coty de la langue, I'imprimerie entraTne aussi une uniformisa- 
tion. La multiplication des textes en grand nombre met un frein 3 
1'influence de la langue des copistes sur les textes transcrits et diffu
se sur de vastes etenduesgeographiques des textes uni formes. Bref, on 
assiste 3 une lente fixation 3 la fois de la langue et de 1'orthographe. 
AprSs coup, on peut constater que la langue frangaise, par exemple, a 
beaucoup moins evoluee entre le XVIe et le XXe si3cles qu'entre le Xlle 
et le XVe.
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gigantesque entreprise pour charger dans chaque mini-ordinateur que nous 
sommes un syst&me d'exploitation identique. One des fonctions principa- 
les de ce syst&me est de rendre apte chaque individu a decoder les mes
sages Merits que lui projette 11imprimerie. L1uniformisation au niveau 
de la production du message &crit al lait s'accompagner d'une uniformisa
tion culturelle au niveau du consommateur du message. Il fallait fournir 
a chaque individu un certain nombre de cles culturelles pour qu'il soit 
en mesure de consommer la masse de papier imprime qu'on avait a lui vendre.

L'utopie de ce conglomerat d'ideesest celle du citoyen libre, 
instruit, qui a acc&s a un grand nombre de sources d'informations diffS- 
rentes, qui est en mesure de se faire sa propre opinion et de 1'exprimer 
entre autre par son droit de vote. Il s'agit d'un syst&me ou 1'individu 
peut de faqon autonome avoir acc&s a 1'information. On est dans une 
culture ou la gestion du message ecrit est complexe au niveau de la pro
duction (la tache d'imprimer des textes requerant un personnel tr&s spe
cialise), et de la diffusion, mais simple a celui de la consommation. 
Pour le consommateur, la seule tache imposee fut celle d'etre alle a 1'ecole 
une fois dans sa vie.

Il est curieux en meme temps de souligner qu'au terme du d&velop- 
pement technologique de 1'imprimerie, la conservation est d'abord assur&e 
par la masse de la production. Au moyen age, la conservation d'un texte 
fitait d'abord assuree par les biblioth&ques. Pour le consommateur du XXe 
sifecle, un texte est conserve et est disponible d'abord parce qu'il existe 
en des milliers d'exemplaires dans les librairies et les kioskes a jour- 
naux. A notre &poque, comme depuis toujours, la bibliothfeque remplit sa 
fonction de conservation principalement pour un groupe exergant une fonc- 
tion particuli&re: les intellectuels (ceux qui ont besoin de livres que 
la masse ne lit pas). Sur ce point, son role n'a pas change depuis le 
moyen Sge.

Arrive I'&re de 1'electronique. Cette technologic a pSnetrg a 
deux niveaux le processus de gestion du message ecrit. A un premier 
niveau, on rencontre la photocomposition et les techniques de corrections 
et de mise a jour des textes. Le produit vise par cette technologie &tant 
1'imprimg, elle ne devrait pas modifier profondement le mod&le production,

Cette uniformisation de la masse consomma trice all ait evi detriment 
contribuer a la disparition de la notion de classe comme fondement de 
1'organisation sociale et a son remplacement par celle de citoyen. 
Produit d'une meme ecole, les hommes sont egaux. La consequence logique 
au plan politique de cette conception anthropo!ogique est evidemment la 
democratic et le suffrage universal. Si tous les hommes sont egaux, le 
gouvernement doit etre celui de la majorite. Il me semble y avoir un 
lien entre 1'imprimerie,qui a sa maturite est capable de tr&s hautes 
performances product!ves, 1'ecole obli'gatoire, 1'egalite des hommes, 
democratic et les droits de 1'homme. Lorsqu'une societe arrive a vivre 
cet id&al, e'est qu'elle a poursuivi jusqu'au bout 1'ideologic inherente 
a cette technique en apparence toute simple, inventee a la renaissance, 
qui devait permettre de diffuser en tr&s grand nombre des textes uni formes.
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diffusion, consommation. f 
mique d'abaissement des coQts de la typographic.

Mais toute cette technologic est bien nouvelle. Nous sommes dans 
une situation culturelle face 3 1'ordinateur comme outil de gestion du 
message ecrit, analogue 3 celle de 1'homme de la renaissance face 3 sa 
modeste presse 3 imprimer. Plusieurs participants 3 notre congr&s vibrent 
d'un enthousiasme vis-3-vis cet outil, comme 1‘auteur anonyme de la renais
sance que je ci tais precedemment. Il est Svidemment trop t6t pour brosser 
un tableau des impacts culturels qu'aura cette nouvelle technologic de 
gestion du message ecrit. Nous sommes cependant en mesure de tenter d'en 
decrire les enjeux, et de se donner rendez-vous dans un si&cle ou deux 
pour enraciner la reflexion que je vais poursuivre dans des donnees plus 
empiriques.

Depuis le moyen 5ge on avait assists par le biais de 1'ecole 3 un 
lent processus d'uniformisation au sein des consommateurs de messages 
Merits. Sur ce plan,la distance entre 1'intellectuel et les membres de 
la societe est devenue seulement quantitative. Sa fonction I'amSne 3

Ou 1‘impact de la technologie electronique est beaucoup plus inte- 
ressant, c'est au niveau des banques de donnees. TrSs rapidement on a 
realise que 1'ordinateur pouvait simuler certains processus intelligents 
du consommateur du message ecrit. L'acceleration de la production du 
message ecrit confronte actuellement les intellectuels, c'est-3-dire les 
usagers traditionnels des biblioth&ques, avec le probl&me de la surabon- 
dance voire de la pollution. On est deborde par la masse 3 consommer tout 
en ayant la conviction rassurante que tr&s peu d'elements dans cette masse 
sont valables. Un certain a priori pour 1'unite et la simplicity nous 
fait poser ce postulat. Consequemment, le problSme de 1'intellectuel 
n'est pas de tout lire mais d'extraire ce qui lui est utile: la lecture 
est pour un aspect une technique non souhaitable mais inevitable pour 
effectuer 1'operation d'extraction. Il etait done tentant de confier 
3 1'ordinateur la simulation des processus de fouille. L'ordinateur vient 
dans ce contexte absorber 1'enorme quantity de bruit qui entoure le subs- 
tantifique message recherche dans une masse d'imprimes. En ce sens,il 
devient un outil pour mieux communiquer puisqu'il facilite la transmission 
d'une information depuis le concepteur jusqu'au consommateur.

Tout d’abord, je voudrais poser une constatation, qui va se justi- 
fier tout au long de cette reflexion, mais qu'il faut enoncer en clair dSs 
maintenant: 3 savoir que la gestion electronique des banques de donnees 
ne rejoindra, me semble-t-il, que les personnes exergant une fonction in- 
tellectuelle. Actuellement, il n'y a qu'une barriSre de fait entre le ci- 
toyen et la bibliotheque. Avec les banques de donnees, il y aura une bar- 
ri3re de droit puisque 1'usage de ces banques suppose une initiation que 
la masse n'aura pas regu. En ce sens, on reintroduit la rupture medievale 
entre 1'intellectuel et le reste de la societe en ce qui a trait 3 la ca
pacity d'accSs 3 certaines sources d'information. Si ce fait devait arri- 
ver, on risquerait de le voir accompagne de certaines transformations cul
turelies.
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Par un autre aspect, la gestion yiectronique du message ecrit dome 
5 songer. Pour se rendre capable de gerer electroniquement un message 
ycrit, il est essentiel qu'on le conserve sur un support accessible 5 
1‘ordinateur, le plus souvent les disques. Il s'agit sans doute du plus 
fragile des supports de 1'information; et ce 3 deux points de vue. Tout 
d'abord au point de vue materiel, Stocker du texte sur disque, c'est Sto
cker de I1 information sur un support dont la possibility d'uti 1 isation 
effective est fortement tributaire d'un marche economique susceptible de 
se transformer radicalement de dix ans en dix ans. Pour Stre bref et 
clair, je soulignerais seulement toute la difference qu'il y a entre 
changer de fournisseur de papier pour un imprimeur et changer d'ordinateur 
pour une banque de donnee. Et pourtant dans la courte histoire de 1'in- 
formatique on a dej3 ete confronts avec cela: qu'on pense au probl&me 
pose a TELECAT-UNICAT par le retrait de Xerox du marche de 1'informatique. 
Les banques de donnees informatisees nous forcent done 8 recourir a un sup
port de 1'information d'emploi trSs complexe et dont la viability depend 
de lois economiques mouvantes sur lesquelles nous n'avons aucun contrQle. 
Vu sei on la temporality de 1'histoire, il faut reconnaftre que compare 
au papier 1'ordinateur a la memoire bien courte.

exercer de fagon plus suivie et systematique son liability acquise 3 1'eco- 
le de consommer le message ecrit. L'intervention de 1'ordinateur suppose 
par ailleurs 1'acquisition d'une liability technologique differente pour 
consommer le message ecrit qui, pour 1'instant et peut-etre pour encore 
longtemps, n'est acquis qu'au niveau universitai re. A ce niveau, 1'inter- 
vention de la technologie informatique implique la nScessite d'un nouvel 
apprentissage pour le consommateur qui le place immediatement 3 part des 
consommateurs des messages emits. L'envers politique de cette evolution 
culturelle est la technocratic. En ce sens, l'intervention de la techno
logie informatique pour la gestion du message ycrit risque de renverser 
tout un mouvement politico-culturel qui venait tout juste d'arriver 3 son 
apogye. On remplace la notion d'egalite et d'uniformisation par le droit 
de celui qui sait.

Le support electronique est aussi tr5s fragile au sens ou la 
conservation et 1'accessibility de 1'information sur disque exige la pry- 
sence continuelle autour de 1'ordinateur d'un personnel de tr&s haute 
competence technique. Le consommateur depend absolument de la micro
society qui maintient 1'ordinateur en ytat de marche pour avoir accSs 3 
1'information. L'information ne peut survivre dans le syst3me sans la 
presence de ce personnel. C'est une horloge qui ne peut fonctionner sans 
la presence de son horloger nous dirait Voltaire. Nous nous inquiytons 
beaucoup actuellement de 1'influence des cartels de presse sur le contrSle 
de 1'information. C'est notre fidelity 3 1'utopie dyveloppee au sifecle 
dernier du citoyen ayant libre acc3s 3 1'information, dont j'ai parly 
precydemment. Pourtant, d'un meme souffle, nous nous faisons les promo- 
teurs d'une technologie de gestion du message ycrit qui donne 3 une 
micro-society un controle complet non seulement sur la distribution mais 
aussi sur la conservation de 1'information. A 1'heure oD nous commencjons 
3 expyrimenter les graves de centre de calcul, nous sommes ycarteiys entre 
un vieux combatpourla liberty de 1'imprimy, et 1'amorce d'un nouveau
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partage des pouvoirs de gestion du message ecrit ou les technocrates ris- 
quent de gagner beaucoup.

Enfin, il est une derni&re consequence de 1'informatisation que 
je voudrais signaler avant de conclure: c'est celui de la centralisa
tion. La tendance naturelie dans ce domaine est de distribuer des ser
vices a travers des reseaux, ce qui donne 1‘apparence d'une grande decen
tralisation, tout en stockant 1'information en un ou en quelques endroits. 
Cela a pour consequence de limiter souvent 3 quelques unes le nombre de 
copies d'une banque de donnee, et 3 ne les conserver qu'en quelques 
endroits; sur une longue temporality, cela constitue un risque.

Je pense qu'au terme de cette reflexion se pose une question si 
on est philosophe ou un defi si on est le technicien qui doit rtsoudre 
le probl&me. Bien constitutes, les banques de donntes informatiques 
facilitent grandement la transmission de 1'information entre le concepteur 
et le consommateur. En ce sens, elles sont un outil pour mieux commu- 
niquer. Mais cela n'est possible que par un processus de rt-tducation 
des usagers, un processus d'utilisation de supports de 1'information qui 
n'ont pas fait la preuve de leur viabilite 3 long terme, un processus 
de mise en place d'une micro-societe qui entretient les donnfies sur leur 
support et une tendance 3 peu disseminer des copies de celles-ci. En 
ce sens, on peut se demander jusqu'8 quel point notre effort de mieux 
communiquer ne rend pas du meme coup 1‘information beaucoup plus fra
gile.
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