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et qui finalement est rembarré par I'imagÈ

ôn lui explique. qu'à I'origine, il s'agissalt

d'une recherche universitaie sur le dialogut
amoureux et que I'industrie des jeux s'en esii

emparée.

séduire la machine plutôt que de se confron-
ter à un partenaire réel : une variété quas'

infinie de situations et surtout pas de risque

La réalité est devenue la réalité simulée.

Finalement. P. Marlow trouve le

pour décrypter Ia bande testament et le

fesseur Levinas per:t <r délivrer ) son

sage dont le texte est joint.

Le Talmud sur ordinateur

U î** ;jï, r"iï,riiî, iïii :rË it
machines faisant le travail). Un rabin mon-

tre à P. Marlow un programme d'analyse

textuelle du Talmud et de ses commen-

tailes : croisement par mot clef, traitements
mathématiques complexes pour isoler des

invariants syntaxiques, etc. Tout marche

parfaitemeni,mais le rabin conclut sur I'im-

possibilité de se passer des livres car I'impor-
iant ce n'est pas d'ètre exhaustif mais de

déclencher la controverse et le débat direct'

La création des Pannes
P. Marlow visite une entreprise totale-

ment automatisée. Il n'y a pas eu de panne

depuis quinze ans. Un ingénieur est chargé

d'en provoquer artificiellement pour maln-

tenir en éveil I'attention humaine Le travail
n'est plus en effet qu'une contemplation des

.u.hin.t qui fonctionnent toutes seules'

Le comPactage automatique
ll se rend dans un studio oir sont réalisés

des compactages automatiques de séquences

vidéo. Le technicien donne les règles géné-

rales et la machine fait un résumé de la

séquence. Ainsi est-il amené à visionner.le

compactage d'un match de football où toutes

tes règles àu jeu avaient été communiquées'

,auf ù donnèe élementaire de I'existence de

deux camps opposés. La machine a donc

monté le dôcument en faisant courir les deux

équipes dans le même sens.

La Publicité Pour
les nouveaux Produits

informatiques
P. Marlow retrouve un studio de cinéma'

Une pub est réalisé pour un ordinateur-
miroir qui n'a qu'un seul bouton' Thèmes

abordés : I'ordinateur doit être fonctionnel

mais discret, fini le clinquant et les gadgets

divers, le miroir symbolise I'opacité et I'opé-

rationalité.

L'algorithmose
Il a rendez-vous avec la directrice d'un

service psychiatrique spécialisé dans le trai-
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tement de I'algorithmose (fonctionnement
algorithmique permanent). Il voit quelqu'un,

V.-cebius, faire un næud de cravate en décri-

vant pas à pas ses actes. ll s'asseoit aux côtés

d'un patient qui de même, verbalise chacune

de sei actions et lui prépare du café. Mais ce

dernier est pris dans une boucle : chaque fois

que le café est fait. il le reverse dans la citerne

car-il n'a pas distingué dans le concept de

liquide, le café de I'eau ll regarde un malade

faire I'organigramme de son prolet consls-

tant à téléPhoner à sa mère.

La machine à séduire
P. Mar'low voit quelqu'un qui s'évertue à

séduire une femme qui apparaît sur un écran

" Lorène. tu comprendras pas tout' t as

trois ans aujourd'hui. Tu viens de souffler
trois bougies et tu vis encore dans un

iorae oi les gens lisent des livres' des

iournaux, ott its se téléphonent sans se votr
'it 

oit te lacteur tous les matins' apporte le

,oirri"r. Hier' je t'ai offert un ours' j'sais

oas si tu te souviens' mais j'aipayé avec un
'bittet 

de banque, avec de I'argent Toi' tu ne

t'iit put encore à quoi ça correspond' mais

iu à a"" valeurs très précises' .actuelle-
ment. Tous ces livres' tous ces Journaux'
toutes ces informations, tout ce que ie peux

te raconter. tout ce que la maîtresse peutte

racontet à l'école, toutes ces choses quetu

vois au cirque, par exemple, quand tu vois

des clowns iouer de la musique' tout Ça ua

,nLngu, et va changer profondément Ça

," "iurg", Prrce gue guand tu vas grandir'

I'inform-ation va changer aussi Elle ne va

ptlus être produite par des hommes' des
'communications, Ces courants de sympa-

ihi", ou d'antipathies, elle va être produite

essentielleme,nt par des machines Et c'est

sur des machitles que tu liras, c'est sur des

Àachines que tu écriras avec un clavier'

c'est sur àes machines que tu feras la
musique et c'est des machines qui raconte'
ront des histoires.

Ces machines, c'est pas qu'elles soient
parti c ul i èreme nt méc ha ntes o u pa rti c uliè -

rement gentilles, elles sont pas très intelli-
gentes, mais elles ne sont pas bêtes non

btus. EIles ont reÇu une délégation de pou-

voir extraordinaire des hommes' Et cette
délégation de pouvoirs. elle va profondé-
menttransf ormer les rapports des hommes

I I se prête à I'exercice. On lui demande un'l

photo. On le prévient qu'il faut éviter lei'

ii.u* cotn-uns du genre '. < Vous habitt:
t he: r'r,:; f arent.\ r,. ça lui coùte des point*

On lui donne à chàisir le niveau soci'-
culturel de sa partenaire. le lieu de la rencon-

tre. La difficulté de I'essai est aussi graduar

(avenante jusqu'à hostile). Il j oue finalemenn

et dépasse les 30 000 points. Il a gagné.

lls'ensuit un dialogue sur le sens de I'exer-

cice : les gens préfèrent de plus en plui

c
pr0-
mes-

I

Le film, d'environ cinquante minutes, ed
disponible au Centre de Formation Conti'

nue de I'IUT de Villetaneuse/ rue J.B CIé"

ment, 93430 Villetôneuse. Tel : 821.61 '70'
(poste 48-40 ou 48-42) ou 826.90.48, Dâ

mander Mm M. Neiman Pour les

de location.

LE TESTAMENT DU PROFESSEUR LEVINAS

et des machines. Moi, j'ai un peu peur de la

machine, mais j'ai pas du tout peur de la
machine en soi, j'ai peur de la machine qui
est en moi. J'ai peur de la f aÇon dont moiet
les autres hommes vont utiliser les machi-
nes. Pendant longtemps' i'ai cru qu'il était
possibte de faire un bon usage de ces nou-
veaux automatismes de ces nouvelles ma-

chines. En tant que chercheur, il était natu-
rel pour moi de pousser à bout toutes les'
technotogies sur lesquelles j'ai travaillé'
Tout ce qu'i t a été possibte de fa ire a été fait
et je ne connais pas de scientif iques qui ait

diiféré un seu! travail pour des raisons
morales ou pour d'autres raisons ll n'y a

pas là d'aut res justif ical ions que la passion
'de 

la recherche' tout le reste n'est que dis-

cours. aussi bien les impératifs du progrès'

I'amour du genre humain ou ce genre de

choses. Tout ça, est destiné à masquer I'au-

lonomie, et l'autonomie de notre produc-

tion. du monde scientif ique et technique
Les contacts entre les hommes' par ma-

chines et automatismes interposés' ont

supprimé les risques, les douleurs des

contacts directs des hommes entre eux et

des hommes avec la nature, qui ont tou-
jours été pénibtes et douldureux, qui ont

toujours été un travail.
La plupart des gens' par mangue de goût

du risque, par paresse' ont préféré s'entou.-

rer, de ce genre d'automatisme' du maxi'
mum d'aulomatisme' pour limiter au mini'
munt le contact direct Ce contact direct'
quiest auiourd'hui synonyme de douleur' ll
i'ensuivra quelque chose de très curieux'
de très étonnant, de très nouveau, une
perte du sens, une Panne des sens
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Pour Travail Et Culture (TEC), la notion d'appropriation d'un
concept, d'un nouveau savoir-.faire est le critère absolu, ilne s'agit pas
seulement de trans.former la technologie en mise en scène, ntais de
mettre aussi à la disposition des visiteurs, des machines, des termi-
naux interactifs, des nticro-ordinot.eurs, qui permetlent de contpren-
dre, d'anal.t'ser, de programmer.

En exposant ces données avec'des objets, des moquettes, des lextes
et des photos, TEC met aussi en évidence l'évolution des conditions
de travail et les ruptures successives ayqn| entraîné au passoge des
bou lever sem ent s sociaux.

Une aUtre façOn de prOdUire :l"t de monter la rupture ou le lien entre

unobjôt.,ritui.iunsavoirfaireancienetnouveau:
Le processus d'élaboration donne à ce

projet des caractères spécifiques : ré-
flexion organisée dans le cadre de com-
mission detravail (élusde CE, graphistes,
sociologues, animateurs), ne pas s'éloi-
gner du terrain de l'entreprise et de l'ex-
périence des travailleurs et des collectivi-
tés, productrices de l'exposition.

Un objet à lectures multiples
Les objectifs sont d'informer sur pro-

cessus et résultats de la recherche, pren-
dre en compte les dimensions humaines
de ces activités (histoire des déccuvertes,
place des techniciens, chercheurs, ou-
vriers) et répondre aux questions du pu-
blic : en quoi est-il concerné dans sa vie
quotidienne par ces divers développe-
ments ?.

Le parti choisi est de multiplier les pos-
sibilités d'approche et de compréhension
en réalisant un objet à lecture multiple et
de caractère modulaire faisant appel à
différents moyens techniques appropriés.

Une approche technologique
Concrétisée par des objets choisis en

fonction de leur exemplarité, suscepti-

- objet se rapportant à l'histoire de
l'informatique (parcours technologique
permettant d'en saisir l'évolution) ;

- objet, en place dans les entreprises
lors de la diff usion (avec lesquels les tra-
vailleurs sont en rapport) ;

- objet de la vie quotidienne (puce,
téléphone, portillon, carte de crédit) ;

- une illustration de ce qu'est l'élec-
tronique, du système binaire de la logi-
que du vraiet du faux, de la logique com-
binatoire des différents cha mps d'applica-
tion (CAO, CFAO, robotique avec saisie
d'objet, bureautique simple).

Des prêts et achats de matériels sont
envisagés permettant des manipulations
pour les visiteurs.

Une approche historique

A travers des objets complétée par une
plaquette pour laquelle la mission du
Musée de la Villette apportera son
concours traitant particulièrement de
l'histoire du développement du calcul
électronique (du limonaire..., plaque du
premier recensement, à la machine à
commande numérique).

Une approche sociale
et culturelle

Traitée d'une part dans une document
de synthèse qui réunira une série d'arti-
cles de fond consacrés à la robotique, à la
télématique et à leurs enJeux.

D'autre part, par une série de pan-
neaux, faisant le lien avec les objets pré-
sentés, traduisant en images fortes les

LES INTENTIONS

cetle exposition aura pour but de provo-
quer cette prise de conscience qui pourra
faire que l'insertion massive de I'informa-
tique soit bien sociale et non ( un mal-
heur,.

Avant de montrer les domaines où I'in-
f oqmatique est f ondamentalement présen-
te, nous tenterons de faire Surgir les ima-
ges qu'on se fail d'elle, comment ces der-
nières nous interrogent et nous interpel-
lent dans notre vie professionnelle, notre
vie familiale...

Ouelle est la cible ? Oui est le public ?

Les techniciens, la maîtrise. tous les
gens dont l'activité va se trouver modif iée.

Malgré la sous-information, le public a
u ne opi n ion, i I est pou r ou contre I'i nforma-
tique dans une attitude de reJet et de fasci-
nation (comparaison avec l'atome).

ll faut parlçr des conséquences, choisir
des objets concrets avec lesquels les indi-
vidus sont en rapport (portillon du métro),
créer des mises en situation, trouver un
processus d'approche technologique, gar-
der un tronc commun (points historiques
par exemple) et des articulations diversi-
fiées pour les utilisateurs, se garder d'une
pléthore d'information et travailler sur des
exemples précis...

L'introduction de l'informatique induil
divers comportement : peur de passer de
l'état de sujet à celui d'objet, de devenir
exécutant, de perdre ses capacités d'initia-
lives et de création...

Comment rendre compte de cette fasci-
nation n magique , devant la machine avec
le développement de l'inf ormatique privée.
Le danger de simplification, d'atrophie,
d'élimination de l'" affect, crée une an-
goisse maldéf inie. La perte d'initiative ali-
menle les comportements des couches
moyennes, qui donnent da ns la compensa-
tion culturelle et la consommation...

Travailler sur I'imaginaire, dimension qui
rend compte de la peur,/fascination,/reiet
de cette technologie : on pourrait associer
une programmation de f ilms (. ÇSn$161;en
Protéus ", " Frankenstein ", etc.) Mettre en
scène ces rapports de fascination...

Ne pas s'éloigner au cours du projet du
terrain de l'entreprise lieu de production,
origine du projet et qui en constitue la spé-
cificité. ll nous faut rendre compte des
actes de travail translormés par la roboti-
que...

Avec les réalisateurs, établir des méca-
nismes d'un dia[9gue à l'aide d'un calen-
drier de la maîtrise d'ceuvre, inclus dans le
Côntrat, déterminer un contrôle du proces-
sus de réalisation en exigeant desjustifica-
tions des formes choisies, mais en leur
laissant l'initiative, et la liberté de création,
en élaborant un consensus sur le contenu...
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tra nsf ormations da ns le procès de trava il,
dans la vie quotidienne de l'insertion de
l'informatique, ses conséquences et ses
rapports avec l'i mag'inaire.

Exposition à lecture double, renvoyant
auxobjets présents, illustrant l'histoire et
l'évolution de la technologie et cernant
les enjeux culturels explicités au cours
des différentes réunions : le savoir-faire,
la langue, l'école, la formation, les enjeux
démocratiques, l'imaginaire, la place des
informaticiens.

Une vidéo
Ces deux formes seront complétées

par un montage audio-visuel et par une
vidéo, disposant de leur autonomie pro-
pre.

Cette vidéo s'appuye sur les interven-
tions des ouvriers, techniciens, ingé-
nieurs et chercheurs au colloque Renault
pour la préparation des assises régio-
nales de la recherche d'lle de f rance.

Un document de synthèse

le document de synthèse (catalogue de
l'exposition ) reprendra l'ensemble du
projet avec photos et schémas: docu-
ment de qualité que le visiteur pourra
utiliser comme réf érence et qui sera sus-
ceptible de l'aider dans sa réf lexion.

Des animations
Un lien entre l'exposition et le public

sera établi à l'aide d'intervenants scienti'
fiques, stages, ateliers, filmographie, dé-
bats et spectacles d'animation qui'tien-
dront comote de la nature particulière de
I'entreprise ou de la collectivité qui rece-
vra l'exposition. lls seront complétés lors
de la diffusion dans les entreprises de
propositions d'activités ({ilms, débats, in-
formatique et création artistique et musi-
ca le.

L'e{fort fournipar les collectivités pour
élaborer, participer à la mise en place des
commissions de travail, s'engager dans
des processus de réalisations f inancières
doit être regardé selon son importance ; il
met à jour des comportements nouveaux
face aux modes de production d'objets
culturels et permet l'émergence des po-
tentialités nouvelles. I

1) Travail Et Culture, 1 impasse de la Baleine,
7501 1 Paris (355.48.00.)
2) CE Le Monde, CAS de Paris, CERNUR Le
Mans, CERNUR Rueil Malmaison, CE RNUR
Douai, Loisirs et Culture Renault, CE CNAVTS,
CE UTA, CE Thomson, CE Hispano Suiza, CE

Cll Honeywell Bull (Angers), CE de la Sirlo, CE

BNP, CE Total, CE Crédit Lyonnais, CAC Cor-
be il.

Les jeudis de la rue Keller

Pour développer des formes de contact appropriées entre les
adhérents et les sympathisants du Clll, l'assemblée générale du
15 octobre a décidé d'ouvrir un lieu de débat et d'information sur
les grandes questions touchant à l'informatisation.
La fôrmule : Le deuxième jeudi de chaque mois, 1 rue Keller (de

19h30à21 h):

- Un thème planif ié longtemps à l'avance

- Une introduction préparée par un " spécialiste " pendant un
quart d'heure

- Un débat pendant un heure et quart.

Pour 1 983 :

Le 27 janvier : lnformatique et libertés : le bilan de la CNIL,
fichier du terrorisme.
Le 1O février : Enseignement et informatique (EAO, Logo, etc.)
Le 1O mars : La circulation de l'information ;de la presse pério-
dique aux publications électroniques et vidéo graphiques.
Le'14 avrii : Vécu des informaticiens et pratique professionnelle
Le 26 mai : Mythes et réalités de la microinformatique
Le 9 juin : Traitement du langage et intelligence artif icielle
Le 3O juin : L'informatique : nouvelle convivialité !

Le 28 juillet : L'informatique à la maison Ueux, etc.)
Le 8 octobre : Réseaux, contrôle social et défense
Le 13 octobre : lnformatique contrôle social et idéologie
Le 1O novembre : Travailler sur écrans
Le I décembre : Pratique d'une alternative (machine molle, etc')

Autres thèmes possibles :

lnformatique et psychologie, politique industrielle de la filière électronique, Tiers-Monde
et informatique, lnformatisation et rationalisation, l'lnformatique est-ce si simple ? Ages
de la vie et nouvelles technologies de la communication.
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Carrefour 1 :

PouuolF $0clalFte
et lnlormatlsaflon

Pendant près de trois heures, ce thème i
permis le débat d'une vingtaine de personne:
(informaticiens ou intellectuels rmpliqués danr
l'informatisation). La discussion f u1 introduil€
par une présentation assez complète des ob-

jectif s assignés à l'inf ormatique ainsique de ll
f ilière électronique tels qu'ils sont conçus pa'
le gouvernement socialisle et ses inspirateuri
(J.H. Lorenzi dans la crise du XX' siècle, éd -

teur Oeconomica, par exemple).

Le socialisme n'est pas
à l'ordre du jour

ll s'agit donc d'une part de renouveler le

norme de consommation, d'accroître la pro-
ductivité des investissements, de rentabilise'
les . défenses i mproductives , (sa nté, éduca-
tion...). Selon Lorenzi même le socialism*
n'est pas à l'ordre du jour, c'est une issue
capitalrste à la crise qu'il faut envisager, la-
quelle s accompagnera d'une exploitation plus
douce {" moderne "), mais pas moins f orte des

lravailleurs.

La filière électronique
D aulreparl. partanldescontratnlescomme

l'insu{lisance des capilaux inveslis dans l'in'
dustrie sous le giscardisme et l'immersion de
l'économie Trançaise dans un marché complè-
tement ouvert mais aussi en se servant du
puissanl outils des nationalisations, il faut
pour les socialistes, s'attaquer à tous Ies sec-
teurs de la Jilière électronique

Ce domaine se trouve contrôlé à 50 % par le
gouvernement depuis les nationalisations de

1981. Les problèmes de qualif ications des
individus pouvant mettre en ceuvre cette poli-
tique, d'adaptation des sociétés nationalisées
(souvent de simples conglomérats) aux oblec
tifs définis, d'injection de masses d'argent
importantes devront être résolus.

Eviter la tiers-mondisation
de l'économie f rançaise

Le débat qui a sLrrvi cette présentation a

hésité entre trois thèmes. trois sensibilités.
Devait-on se concentrer sur l'analyse des

choix du gouvernemenl socialiste. Le handi-
cap technologique dans la fabrication des
composants éleclroniques dont souff re la Fran-
ce par exemple doit-il être avant tout combattu
pour empêcher par l'indépendance dans ce
domaine stratégique que les choix politiques
f ondamentaux f rançais puissent être remis en
cause par les puissances capitalistes ou plus
simplement pour éviter une sorte de tiers-
mondisation de l'économie franÇaise, une bais-
se du niveau de vie consécutive à un appro-
fondissement du fossé technologique entre
USA-Japon d'une part, France et autres pays
dépassés d'autre part. De même faut-il appro-
f ondir les question que pose la politique gou-
vernementale qui risque d'entraîner des gas-
pillages dans les investissements, dans le
fonclionnement des enlreprises.



Une utilisation différente ?

Une autre sensibilité impliquait à partir de
l'expérience d'un intervenant de Lyon, de la
mini inf ormatique dans la vie d'un quartier, un
débat sur l'utilisation différente de l,inf ormati-
que à la base.

Réfutant ces approches en se fondant no-
tamment sur la difficulté à intervenir contre
les choix technologiques du patron dans son
entreprise, (" si on fait quelque chose le patron
nous file quelque chose d'encore plus dégeu-
/asse ") qu'évoquait un intervenant, une partie
des participants s'est montrée encline à orren-
ter le débat vers la recherche d'une sortie
socialiste à la crise, à poser la question de la
révol ution socia liste.

Et les organisations syndicales ?

L'interrogation sur ccmreni utrlrser l'in-
f ormatique. l'eff ca: ié dê ce.:'ie nouvelle infor-
matique et ou se s lJe. cornment se siluer. f ut
évoquée mâ s -3 -ecr'enta pas fondamenta-
lemenl ia : s:-ss cr L'amorce de solutton
para ssa^:: ": e f, auiant plus que les deux
grenc:s:?-:-: :: s"ncrcales marquenl le pas
da^s :,: -: :- a- eurs positions sur l'infor-
-:::-: _: l;lr en effet, paraît minorer.
ia^::: -:_-=-:aê i aspect " dégâts du pro_

=-'9! :-::-:-?s:ar l'introduction de techno-
, : a: ^:,,3 .s nformatique en tête, pour
: :-:--;- ,Ê-s _. partage du pouvoir avec le
: a'':- a' :: :reierer nettement changer le tra_
. . : -::: ::e le réduire. La CGT, elle, paraît'-:: :-sêirée dans des positions dépassées
:: - -: la .. révolution scientif ique et techni_
: -. ,a reversibilité de l'outil. la croissance
:es forces productives comme solution à la
crrse pour avoir un point de vue réellement
critique sur l'inf ormattsation.

Des alternatives technologiques
diff iciles

Ainsi certains partictpants auront sans doute
l'impression d'être restés sur leurfaim. Certes
le Clll a rappelé sa contribution à la question de
l'utilisation différente de l'informatique envi-
sagée sous quatre aspects : changer la tech-
nologie, permettre aux informatisés de mieux
intervenir dans une automatisation, rendre
com pte à I a foi s des expériences de bidou i I lage
ludique des ordinateurs et des possibilités
d'utiliser les machines dans le cadre d'une
rnformatique alternative. Les animateurs du
Clll ont insisté sur les difficultés actuelles
d'avancer dans la recherche des solutions aux
problèmes débattus par la commissrons et que
Terminal 1 9/84 a abordé et abordera.

lnformatique et libertés
La séance s'est terminée par un point d'ac-

tualité sur le couple informatique et libertés.
Mai 81 a inlroduit des données nouvelles avec
la suppression de la carte d'identité informati-
sée des Français d'un côté, un risque de mise
en place d'un fichage supplémentaire dans le
cadre de la lutte anti-terroriste de l'autre côté.
L'analyse de l'utilisation de l'informatique
contre les libertés en RFA ou en pologne a
paru être intéressante. Le besoin d'étudier
f inement les dangers réels du f ichage en se
déf iant de toute paranoia a semblé également
encore nécessaire.

Un bilan de cette conf rontation apparaît dif-
f icile à f aire. Un regret évident pourta nt que le
débat ail négligé l'analyse de la technologie
comme projet culturel ainsi que l'ordre du jour
y incitait cependant.

P.B.

CIII

Après I'AG du Clll

L'assemblée gënërale du Clll réunie le 15 novembre n'ô pôs permis d'ôpporter de
réponses précises à chacune des questions posées. Le débôt des trois côrrefours (cf le
compte-rendu) a confirmé la nécessité d'approfondir la discussion sur la vraie nature de
l' nformatique (science, techn oire. culture ou idéologre ?) et sur lerôle qu'elle joue dôns
la cr se actue le Par rapport à lô cclitiqud informdtique du gouvernement, il est dppôru
nécessâre de relancer les inria:ves sur ie terrain des libertés (carte d'identité des
r-rrn 3rés, fichase ônti-terrorist€, n",Jtôtron de la presse et des moyens de communication
oe rnformatonetdelapensée),toutencherchantàrelancerledébatsurl'informdtiqueet
'e soc ô rsme (que signifie aujourd hui une issue socialiste à la crise ?) ll a êlé demandé
aussi que le clll ne passe pôs è côté d'un phénomène dussi importônt que celui de la
mrcro-informatique, la réponse orccosée étônt d€ chercher à mieux connôître età déve-
lopper les pratiques dlterndt v€s côns ce domarne.

Le débôt sur lerÔlede mouvement du Clllet sur les initiatives n'a pds rëellemeûeulieu
(le prolet de colloque semble enrerrë)

Par contre les adhérents cu Clll et les groupes de province ont mdnifesté leur volonté
d'être partie prenônte à a vre cu clll (le groupe de Lyon envisage deprendre en charge
l'édition d'une lettre mensucll€ d'information) et d'intervenir dans les choix rédaction-
nels de Terminal c'est ainsi c!e e dossier " Automdtisôtion " du n" 1e a élë lôrgement
discuté

Sur Terminal, des avis contrôc'c toires ont été form ulés sur l'intérât, la perti nence et la
difficulté de certdins drticles (res ônlcles Guerre électronique et Guide de l'informatisé du
no 11).LelecteurmoyendeTerminal estdiffrcileàdéfinir,c'estpourquoi,toutenréôlisônt
un effort de lisibilité et d'ôéra:r01 oe la préseôtation, il a ëté demandê de conserver une
certdine diversité 'dossiers grani-oublic (comme le guide du fiché et le guide des
informatisés), rubriques rëgultè,es, ôfticles de fond plus exigeants, etc. ll d êlë demandé
qu'en cbercbônt è renforcer 1es nouvelles brèves, les interviews et les er,quëtes et en
donndnt un peu plus la parole ô;x Sroupes de base et sections syndicales, on pôrvienne à
ëviter que Terminal ne se trônsrorme en tribune des chercheurs et des sociologues.

A été débôttu un pro1et de vre demandé pdr les Editions de lô Chronique sociôle de
France (prendre contdctà ce suletôvec le sroupe clll de Lyon) La précarité desfinances
du Clll n'étant pi us è démont!'€r. tout le monde a ad mis la nécessité de faie un effort très
sérieux pour ôugmenter sensibl€ment la diffusion de Terminal (abonnements, vente au
numéro, etc.) Le principe de cor-respondants locauxdu Clllen province elàl'élranger aê1,ë
adopté. Reste à chôcun des candidats à faire parvenir son adresse au secrétoriat de
rédaction.

E.B.
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Carrefour 2 :

L'inl0rmati0uG
Gomme idé0l0gie

La mentalité algorithmique

Un point semble avoir soulevé un accord
unanime, c'est la critique de cette idéologie de

l'algorithmisation qui à partir de la pratique de

la progranrmation lend à vouloir imposer son
moule à d'autres domaines sociaux qui ne lui
sont pas réductibles. Avec l'affirmation de
l'inévitabilité et de la positivité intrinsèque de
l'informatique, l'algorithmasation semble
constituer le noyau des discours qui la prenne
comme r'éférenciel. On pourrait les résumer
par cette triple identité : rationalité = science

math-+ ordinateur.
Le danger principal de cette mentalité, c'est

qu'en éliminanl le sens derrière la manipula
tion des signes, elle permet d'utiliser l'ordina-
leur pour légrtimer les contralntes organisa-
tionnelles que l'on veut imposer. Elle rejoint et
complète un mouvement plus ancien - criti-
oué en son temps celui de l'utilisation des
vertus dont seraient porteuse en elle-même
toute modélisataon de type logico-mathémati-
que. Or, il serait faux de croire que toute la
réalité peut entrer dans le moule algorithmi-
que qui est bâti pour rendre compte d'un
monde clos et répétitif . ll ne suff it pas de savoir
bâtir un modèle, ilest souvent plus lmportant
de pouvoir en sortir.

Des modèles mutilants
Dans cette optique le caractère trop stricte-

ment opérationnel des proiets pédagogiques
qui s'appuient sur l'informatique ont été res-
sentis comme mutila nls. On ne peut f a ire de la

modélisation un absolu, en oubliant qu'elle
n'est loujours qu'un compromis issu d'un
réseau de contraintes, surtout lorsqu'elle doit
déboucher sur un action. On a dénoncé la ten-
dance à faire de la " programmabililé " le cri-
tère ultime de scientif icité. en donnant l'exem-
ple déjà ancien des modèles économiques de

croissance que l'expérience a mis en déJaut,
mais qui toujours rennaissent avec la même
arroga nte assu ra nce.

Les pièges de la " clarté '
et de la . liberté ,

Ce dispositif mental est enrichi par toute
une argumentation sur la " clarté " et sur la

" liberté " restituée à l'utilisateur. Or, ilsemble
que les références à la . liberté ", servent
essentiellement à faire passer des projets
n'accroissant en rien celle des travailleurs,
notamment en bureautique. Ouant à la clarté,
on a fait remarquer qu'elle faisait le jeu du
pouvoir, car celui qui donne de l'information
c'est toujours le dominé : cetle information
servant en déf initive à mieux le contrôler ; l'in-
f ormation est utile à celui qui est en mesure de
l'uti I i ser.
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lmpérialisme du déterminisme
technologique

L'affirmation du caractère d'inévitabilité de

l'rnlorrnatique a été abondamment remlse en
question comme expression d'un détermi-
nisme technologique, sous-jacent, reposant
sur une argumentation vicieuse:elle pose la

nécessité de ses projets sur l'autorlté des

sciences et de la technologie pris comme
ultimes critères d'eff icacité et en même temps,
elle excuse ses échecs par un manque de

science er de technologie, il n'y en a jamais
assez. Cela a été perÇu comme une tentalive
de conditionnement et surtout de culpabilisa-
tion de ceux qut seraient tentés de se distan-
cier des choix organisationnels que l'informa
lique promeut. D'autre part, le caractère impé-
rialiste de l'inf ormatique qui prétend refondre
autour d'elle toutes les autres technologies a

un effet non pas éclairant, mais opaciTiant,
risquanl de masquer des transformations en
cours plus fondamentales, concernant la res-

tructuration et peut être le redistribution du
(ou des) pouvoir(s).

Le désir d'informatique
La question s'est posée de savoir si l'infor-

malique individuelle ne doit pas rencontrer
quelque part un. désir " chez l'utilisateur oir
peut s'accrocher une éventuelle demande'
Sur ce " désir d'informatique ", deux réponses
opposées. La première, pense que la spécif i-

cité de I'outil c'esl de manrpuler de manière
interactive un savoir formalisé et que cette
délégation et cette manipulation est grati-

, f iante, bien que f onctionnant à l'intérieur de

règles strictement déf inies, elles laissent une

certaine autonomie de choix individualisants
(ou leur illusion ?). La seconde falt remarquer
l'échec général des expériences européennes
de type Télétel, ou même de l'ordinateur indi-
viduel aux USA en dehors du ' business ' Ce

qui pousserait les gens à acquérir un ordina-
leur, c'esl surtout l'anxiété et la peur du chô-

mage. Sa possession fonctionnerait comme
signe de modernité, comme protection contre
l'angorsse de ne plus être dans le coup

La technologie.
ou ses usages soclaux

A partir de l'inf ormatique s'est réactivée une
vieille discussion sur la neutralité ou non, de

la technologie. Si la thèse de la posilivité
intrinsèque du progrès technique n'a été défen-
due par personne, tout un éventail de nuances
s'est déployé entre deux extrêmes Schémati-
quement, pour les uns l'inf ormatique est neu-
tre et c'est le projet social quicomple ll n'y a

pas de " bonne " ou de. mauvaise ' inf ormati-
que, mais de " bons " ou de " mauvais " usa-
ges sociaux qui vont de pair avec ce que vaut le
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