
Tous droits réservés © La Société La Vie des Arts, 1967 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 19 avr. 2024 01:55

Vie des arts

De Gutenberg à McLuhan
Guy Robert

Numéro 47, été 1967

URI : https://id.erudit.org/iderudit/58303ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
La Société La Vie des Arts

ISSN
0042-5435 (imprimé)
1923-3183 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Robert, G. (1967). De Gutenberg à McLuhan. Vie des arts, (47), 14–15.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/va/
https://id.erudit.org/iderudit/58303ac
https://www.erudit.org/fr/revues/va/1967-n47-va1207459/
https://www.erudit.org/fr/revues/va/


De 
Gutenberg 
à McLuhan 

En 1 9 6 2 , on publ ia i t 
à Toron to un l ivre 
s t i m u l a n t i n t i t u l é 
The Gutenberg Galaxy: 
The Making of Typo
graphic Man. S o n a u 
teur, Marshal l M c 
Luhan, a cont inué 
ses recherches sur 
les c o m m u n i c a 
t i o n s , e t a c o n n u 
r é c e m m e n t u n e 
large audience avec 
Understanding Media 
e t The Medium is the 
Massage (en co l labo
ra t ion avec Quent in 
Fiore). 
Il est inut i le d 'es
quisser l 'analyse de 
la méthode de Mc
L u h a n : e n d e u x 
m o t s , il t en te de 
guérir la d ichotomie , 
ce t te malad ie de 
l 'esprit qui cons is te 
a t o u t réduire à deux 
pôles opposés en 
t re lesquels il f a u t 
choisir , (noir-blanc, 
b ien-mal , beau- la id, 
b o n s - m é c h a n t s , 
Est-Ouest, etc.), en 
proposant des as
pects t rès var iés de 
m u l t i p l e s r é a l i t é s . 
A ins i , le sens du re
relat i f redonne au 
monde menta l le dy
nam isme , la v i ta l i té 
et la poésie qui f o n t 
à la f o i s la chaleur 
et la valeur de l 'hu
maine cond i t ion . 
Le c h a m p d ' inves t i 
ga t ion de McLuhan 
est celui des t echn i 
ques d ' i n fo rma t ion , 
qui bouleversent de 
p l u s e n p l u s l e s 
s t ruc tures de la cu l 
ture . D'abord orale, 
puis scr ibale, puis 
l ivresque, la cu l ture 
est-el le en voie de 
d e v e n i r é l e c t r o n i 
que? Passons-nous 
v ra iment du monde 
magique de l 'oreil le 
au monde opaque 
de la v i s ion? 
On d i t que la t y p o 
graphie possède dé
jà le germe de la 
p roduct ion en m a s 

se: la conna issance 
dev ient appl iquée, 
dans la pensée m o 
derne, et la roue o u 
vre la grande ronde 
de l 'engrenage, de la 
mécan ique, de la 
techn ique, de l'élec
t ron ique , de la cy
bernét ique. Cercle 
v ic ieux? L 'homme 
admi re les mach ines 
don t il dev ien t l 'es
c lave et se console 
en pensant qu' i l en 
demeure l ' inventeur. 
La poésie redescend 
dans la rue par les 
chansons. Dét ru i 
rons-nous les b ib l io
thèques avan t de les 
l ivrer à la d iges t ion 
des cellules pho to 
électr iques? Curieu
sement , la peinture 
s 'évade des s t r ic tes 
l imi tes du plan p lat 
à deux d imens ions , 
les tab leauxgagnent 
du relief, s 'an iment , 
bougent , e t f o n t mê
me des bru i ts , s inon 
de la mus ique. La 
v is ion devient sono
re, re t rouve la t r ans 
parence de l 'a lchi 
mie. 

L'écriture a permis 
la f o rmu la t i on pro
gressive et le c las
sement des c o n 
naissances, leur é t i 
quetage, leur mise 
en re lat ion d y n a m i 
que; l ' impr imer ie a 
fac i l i té l 'accumula
t i on sys témat ique 
du savoi r (d ic t ion
naires, encyclopé
d i e s , c l a s s e m e n t 
déc imal ) ; les techn i 
ques audio-visuel les 
donnent aux réser
vo i rs de conna is 
sances une nouvel le 
d imens ion , d y n a m i 
que; et les t echn i 
ques électroniques 
pro longent dans des 
zones encore obscu
res l 'u t i l isat ion des 
é léments du savoir . 
Tout devient , dans 
ce t t e p e r s p e c t i v e , 
u n e q u e s t i o n d e 

c o m m u n i c a t i o n du 
savoir (ou de n o n -
c o m m u n i c a t i o n , e t 
l 'al lusion est bien in 
v i tan te , à ces re
cherches du côté de 
l 'histoire secrète et 
inconnue des h o m 
m e s , d e p u i s 
1 0 0 0 0 0 ans . . . ). 
Naît donc une nou 
ve l l e p h i l o s o p h i e , 
celle des c o m m u n i 
cat ions, de la cyber
nét ique qui f o r m e 
r a i t d e s s c h e m e s 
mentaux en voie de 
remplacer ceux que 
la c o m m u n i c a t i o n 
l i t téraire ava i t d é 
v e l o p p é s d e p u i s 
quelques siècles. 
Tout cela cons t i tue 
la to i le de f ond de la 
vie intel lectuel le ac
tuel le, devenue une 
sor te d 'aventure en 
cont inuel é ta t de c r i 
se, et l 'art, c o m m e 
tou jours dans tou tes 
les c iv i l i sa t ions, as 
sume sa f o n c t i o n 
spéci f ique d'en être 
le miro i r aux m u l t i 
ples et paradoxaux 
ref lets. 

Nous s o m m e s p lon
gés dans un mi l ieu 
général où les i n f l u 
ences s ' e n t r e c r o i 
sent et nous bous
culent, su r tou t sous 
les énormes pres
sions des techniques 
de publ ic i té et d ' i n 
f o r m a t i o n . Et les in 
f luences que nous 
p e r c e v o n s c l a i r e 
ment ne cons t i tuen t 
qu 'une in f ime par t ie 
de c e l l e s q u i d é 
jouent la censure de 
la conscience mais 
qui n'en inscr ivent 
pas mo ins leurs t r a 
ces aux plus secrè
t e s r e t r a i t e s d e 
n o u s - m ê m e . Le 
monde consc ient , le 
monde vis ib le ba i 
gne dans un mi l ieu 
beaucoupplus g rand 
et complexe, milieu 
invisible cons t i tué à la 
fo is du subconsc ient 
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indiv iduel (très per
méable au moindre 
inf lux extérieur)et du 
subconscient col lec
t i f (mun i d 'un hér i 
tage archetypal don t 
on commence à pei
ne à s o u p ç o n n e r 
les r ichesses). 
Il f a u t réf léchir à ces 
nouvelles condit ions 
de cul ture, et ne pas 
perdre de vue (ni 
d'ouïe . . . ) que ce 
sont des condi t ions : 
non pas de nouve l 
les s t ructures, mais 
une aut re d ispos i 
t i on structurel le. Ce 
qu 'on gagne d 'un 
côté, on le perd d 'un 
autre,nous enseigne 
une sagesse t rad i 
t ionnel le qui nous 
prévient du même 
coup cont re la t e n 
ta t i on de l ' infai l l ib i -
I ité ou de la sainteté, 
contre le sys tème 
par fa i t d 'éducat ion. 
L'école peut propo
ser un mi l ieu passif , 
f igé, s tat ique, s a p 
puyant sur les théo
ries mécaniques pé
r imées du XIXe s iè
cle et p roposant la 
concept ion l i t téraire 
d 'un monde linéaire. 
L ' éco le p e u t , pa r 
contre, proposer un 
mi l ieu act i f , an imé, 
d y n a m i q u e , s ' a p -
puyant sur les théo
ries de la re la t iv i té 
et p roposant la sé
duc t ion d 'un monde 
de recherches et de 
découvertes. 
Choisir entre le pas
sé et l 'avenir, t o u t 
en n 'oubl iant pas ce 
que nous rappe l le 
L e w i s M u m f o r d : 
p r e n d r e le t e m p s 
d'analyser le passé, 
pour se procurer le 
recul nécessaire à la 
c o m p r é h e n s i o n du 
présent et au con 
trôle du fu tur . 
Les techniques ré
centes de cybernét i 
que r isquent de fa i re 
oublier le danger de 

réduire la conna is 
s a n c e a u n i v e a u 
p r a g m a t i q u e d ' i n 
f o rma t i ons imméd i 
a t e m e n t u t i l i sab les . 
La cybernét ique est 
un jouet fasc inant , 
mais nos apprent is -
s o r c i e r s ne c h e r 
chent plus la pierre 
p h i l o s o p h a l e sous 
d ' hum ides arcades 
a lch im is tes : ils bâ
t i s s e n t des c y c l o 
t rons . 
Le danger qui guet te 
la pensée d a n s le 
c l ima t technocra t i 
que peut se présen
ter sous deux mas 
ques pr inc ipaux: ce
lui des t rucs , des 
gadgets qui re t ien
nent l ' imaginat ion à 
la sur face des phé
nomènes et empê
chent la réf lexion de 
s 'amorcer ; celui de 
l 'abstract ion mathé
mat ique,qui projet te 
sur la réal i té h u m a i 
ne un voi le de chi f 
f res et d 'équat ions, 
signes cabal ist iques 
àproposdesque lson 
a déjà d i t que les 
s ta t is t iques ne sa i 
gnent pas. 
Laissons de côté les 
f r ivo l i tés de fo i res et 
les gent i l les pet i tes 
t rouva i l les des ra 
yons de br ic-à-brac 
n y l o n m é c a n i s é . 
Nous restent les or
d inateurs électroni
ques; et ils ne sa
vent pas établ i r la 
m é t a p h y s i q u e qu i 
replacerait dans un 
e n s e m b l e e n c o r e 
respirable la prol i fé
ra t ion envahissante 
d e s m é g a t e c h n i 
ques. 

Poursu ivant ses ré
f lex ions sur les rela
t i o n s qu i e x i s t e n t 
entre les techniques 
et les c iv i l isat ions, 
Lewis M u m f o r d a t 
t i re notre a t ten t ion , 
dans un l ivre récent 
int i tu lé à jus te t i t re 
The Myth of the Machine, 

sur la d i m e n s i o n 
p a r t i c u l i è r e de la 
personnal i té huma i 
ne, qui ne saura i t se 
laisser réduire à cel
le d 'un an ima l sa
vant , capable seule
m e n t de f a i r e e t 
d'ut i l iser des out i ls 
et des machines. 
La révolut ion indus
tr iel le poursui t la lo
gique des sciences 
appliquées et prépa
re ainsi l'ère de la 
technocrat ie , où le 
cerveau é lec t ron i 
q u e r e m p l a c e la 
mach ine a calculer 
de Pascal . Gabriel 
Marcel ava i t aussi , 
il y a une générat ion, 
soul igné le danger 
des " h o m m e s c o n 
t r e l ' h u m a i n " . 
Aller p l usv i t ee tp l us 
loin. Grands t r i o m 
phes sur le t e m p s et 
l 'espace. Et pour 
quoi ? Pour des con 
d i t i ons matér ie l les 
de vie plus con fo r ta 
b les , s a n s d o u t e . 
Puis pour en arr iver 
à une c iv i l isat ion des 
loisirs où il faudra 
b ien e m p l o y e r les 
énergies disponibles 
à aut re chose qu'à 
la d e s t r u c t i o n au 
mai l let de bois des 
o b j e t s f a b r i q u é s 
dans une usine a u 
tomat ique . 
La personne huma i 
ne t rouve peut-être 
sa qual i té par t i cu 
l i è re a i l l e u r s q u e 
dans le réseau ou t i l -
t e c h n i q u e - m a t h é 
mat ique? Plus i m 
p o r t a n t e s que les 
act iv i tés de produc
t ion sont les ac t i v i 
tés de symboUsa
t ion , c o m m e l'art. 
Quand McLuhan d i t 
que g r a n d i r c ' e s t 
consent i r à l 'absur
dité, il soul igne l ' im
por tance des zones 
de t r a n s i t i o n , des 
r i t e s de p a s s a g e . 
E n t r e l ' a b s u r d i t é 
magique du monde 

de l 'enfance et l 'ab
surdi té logique du 
monde de l 'adulte, il 
y a la zone s ign i f ian
te , parce qu'al lusive, 
parce que symbo l i 
que de l 'art. 
En j u x t a p o s a n t 
d 'une façon s t i m u 
lante des c i ta t ions , 
des images et des 
commenta i res , Mc 
Luhan nous propose 
une nouvel le aven 
t u r e de r é f l e x i o n . 
Son sens de la fo r 
mule f rappan te met 
souvent sa pensée 
en d i f f i cu l t é : comme 
d ' a u t r e s p h i l o s o 
phes, il pro je t te sur 
la réal i té observée 
un réseau d' idées 
qui r isquent de dé
fo rmer cet te réal i té 
e t d ' en p r é s e n t e r 
une image morce 
lée et tordue. Ma is 
le r isque f a i t part ie 
i n t é g r a n t e d ' u n e 
aventure. Il d i ra, à 
propos de l 'éduca
t ion : " T h e young t o 
day w a n t roles, they 
do not w a n t j obs " . 
Assumer l ibrement 
une fonc t i on ut i le, 
dans un ensemble 
o r g a n i q u e , e t n o n 
pas seulement de
v e n i r un n u m é r o 
dans une chaîne de 
product ion . 
A l'aube de la c i v i l i 
sat ion de la cyberné
t ique et des méga
techniques, l 'art de
meure plus que j a 
mais la bouée de 
s a u v e t a g e , c e t t e 
évas ion, hors de la 
r é a l i t é a p p a r e n t e 
d e s p h é n o m è n e s , 
vers une réal i té a u 
tre, moins super f i 
cielle, plus cont inue, 
celle des symboles, 
des signes, des gr i 
moires, dans la fer
t i le pénombre de la 
magie où les ca ta 
c lysmes a tomiques 
n o u s i n v i t e r o n t à 
retourner b ientôt . 

Guy Robert 
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