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a~t~il un avenir 
après l'internet? 
Le futur du multimédia et 
des autoroutes de l 'i nformation 

ENTRETIEN AVEC JOËL DE ROSNAY 

On ne compte plus les articles de presse et les émissions de télé
vision ou de radio consacrés à l'internet. Est-ce une mode ou l'in
ternet va-t-il profondément changer notre société? 

L'internet n'est certainement pas une mode. Il n'est cependant que 
la partie émergée d'un iceberg, le symbole de la société informa
tionnelle qui se met en place. Il est vrai que les méd ias donnent une 
place particulièrement importante à l'internet et que cela occulte la 
vision que nous pouvons avoir de cette société. Or, depuis près de 
cinq ans, nous sommes en tra in de vivre une transition fondamen
tale entre les sociétés de nature industrielle, fondées sur un modèle 
emprunté à la vision que le x1x• siècle avait de la mécanique, à une 

société informationnelle qui va, non pas remplacer la société indus
trielle -la société informationnelle est une société industrielle- mais 
la catalyser, l'irriguer et l'amplifier sous tous ses aspects. Cette 
mutation devrait encore s'accentuer dans les cinq années à venir. 

Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'internet? 

Je vous dirai plutôt ce que l'internet n'est pas afin d'essayer de 

mieux comprendre ce qu'il va devenir et pourquoi il va changer 
notre société, notre façon de travailler, d'apprendre et de nous 

cultiver. Les enjeux sont importants pour nos sociétés traditionnelles 
« verticalisées » et pyramidales car le contrôle s'y effectue par le 

haut. Comment vont-elles s'adapter au contrôle en réseau qui est en 



train d'émerger et comment vont-elles gérer tous les risques que 

cela représente pour les citoyens? 
Tout d'abord, l'internet n'est pas une technique mais un 

système technologique de communication au même titre que la 
télévision, le téléphone et l'imprimerie, qui, en leur temps, autour 
d'une technique, ont ouvert la voie à de nombreuses applications 
diverses. L'internet, ou plutôt les réseaux interactifs multimédia 

internationaux sont une convergence de systèmes informatiques et 
particulièrement d'ordinateurs portables personnels, de modems et 
de réseaux de télécommunication, de logiciels de navigation sur ces 
réseaux, de petites sociétés de service et de moteurs de recherche 
qui permettent d'aller chercher l'information. Cette variété extraor
dinaire d'utilisations constitue bien un système technologique. 

Ensuite, l'internet n'est pas un réseau propriétaire mais un 
protocole, c'est-à-dire un standard informatique qui permet à des 
ordinateurs très différents de communiquer les uns avec les autres 
en utilisant aujourd'hui le réseau le plus« capillarisé » du monde, le 
réseau téléphonique et ses 700 millions de lignes. Aujourd'hu i, l'in
ternet utilise le réseau téléphonique . Demain et après demain, il 

utilisera aussi d'autres supports de communication: le câble coaxial 
de la télévision, le satellite, la fibre optique et les débits autorisés 
par le téléphone et son fil de cuivre seront multipliés grâce à une 
meilleure efficacité de la compression des données et des algo
rithmes. Cela permettra de transmettre toujours davantage d'infor
mations sur les mêmes supports. 

Enfin, et surtout, comme je le disais, l'internet n'est pas une 
mode. C'est l'expression de la relation à une nouvelle forme d'ac
célération du temps. Nous sommes entrés dans un nouvel «espace
temps» qui se définit par une densité plus grande de l'information 
et des échanges extrêmement plus rapides. La vitesse et l' intelli 
gence seront donc les deux éléments compétitifs de l'économie de 
demain. La vitesse, car une des clés de la compétitivité industrielle 
moderne est la capacité à gérer la vitesse en constante accélération, 
et à s'adapter à cette vitesse comme le surfeur sur sa vague. 
L'intelligence, parce qu'avec ces réseaux, nous construisons les 
«systèmes nerveux», supports de l'inte lligence de nos villes et de 
nos pays. 

Nous sommes entrés aujourd'hui dans un processus de 
« céphalisation »de ces villes, de ces sociétés, grâce à la constitution 
des « réseaux nerveux » que constituent, ce que l'on appelle à tort, 
les autoroutes de l'information. L'internet est un embryon de 
systèmes nerveux planétaire. 

Ces trois points sont essentiels pour comprendre les 
enjeux. Nous avons beaucoup de mal à comprendre les change

ments systémiques. Nous avons beaucoup plus de facil ité à 
comprendre les changements causaux,« causa listes». Le fait qu'une 
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6 
technologie puisse avoir un effet social ou « sociétal » ne nous pose 
pas de difficulté. C'est linéaire et« extrapolable ». Cependant, nous 
sommes confrontés à une complexité telle que nous devons 
comprendre les changements systémiques, c'est-à-dire comment un 
élément que l'on appelle technologique: l'internet, qui est lui 
même un système de communication, va changer par ondes succes
sives, concentriques, centrifuges et centripètes, l'ensemble du 

réseau . 
Je voudrais vous raconter une petite devinette qui situera 

mieux mon propos. Il s'agit d'un outil qui va provoquer une révolu
tion de la communication. C'est un outil individuel, portable et 
personnel qui va changer les rapports aux autres, qui va donner à 
chacun l'accès à la culture et au savoir. Pour ses partisans, c'est un 

outil qui va niveler les inégalités entre les hommes. Pour ses détrac
teurs, il va créer des exclusions entre ceux qui savent s'en servir et 
ceux qui ne le savent pas, entre ceux qui peuvent l'acheter et ceux 
qui ne le peuvent pas. Il va être en outre le véhicule de la porno
graphie et, pour 80% des contenus, n'utilisera qu'une seule langue. 
Il faudra le réglementer, voire le censurer, parce qu'il sape les struc

tures des sociétés traditionnelles. Quel est cet outil? 
Vous croyez que je vous ai parlé de l'ordinateur? Non. 

Vous croyez que je vous ai parlé de l'internet? Non plus. Pour vous 
mettre sur la voie, j'ajouterai alors que ma devinette se situe au 
XV" siècle, très exactement en 1472, quand la Sorbonne a accepté 
les presses à imprimer de Gutenberg. Cet outil individuel, portable, 
et personnel qu'on tient dans la main s'appelle le manuel . C'est-à
dire le livre portable. Il n'utilise à 80% qu'une seule langue, le latin. 
Jusqu'alors, les livres pesaient 50 kg, ils étaient sur des tréteaux, et 
fabriqués à un exemplaire par des moines. A l'apparition du manuel, 
la société du XV" siècle a connu les mêmes craintes que celles que 
nous connaissons face à l'internet et aux réseaux. Cette anecdote 
illustre la difficulté que nous avons à percevoir des changements 
systémiques. On ne perçoit aisément que des changements« causa

listes ». C'est pourquoi il est si difficile de comprendre ce qui est en 
train de se passer avec l' internet qui symbolise le changement et le 
passage à la société informationnelle. 

Ces changements seront-ils trop rapides pour que nous ne puis
sions pas nous y préparer? 

Ils seront certainement plus rapides encore que nous ne l'imagi

nons. Les statistiques montrent une croissance exponentielle de l' in

ternet! On compte 50 millions d'internautes aujourd'hui, 30 millions 
aux États-Unis, 10 millions en Europe. Ils seront 400 millions en l'an 
2000. Il existe 16 millions de serveurs et plus de 150 millions de 

page Web répartis. Nous aurons 1 milliard de pages Web en l'an 
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2000. Le commerce électronique sur l'internet a représenté, en 

1996, 600 millions de dol lars de chiffre d'affaires, ce qui est peu. Le 
Minitel représente 6 milliards de francs. Mais, en l'an 2000, ce type 
de commerce représentera 5 milliards de dollars d'achats et de 
ventes. De surcroît l'économie générale de l'internet, tout ce qui 
concerne les modems, les routeurs, les sociétés de services, la capi 

ta lisation bou rsiè re des petites sociétés qui sont su r le réseau repré
sentait 15 millia rds de dollars en 96, elle représentera 200 milliards 
de dollars en l'an 2000. C'est une véritable explosion . 

Les experts économistes présents à la conférence de 
Davos sur la société en réseau, les Européens comme les 
Américains, ont démontré que l'économie de l'internet a eu un effet 
de levier considérable sur la croissance des États-Unis en 1996 : 

4,8 %, sans inflation. C'est la première fois depuis trente ans que 
l'Amérique connait une telle croissance sans inflation. En outre, je 

rappellerai que se lon le Global internet Project, auquel appartien
nent une trentaine de grandes entreprises internationales dont 
Deutsch T elekom, British Te lecom, Visa International et quelques 
autres, près d 'un million 100 000 emplois créés dans le monde en 

1996 sont directement liés à l'économie de l'internet. Certains pays 
sont donc entrés dans la nouvelle économie de la société en réseau, 
celle qu i catalyse en retour l'économie industrielle traditionnelle. La 
publicité représentait 10 mil lions de dollars en 1995, ce qui était très 
peu, elle atteint 300 millions de dollars en 1996 et elle représentera 
2,5 milliards de dollars en l'an 2000. 

Que va devenir l'internet dans les cinq prochaines années? 

Il y aura un secteur public gratuit avec des associations, des orga
nismes publics, de grandes entreprises qui se serviront de l'internet 
comme d'une vitrine, un réseau commercial fortement crypté qui 
permettra des transactions sécurisées, ce qui va conduire à une 
nouvelle forme de commerce électronique à la fois pour des 
produits et pour des services: conseil juridique, éducation, forma
tion, etc. Un carrefou r d'accès sera mis en place pour interconnecter 
les systèmes privés existants auxquels il faut s'abonner. Deux 
secteurs vont croître considérablement ces prochaines années: les 
intranets, qui sont des internets privés à l'usage des entreprises et 
ce que j'appelle l'interméd ia qui est le pro longement du multi
média . 

Qu'entendez-vous par« intermédia »? 

Ce que j'entends par intermédia? C'est ce que l'on appelle aux 
États-Unis le Web Casting, terme forgé par analogie avec Broad 
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Casting. Le Broad Casting, c'est la té lédiffusion telle que nous la 
conna issons : les mêmes programmes pour tout le monde. Le Web 
Casting, c'est l'envoi systématique sur l'internet à l'utilisateur d'in
formations sélectives et spécifiques. Le Web Casting a un slogan: 
«Ne surfez pas sur l'internet, on va surfer vers vous. » C'est une 
tendance fondamentale qui va s'accentuer dans les années à venir, 

et que j'appelle ici l'intermédia. 
L'intranet est une révolution pour la communication des 

entreprises. 64% des entreprises internationales les plus impor
tantes classées par« Fortune One thousand » ont déjà un intranet et 
32% en auront un dans les deux prochaines années. Cela montre à 
quel point cette technique de commun ication dans l'entreprise a 
connu un succès extraordinaire en deux années seulement. En l'an 
2000, il y aura 6 millions de serveurs intranet dans les entreprises. 
Cela fait dire à certains que l'internet va devenir la vitrine de l' in
tranet. L'intranet représente le vrai développement pour les entre
prises, le vrai réseau de communication pour les villes, pour les 
entreprises entre elles à l'échelle du monde, avec la facilité de navi
gation d'un réseau à un autre. 

On présente en effet souvent l'intranet comme l'avenir commer
cial de l'internet. Pourquoi connait-il ce succès? 

Essentiellement pour trois raisons simples: 
L'intranet, système de communication sécurisé intra-entre

prises, utilise tout le matériel existant, toute forme d'ordinateur sans 
qu'il y ait besoin de faire l'acquisition d'un matériel standard. 

Il bénéficie de tous les réseaux existants car il utilise le 
protocole TCP/IP de l'internet qui est un peu comme l'espéranto 
des télécommunications car il permet à des machines très diffé
rentes de communiquer les unes avec les autres. 

Enfin, et c'est peut-être le plus important, les moteurs de 
recherche les plus célèbres, comme Altavista, Yahoo, Lycos ou 

encore Hotbot, proposent maintenant leurs applications aux entre
prises. Elles permettent d'indexer automatiquement toutes les 
pages d'information juridique, commerciale et technique de l'entre
prise . Par conséquent, Il n'est plus nécessaire de demander à des 

documentalistes d'indexer ces contenus avec des mots clés et de 
constituer des thesauri, ce sont des robots qui indexent automati
quement cette information. 

La situation actuelle résulte de ce que l'on appelle le multi
média. Le multimédia n'est autre que l'intégration numérique de 

différents supports qui étaient auparavant séparés: la télévision 
numérique, les jeux vidéo, le cédé rom et bientôt le « DVD »(Digital 
Video Dise), les logiciels et les mémoires, enfin, l'internet. Cette 

constellation a conduit des entreprises à s'associer pour trouver de 
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