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INTRODUCTION

J'ai  chois i  comme obiet  pour tenter une approche sémiot ' ique de

la  conrmun ica t ion  f i ' lm ique,  un  cour t  mét rage d 'A lexandre  As t ruc  "Le

Rjdeau Cramois j " ,  in te rpré ta t ion  d 'une nouve l le  du  même nom de Barbey

d 'Aurev i l l y ,  pub l iée  en  1 .874 ,  p remie r  des  s ix  tex tes  du  recue i l  :

"Les - -Q i -g lo l iqueJ ' (1 ) .
En  f  a i t  ma ten ta t i ve  se ra  doub lement  l im i tée .  D 'une  par t  j e  n 'a j

re tenu que deux  des  quat re  sources  pr inc ipa ' les  de  la  s ign ' i f i ca t ion  :  la

paro le  e t  I ' image .  J 'a j  dé l ibé rément  ignoré  la  mus ique  e t  l es  b ru i t s '

Je  su is  consc ien t  de  me pr iver  par  là -même de I 'appor t  sémant ique im-

por tan t  qu ' i l s  cons t i tuent .  Toutes  propor t ions  gardées ,  le  b ru i t  es t  à

f  image ce  que la  mus ique es t  à  la  langue,  dans  la  mesure  où  le  p remier

es t  réa l i sé  à  I ' a ide  de  "s ignes"  à  t ravers  lesque ls  on  reconna î t  " im-

méd. ia tement "  des  phénomènes du  monde,  I 'au t re  n 'au tor ise  ce  déch i f f re -

ment ,  quand i l  es t  poss ib le ,  que par  une opéra t ion  qu i  requ ie r t  une

compétence du décodeur.  Je les ignore cependanttparce que ie postule

que la  pu issance des  deux  composantes  re tenues es t  su f f i san te  pour  per -

met t re  l ' approche du  fa i t  communica t ionne ' l  qu i  m ' in té resse.

Je  ne  v ise  d 'au t re  par t ,  que que lques  uns  seu lement  des  ac tes  du  t rans-

fe r t :  ceux  qu i  touchen t  à  la  réa l i sa t jon  des  "e f fe ts  de  sens"  par  la

combina ison de  ces  deux  sys tèmes e t  à  leur  t ransmiss ion ,  e l le -même l i -

m i tée  à  que lques  re la t ions .  I l  s 'ag i t  de  ce l les  qu i  un issen t  le  réa l i -

sa teur ,  émet teur  du  message e t  1e(s )  spec ta teur (s ) ,  récepteur (s ) ,  les

ac teurs  en t re  eux  e t  les  échanges éventue ls  en t re  ces  deux  pô les '

Mon propos  n 'é tan t  pas  de  comparer  l ' oeuvre  de  Barbey  d 'Aurev i ' l1y

à  ce l le  d 'A lexandre  As t ruc ,  les  c r i tè res  de  mon cho ix  n 'on t  de  ce  fa i t

(1 )  Barbey  d ,Aurev i l l y .Oeuvres  Romanesques  Complè tes .  Tome 2 .  La  P lé ia -
a;, Pâris, 1966, ÉagFTlÆ6'.
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aucun rappor t  avec  la  f idé l i té  de  l ' i n te rpré ta t ion ,  n i  avec  sa  va leur

h is to r ique ou  es thé t ique.

Je  n 'env isagera i  que  ce t  ob je t - là ,  rédu i t ,  comme je  v jens  de  le  d i re ,

à  ses  deux  composantes  pr inc ipa les  e t  du  seu l  po in t  de  vue sémio t ique.

A  l ' excep t ion  de  la  méthode  que  j ' a i  cho is ie ,  j e  n ' i n t rodu i ra i  donc  que

t rès  peu d 'é léments  ex tér ieurs  au  réc i t  pour  en  sa is i r  le  fonc t ionne-

ment  e t  encore  ne  le  fe ra i - je  que dans  le  seu l  bu t  de  garant i r  cer ta i -

nes  in te rp ré ta t ions .  C 'es t  a ins i  que  j ' évoquera i  S .  F reud  e t  l e  D ic t ion -

na i re  des  Symboles  de  J .  Cheva l ie r  e t  A .  Gheerbran t .  Ce la  rev ien t  à  d i -

re  que,  le  p lus  souvent ,sauf  except ion ,  je  respec tera i  le  p r inc ipe  de

la  c lô tu re  du  tex te ,  que la  ré fé rence de  mon t rava i l  n 'es t ,  par  consé-
quen t  n i  l a  nouve l lé  de  Barbey  d 'Aurev i l l y ,  n i  l e  f i lm  d 'A lexandre

Astruc mais le montage de photograrnmes que j 'a i  t i ré de ce dernier et
qu i  f igurera  en  annexe.

J 'a i  u t i f i sé  pour  représen te r  le  f i lm  sous  Ia  fo rme d 'un  montage

d ' images  f j xes ,  une  cop ie  en  16  m/m,  no i r  e t  b1anc ,  m ise  à  ma d ispos i -

t i on  par  l ' 0 .R .0 .1 .E . I .S .  de  Nancy .  J 'en  a i  t i ré  les  que lques  560  pho-

togrammes sous- t j t rés  de  mon corpus ,  f f i ' appuyant  pour  les  é tab l i r  sur  le

texte du scénar io du réal isateur publ ié dans I 'Avant-Scène__d-U_Clqérnq en

1e64  (1 ) .

Je  me su is  éga lement  serv i  d 'une cop ie  du  f i lm sur  bande v idéo-

graph ique,  t rans fer t  qu i  m 'a  g randement  fac i l i té  le  découpage du  tex te

et la sélect ion des photogrammes.

I l s  représenten t  au tan t  que fa i re  se  peut ,  les  jns tan tanés  les  p lus  con-

densés  ou  les  p lus  représenta t i f s  des  segments  qu ' i l s  remplacent ,  so j t
pour noter des états ou des act ions des actants soi t  des paysages ou

des ob je ts .  G loba lement  cons idérés ,  i l s  voudra ien t  t radu i re  1a  s t ruc tu re

e t  l ' a tmosphère  du  f i lm .

Je  me doute  b ien  que,  amputée du  mouvement  e t  de  la  paro le ,  c 'es t -à -d i re

de  tous  les  é léments  v i van ts ,  ma recons t ruc t ion  n 'a  p lus  r ien  d 'un  f i lm ,

e l le  n 'a  r ien  non p lus  d 'un  roman-photograph ique e t  do i t ,  PâF conséquent

ê t re  tenue pour  un  ou t i l ,  sans  p lus .
. \. , ^

1 , t
t l  \

, -L

(1 )  Avant  Scène du  C inéma1964.
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I l  m 'a  paru  jn té ressan t  de  cho is i r  ce t te  oeuvre - là  parce  qu 'e11e

es t  à  la  fo i s  muet te  e t  pa r lan te ;  à ' l ' excep t jon  d 'un  r i re ,  l es  ac teurs

n 'y  p ro fè ren t  aucun son.  Tout  le  contenu l ' i ngu is t ique es t  donné par  un

réc i tan t ;  des  passages en t ie rs  de  I 'ac t ion  sont  dépourvus  de  commen-

ta i re .  A  cause de  ce la ,  i l  é ta i t  s ign i f i ca t i f  de  vo i r  cornment  les  ima-

9€S,  i c i  e t  là ,  se  chargea ien t  de  1a  produc t jon  des  "e f fe ts  de  sens"

que je  cherche à  sa is i r .

Une au t re  ra ison  qu i  m 'a  pouSsé dans  ce  cho jx  es t  un  commenta i re

d 'A lexandre  As t ruc  lu i -même à  p ropos  de  son  f j lm :  "F ina lement  le  seu l

e f fo r t  que j 'a ' i  fa i t  a  é té  de  découper  le  tex te .  Une ana lyse  du  tex te

avec  I ' appare i I "  (1 ) .

I l  s 'ag issa i t  d 'une en t repr ise  v isan t  à  t ra i te r  la  caméra  cornme un s ty -

log raphe .  L 'e f fo r t  é ta i t  d 'au tan t  p lus  r i che  qu ' i1  se  tou rna i t  ve rs  une

"éc r i tu re  f j lm igu€" ,  ten ta t i ve  avouée  donc  d 'ass im i la t jon  de  la  caméra

à ' la  p lume,  p lus  encore  vo lon té  d 'u t i l j se r  f  image  cornme un  langage ,

assor t je ,  semble- t - i1 ,  du  souc i  cons tan t  d 'ê t re  compr is ,  de  fo rmer ,  en

même temps que le message se dél jvre, ' la compétence du spectateur à son

décodage.

Etan t  donné que le  langage des  imageS,  S ' i l  en  es t  un '  ne  repose ac tue l -

lement  su r  aucune  conven t ion  o f f i c ie l l ê ,  QU ' i l  n 'ex is te  pas  vér i tab le -

ment  de  code reconnu e t  app l iqué e t  que,  néanmoins ,  les  réa l i sa teurs ,

aux dj f férents moments de leurs intervent ions les chargent de fonct ions

qu i ,  j e  m 'e f fo rce ra i  de  1e  mont re r ,  l es  é r igen t  à  la  d ign i té  du  s ign i -

f i an t ,  i 1  fau t ,  S ' i l s  veu len t  que  leu r  "message"  passe ,  doub le r  leu r  e f -

fo r t  c réa t i f  ou  ar t i s t ique  d 'une pédagog ie .

Cet te  in ten t ion  m'a  paru  sens ib le  chez  A lexandre  As t ruc  qu i  m 'o f f ra i t

du même coup, une occasion de réf léchir  à quelques procé!és {e la codi-

f i ca t ion  de  I ' un ive rs  ana log ique  e t  aux  p rob lèmes  pédagog iques  qu 'e l le

pose .  D 'au t re  par t ,  l e  ca raCtè re  "C laSs ique"  du  f i lm ,  vo is in  SOuven t  du

théât re ,  con t ien t  des  "e f fe ts "  appar tenant  à  une sor te  de  d ic t ionna i re

v i r tuè i  du  c inéma e t  du  théât re  qu i  lu i  donnent  une d imens ion  supp lémen-

(1) Etudes Cinématographiques n" 3/4,  2e t r imestre 1960, pages t42-164.
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ta i re  in té ressante  à  é tud ie r .

A ce propos, ie voudrais tout  de sui te noter que 1e sVst!_q9_ Lg0_l ique,
en  tan t  que te l ,p résupposé,  s i  I ' on  admet  que f  image es t  un  procès ,

peut être décr i t ,  par hypothèse, comme un ensemble "mémorisable" de pa-

radismel provenant 9.-19! ." f1:  g i f lé. :ntes.  Les uns t i rent  leur or is ine
d 'un  fonds  cu l tu re l  co lnmun,  i1s  sont  a l imentés  par  tous  les  symboles

donnés Jun,  ,n .  cu l tu re  donnée,  les  au t res  sont  les  symboles  cons t ru i ts

par le réal isateur dans la dynamique même du procès ;  
' les 

deiniers en-

f in ,  son t  i ssus  de  tou tes  les  p rodugt ions  concernant  I ' imag ina i re  e t  qu i

pour  des  ra isons  indéterminées  s ' imposent  comme des  s ignes .

Cet  ensemble  sys témat ique peut  permet t re  la  p roduc t ion  d 'un  d jscours

image,  à  cond i t i on  qu ' i1  se  syn tagmat ise  dans  un  p rocès ,  c 'es t -à -d i re

que, de même que celui-c i  présuppose 1e système qui  le nourr j t ,  de même

i l  p résuppose  la  g rammai re  qu i  I ' o rdonne .0n  pos tu le  a lo rs  qu ' i l  ex is te

une te l ' l e  rég lementa t ion ,  p rés idant  à  la  man i fes ta t ion  du  d iscours ,

qu 'e1 le  se  repère  en  par t i cu l ie r  dans  un  j t i né ra i re  v i sue l  imposé  au

specta teur  (une tou te  p remière  règ1e sera i t  par  exemple  l 'ob l iga t ion  de

regarder  à  gauche ,  acqu ise  à  1 'éco le ,  dans  1 'appren t i ssage  de  la  lec tu -

re ) .  Ma is  les  commenta i res  que  je  fe ra i  dans  ce  f i lm-1à ,  qu i ,pour  le

moins ,  sera  cons jdéré  au  dépar t  de  l 'ana ' l yse  e t  pour  sa  p lus  g rande par t ,

corme un id io lec te ,ne  vaudront  que pour  lu i ,  en  tou t  cas  pour  tou t  ce

qu i  con ié ine  l i  îo . tu t ion  des  synbo les  "cons t ru i ts "  par  l ' au teur ,  les

aut res  va lan t  nécessa j rement ,  parce  qu ' ' i ' l s  son t  p lus  ou  moins  conven-

t ionna l isés ,  pour  des  é léments  acceptés  du  sys tème.  Ce la  imp l ique donc

que,  de  tou te  man ière ,  je  cons idère  qu ' i1  ex is te  un  langage image.

Les photoglgyes de mon corpus ne sont ni  des "segments minimaux"

n i ,  par  conséquent ,  au  p lan  du  contenurdes  " t ra i ts  d is t inc t i f s "  de  la

subs tance du  s ign i f ié  d 'un  s igne (n iveau du  morphème)  e t  re la t i vement

à  un  ensemble  donné de  s ignes  (1 ) .  I l s  ne  sont  donc  pas  des  "sèmes"  au

(1)  B.  Pot t ie r ,
R.  Mar t in  in
L976, page 1

t i on ,  c i té  parL in u is t ique  Généra le ,Théor i  e
nf iencé. Antonymie e ar

et  Descr i
- ;  K l  i ncks ieck ,
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ce lu i  de  A . J .

s i gn i f i ca t i on "

Gre imas ,  c ' es t - à -d i r e  des

fo rmen t  des  tex t -es  don t  l e  s ta tu t  séman t ique

Au  p1  an  f  o rme l  ,  
' i  1s  son t  comparab  I  es  tan tô t  à  des  pa rag raphes  ,  t a r r tô t

à  des  ph rases ,  sans  j ama i s  pouvo i r  ê t r e  ass im i l és  n i  aux  uns ,  n i  aux
au t res .  I  l s  cons t i t uen t ,  au  t o ta l  ,  des  

_u1 i t és  
i ndé te lm inées ,  r épondan t

assez  b i en  à  l a  dé f i n i t ' i on  que  T .  Todo rov  donne  du  t ex te :  " La  no t i on
de  t ex te  ne  se  s i t ue  pas  su r  l e  même  p lan  que  ce l l e 'Oe  f f r . ase  (ou  de
p ropos i t i on ,  de  syn tagme) ,  en  ce  sens  l e  t ex te  do i t  ê t r e  d i s t i ngué  du
pa rag raphe ,  un i t é  t ypog raph ique  de  p ' l us i eu rs  ph rases .  Le  t ex te  peu t

co lnc i de r  avec  une  ph rase  comme avec  un  l i v re  en t i e r .  I l  se  dé f i n i t  pa r

sa  c l ô tu re "  ( 1 ) .  Un  pho tog ramme seu l  p résen te  t ou jou rs  à  que lques  de -
g rés  une  au tonom je  e t  une  c l ô tu re ,  ca rac tè re  qu ' i 1  pe rd  l e  p l us  souven t
dès  qu 'on  l e  r é i n tèq re  dans  l a  séquence  d ' images  d ' où  i l  a  é té  t i r é .
Autonomie ne s ign i f  ie  pas,  en ef fe t ,  indépendance,  l - .  ph_g=t=ggïm1e.  est

! , 1u l .T . l t  spéc i f i ab le  pa r  ce  doub le  t r a i t :  son  au tonom ie  i n te rne  e t
sa  d fpen !an9e  ex te rne .

Ma i s ,  pas  p l us  qu ' i 1  n ' es t  ass in r i l ab l e  à  l a  ph rase ,  i r  ne  l . es r  au
"p l  an  c ' i nématog raph ique"  :  un i té  syn tagmat ' i que  ou  :  "b loc  de  réa l . i t é
qu i  es t  ac tua l i sé  dans  l e  d i scou rs  avec  son  sens  comp le t "  ( 2 ) .  Tou te -
f o i s ,  i l  o ccupe  na tu re l l emen t  l a  p l ace  d ' un ' i t é  m in ima le  phys iquemen t

i nsécab le  dans  l ' é conomie  géné ra le  du  f j lm .  Au t remen t  d i t ,  1e  pho tog ram-

I  r .  ne  cons t ' i t ue  pas ,  géné ra lemen t ,  une  un i t é  pe r t i nen te .
i  I 1  ne  peu t  j ama i s  r éun i r ,  au  p l an  de  I ' exp ress ion ,  1es  qua t re  subs tan -

ces  spéc i f i ques  suscep t i b l es  d ' ac tua l i se r  un  sens  comp le t  ( 3 ) ,  c ' es t -

,  à -d i r e  l ' image  pho tog raph ique  mouvan te ,  l e  son  phoné t i que ,  r e  son  mu-
I

!  s ' i ca l ,  l e  b ru i t .  Ma i s  j l  peu t  équ i va lo i r  à  un  p l an  s i  ce l u ' i - c i  p résen te
T

Ii

(1 )  0 .  Ducro t  e t  T .  Todorov ,  l i g t ionna ' i re  des  sc iences  du  langage ,  par i s ,
Seu i l  ,  1972 ,  page  375 .

(2 )  ç .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign  j f  i ca t ' i on  au  c inéma,  par i s ,  K l  i ncks ieck ,
1975, Tom 

-

(3 )  J .  REY-DEB0VE.  Recherches  sur  les  sys t -è ! les  s ' ign i f  . ian ts ,  Sympos ium der J .  ' \ L r - u L u v v L .  K e C n e r C n e S  S U f  l e S  S y S l e m e S  S ' l g n l l l a n t S ,  S y m p o S t U
Varsov ie .1968 .
pou r  l ' ana l yse  du  f j lm .
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une même act ion dans un même espace spat io- temporel ,  pr ise en charge
par  un  ou  p lus ieurs  personnages f j xes .  Le  schéma c j -dessous  permet  de
le  sa is i r  dans  l ' a rch j tec tu re  g loba le  du  f i lm  :

F i  lm

Photogr

En tou t  é ta t  de  cause,  i1  peut  ê t re  cons idéré  so i t  comme une
un i té  s imp le  ou  complexe du  d iscours  f  i  lm jque, rcornme je  le  mont re ra i
p lus  1o in .  (page  170  e t  su iv . )
Rédu i t  à  sa  p lus  s imp le  express ion ,  i l  vau t  1 . /24ène de  seconde de  I 'ac -
t ion  qu ' i l  représente ,  ce  qu i  cor respond à  la  v i tesse  de  dé f i lement
d 'une image devant  I 'ob tura teur  de  la  caméra .
Dans le  montage en  annexe,  on  remarquera  qu ' i l  es t  repéré  par  des  ind i -
ca t jons  concernant  la  durée  du  segment  auque ' l  i1  appar t ien t rou  ce l le
des plans et  des séquences qui  ' le 

comprennent.
ces  ind ica t ions  ch i f f rées  ne  sont  pas ,  cependant ,  t rès  p réc ises .  Je
n 'a i  pas  pu  d isposer ,  comme i l  au ra i t  fa l l u  d 'une  tab le  de  montage  per -
fec t ' ionnée.  Au res te ,  ces  in fo rmat ions ,  concernant  p lu tô t  1e  "s ign i f ian t "
jn te rv iennent  g loba lement ,e t  une impréc is ion  de  I 'o rd re  du  quar t  de  se-
conde  ne  mod j f ie  pas  cons idérab lement  la  s ign i f i ca t ion  de  l ' é tude .  0n
se servira de ces données comme de renseignements sans prétent ion mathé-

mat ique,  des  ordres  de  grandeur  p lu tô t .

Le  f i lm,  d 'au t re  par t ré tan t  anc ien  ava i t  sub i  de  nombreuses  dé tér io ra-
t ions  au  cours  de  sa  car r iè re  dans  les  sa l les  obscures ,  d 'où  la  mauva ise
qual i té des photogramnes qui  perdent encore de leur déf in i t ion au cours

pl  an

/'
,"
amme I
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des  opé ra t i ons  de  rep roduc t i on ,  no tanmen t  pa r  1a  pho tocop ie .

Le  t ex te  d i t  pa r  l e  r éc i t an t ,  quand  t ex te ' i l  y  ava i t ,  a  é té  no té  aux

d i f f é ren ts  momen ts  de  sa  p roduc t i on .  Les  pauses  dans  1a  pa ro le  on t  é té

s i gna lées  à  l ' a i de  de  t i r e t s .  La  co înc idence  t ex te / image  é tan t  bonne ,

on  pou r ra  I  ' u t i  l ' i se r  pou r  1  ' app réc ia t i on  des  re l  a t i ons  i n te r cod iques .

Le  cho ix  e t  l e  nombre  de  pho tog rammes  voudra ' i en t  rend re  sens ib le  à  l a

f r agmen ta t i on  de  l a  r éa l i t é  pa r  l e  c i néas te ,  aux  man ipu la t i ons  qu i ,  au

p lan  pédagog ique  en  pa r t j cu l j e r ,  l u j  pe rme t ten t  d ' assu re r  l a  me j l l eu re

e f f i cac i t é  à  son  message ,  e f fo r t  repé rab le  au  n i veau  de  l a  m ise  en  scè -

ne  d ' abo rd ,  de  l a  p r i se  de  vues  e t  du  mon tage  ensu j t e .

La  m ise  en  scène  cons t i t ue ,  comme au  théâ t re ,  1a  syn tagmat i sa -

t i on  des  é l émen ts  cosmo log iques ,  l i ngu i s t i ques ,  soc io l og iques ,  e t c . . .

don t  l a  "mu l t i t ude  des  couches  sémjo log iques "  (1 )  se  donne  comme mat jè -

re  "p ré fo rmée"  à  l a  caméra ,  au  cou rs  des  p r i ses  de  vues .  Le  p rodu j t  ob -

tenu  é tan t ,  à  son tour ,  " recomposé"  en  labora to ' i re  pendant I  'opéra-

t i on  du  mon tage .  Chacune  de  ces  é tapes  ch rono log iques  fo rme  ce  que

j ' appe l  l e ra i  un  deg ré  de  I  " ' ' i côn i sa t ' i on " .

C'est ainsi que 1 'on reconnaîtra, u, prgtrgl=95pf.é_*!g..,! l icônisa-

j, jg, celui de la 
[j.-sJ..: l j ::Iu, 

à travers 1es photogrammes,des scènes

ent iè res ,  des  f ragments  de  scènes,  des  mouvements  f igés ,  des  ob je ts ,

des  personnages  :  man j fes ta t ions  a r t j f i c ie l l ement ' i so lées ,  su réva luées
par  le  t rava j l  de  sé lec t jon  que  j ' a ' i  e f fec tué :  in te rp ré ta t ion  sub jec t i -

ve  dont  i l  faudra  ten i r  compte  au  moment  de  la  dé terminat ion  des  va leurs

du  f i lm .  Ma is  qu i  pe rmet t ra ,  à  ce  s tade ,  le  p lus  p rès  de  la  " représen ta -

t ion"  e t  l e  p lus  é lo igné  de  l ' a r t  de  la  "p résen ta t ' i on"  qu 'es t  l e  c jnéma,
(2 )  de  se  rendre  compte  de  la  mu l t jp l i c i té  de  " réseaux  de  s ign i f i ca t ion"
que  comprend  l ' un ive rs  humajn"  (3 ) .

(1)

(21

A.  l - l e lbo ,  Sémio log ie  de  la  Représen ta t ion ,  Complexe ,  Bruxe l les ,  1975 ,
page 62

Mike l  Duf renne,  Phénoméno log ie -  de  I 'expér ience es thé t ique,  c i té  par
A .  He lbo ,  op .c j@

L.  Porcher ,  In t roduc t ' ion  à  une Sémio t jque des  images,  D id ie r ,  Par is ,
1976, page 1-

(3 )
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nr*9:g*tèT. d9g:9 d9_l__lgg11t_g-tjqn, celui de la p[:S. jg. vggg., on pour-

ra obsei ïer  les mouvements arrêtés des appare' i ls ,  les angles de pr ises

de  vues ,  1es  "e f fe ts "  d 'op t ique  e tc . . .  ;  où  I ' image  p rend  sa  fo rme.

,"  p i I i * -9: ,gfé est  celuj  où le f i lm est*"c,onst lu_i !" ,  celui  où,  S€-

lon  C.  Metz ,commence le  vér i tab le  langage f i lm ique,  dans  la  iux tapos j -

t ion  ou  I 'emboî tement  des  p lans  e t  des  séquences .

A ce  propos ,  je  pose comme pos tu ' la t  que les  é léments  des  t ro is  degrés

de  I ' i côn ' i sa t  j on  son t  tous  " in ten t  jonne ls "  au  mo ' ins  dans  leu rs  g randes

l ignes, 9u' i ls  répono.nt  tôî l f f i f f i tàté de communiquer quelque cho-

se .  Le  re fus  de  ce  pos tu la t ,  pour  un  f i lm comme le  R ideau Cramois i  me

semble rendre extr€mement préca' i re I '  jdée même de langage cinématogra-

ph ique  e t  l e  l i v re r  en t iè rement  ou  p resque  à  la  s ign i f i ca t ion  invo lon-

ta i re  ou  au  hasard .

L 'ob je t  de  mon é tude a ins i  posé e t  les  ra isons  de  son cho ix  dé-

te rminées ,  je  rev iendra i  à  mon su je t  pour  fourn i r  que ' lques  exp l i ca t ions

suscep t ib les  de  l ' éc la i re r  un  peu ,  de  p réc ' i se r  la  méthode  que  je  su iv ra i

e t  pour  en  sou l igner  le  bu t .

En  f  a i t ,  j e  I ' a i  dé jà  s igna ' lé ,  1 'approche  de  la  commun ica t ion  f  i ' lm ique

v ' i sée  es t  pa r t ie l l e .  Ma is ' i l  n 'en  conv ien t  pas  mo ins  que  je  p réc ise  ce

que i 'en tends  par  "cgryn j l jg * i9_Jr l '  pu isqu 'auss i  b ien  I  a  no t ion  es t  vague,

qu 'e ' l 1e  peu t  ê t re  " in f léch ie  dans  des  d j rec t ions  t rès  va r iées"  (1 ) .

Par le r  de  "communica t  jon  f  j  lm ique"  c 'es t  con férer imp l  i c ' i tement  une

fonc t jon  soc ia le  à  I ' image ,  c 'es t  l ' admet t re  comme "paro le  pour  au t ru i " ,

comme moyen d' ' intercompréhension et  cela,  certes,  est  conteStable,  quand

on sa j t  que la  re la t ion  ne  peut  guère  ê t re  qu" 'un jd ' i rec t ionne ' l le " ,

qu 'en  dehors  de  la  c r i t i que  spéc ia l i sée ,  I ' i n fo rmat ion  en  re tour  es t  jm-

poss ib le  ou  presque à  sa is j r .  Ma is ,  p ' lus ' la rgement  on  peut  admet t re  avec

R.  Escarp i t :  "0n  commun ' ique  pour  ag i r  su r  Ia  re la t ion  soc ia le ,  pour  se r -

(1 )  0 .  Ducro t ,  D i re ,  ne  pas  D i re ,  Par j s ,  Herman,1972 ,  page  1 .
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v i r  un  p ro je t  de  soc ié té  p lus  ou  mo jns  consc ien t .  L ' i dée  expr imée par

I 'Ang la is  J .L .  Aus t jn  que :  "d i re ,  c 'es t  fa i re "  do i t  ê t re  poussée  jus -

qu 'à  ses  u l t imes  conséquences"  (1 ) .

Dans ces  cond j t ions  le  schéma c l  ass ' ique  :

Emetteur
Î

I
I

I

- - - - - - - t  Message - - - - - - - t  Récepteur
I

i
I

i n fo rma t ion  en  re tou r  6 - - - - - - - r ve - - - - - - -

peut  par fa i tement  s 'app l  iquer  au  c inématographe dont  on  connaî t  I ' ac -

t jon  su r  l ' homme,  sou l ignée  par  Cohen  Séa t  e t  Fougeyro l las  (2 ) :  "0 r

l ' j n fo rmat ion  v j sue l le  lo jn  de  re f lé te r  e t  d 'expr imer  pour  a jns j  d i re ,

pass' ivement les rapports fondamentaux de l 'homme à son environnement

e t  des  jnd jv jdus  en t re  eux ,  tend à  les  dé termjner  ou ,  p lu tô t  à  les  sur -

dé term' iner  d 'une man ière  à  la  fo is  complexe,  mass ive  e t  déc is ive" .

Je  me bornera i ,  quan t  à  mo j ,  à  l ' é tude  de  la  re la t jon  l j néa i re  émet -

teur  -  message -  récepteur  e t  du  seu l  po in t  de  vue des  t rans fer ts  d 'e f -

f  ets de se_ns.
ffie.:::î-.:

L 'ob je t  du  t rans fer t

le  contenu au  n iveau

étant 
' le 

message, i  I  f  aut  déjà

ensu' i te au n i  veau de

pourra en appréhender

g loba1 du  f i1m,  dans  sa  fo rme

ses  expans ions  u l t imes ,  c 'es t

la  t ransmiss ion .

essayer  d 'en  dé f in i r

la  p lus  condensée e t

a lo rs  seu lement  qu 'on

Pour  a t te ind re  ces  bu ts ,  j ' u t i l i se ra i  l a  méthode  de  I ' ana lyse  de

la  sém' io t ique nar ra t i ve  e t  d iscurs jve  mise  en  p lace  par  A .J .  Gre imas

fondée sur  le  p r inc ipe ,  sou l igné par  0 .  Ducro t rgue 1 'é lément  p résuppose

(1)  R.  Escarp ' i t ,  Théor je  généra le  de  I ' l n fo ryqat ion  e t  de  1a  loqqun jca t ion '
Par is ,  Hâchét

(2 )  G. Cohen Séat et  P .  Fougeyro I  
' l  
as ,

Denoe l ,  1961 ,  page  13 .
C inéma e t  Té lév is ion ,  Par i s ,
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1e sys tème (1 )  (2 ) .

Je  me permet t ra j ,  tou te fo is ,  en  ce  qu i  concerne les  un i tés  min jma les

de la  S ign i f i ca t ion ,  un  cer ta in  nombre  de  " réSerVeS"  no tarnment  au  Su-

je t  de  la  no t ion  de  jsELdont  je  d is ,  tou t  de  su i te ,  me ré fé ran t  en

par t i cu l ie r  au  t rava i l  de  R .  Mar t in  (3 )1que  je  ne  le  t i ens  pas  pour

une  un i té  m jn ima le  insécab le  de  la  s jgn i f i ca t jon ,  c 'es t -à -d i re  pour  un

"noème " .

Le  cho ix  de  la  méthode en  ques t ion  pose d 'au t res  prob lèmes impor tan ts ,

en t re  au t res  ce lu i  de  son appropr ia t ion  à  la  na ture  b icod ique du  mes-

sage .  En  e f fe t ,  s j  Ia  méthode  e t  Ia  f i ngu is t ique  s t ruc tu ra le  qu ' i  1a

présuppose sont  par fa i tement  adaptées  à  1a  composante  l ingu is t ique du

ressage,  s i  encore  on  peut  1 'app l iquer  sans  prob lème à  la  composante

nar ra t i ve  du  réc i t ,  indépendamment  des  suppor ts  d iscurs ' i f s ,  e l le  ne

I 'es t  pas ,  de  ce  po in t  de  vue sur tou t ,  à  1a  composante  image.

Je  va is  donc  ê t re  amené à  u t i l i se r  une méthode e t  des  ou t i l s  qu i  n 'on t

pas  é té  pensés  pour ' l ' ob je t  auque l  i e  les  app l ique .  Le  p r inc ipe  d 'ana-

log ie  me permet  cependant  de  lever  p rov iso i rement  1a  d j f f i cu l té .  C 'es t -

à-dire que je posera' i  les deux systèmes en cause comme homologables :

le même type de relat ions combinatojres est  censé se retrouver de part

e t  d 'au t re .

Je  m'ob ' l ' i gera i ,  fau te  de  mjeux ,  à  p rendre  ce t te  pos j t ion  au  dépar t  de

1 'ana lyse lb ien  que  je  ne  la  t i enne  que  p rov iso i rement ,  aver t i  des  dan-

gers  qu 'on  cour t  à  s 'en fermer  dans  un  sys tème hypothé t ico-déduct i f  non

fondé  sur  I ' expér ience  (4 ) .

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Sémant ique  S t ruc tu ra le ,  Par i s ,  La rousse ,  1966
A.  e t  D .  Pu t t .@ Par is ,  Seu i1 ,  1978 .

(2 )  0 .  Ducro t ,  Le  S t ruc tu ra l i sme en  L jngu is t ique ,  Po in ts ,  Seu i1 ,  Par i s ,
1968,  page 44 .

(3 )  R.  Mar t in ,  In fé rence,  Antonymie ,  Paraphrase,  oP.  c i té ,  page 138 '

(4 )  G.  Moun in ,  In t roduc t ion  à  la  Sémio log ie ,  Par i s ,  M inu i t '  1970 ,  page
99 .
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0n trouvera donc, en annexe, le montage de photogrammes accompagné du
tex te ,  t ranspos i t ion  de  la  bande sonore  e t  des  annota t ions  concernant

la  durée  des  segments  à  l ' éc ran  (1 ) .

Je débuterai par une upp-fg.glg.J:Ligltgy. du f j lm af in de déter-

miner  les  va leurs  1og ' i co-sémant ' iques  dont  i l  es t  le  dép lo iement ,  e t

auss i  pa rce  que  1a  con t r ibu t ion  de  la  nar ra t i v i té  e t  de  la  d iscurs iv i -

té  à  la  conna issance des  ob je ts  i côn ' iques  me semble  dé terminante .  Cet -

te  p remière  approche me para î t  d 'au tan t  p lus  ind iquée que la  nar ra t i v i -

té  es t  indépendante  des  sys tèmes qu i  la  man j fes ten t .  Ces  types  de  s t ruc-

tu re ,  comme le  fa i t  remarquer  A .J .  Gre imas :

"peuvent  se  rencont re r  a i l leurs  que dans  les  man i fes ta t ions
du sens  s 'e f fec tuant  à  t ravers  les  langues na ture l les ,
dans  les  langages c inématograph iques  e t  on i r iques ,  dans  la
pe ' in tu re  f igura t ive .  Ma is  ce la  revena i t  à  reconnaî t re  e t  à
accep te r  la  nécess j té  d 'une  d is t inc t ion  fondamenta le  en t re
les  deux  n iveaux  d 'ana lyse ,  un  n iveau  apparen t  de  la  nar -
ra t i v i té ,0ù  les  d ive rses  man i fes ta t ions  de  ce l le -c i  son t
soumises  aux  ex igences  des  subs tances  l ingu is t iques  à  t ra -
ve rs  lesque l les  e l le  s 'expr ime,e t  un  n iveau  immanent  cons-
t i tuan t  une sor te  de  t ronc  commun s t ruc tu re l  où  la  nar ra -
t i v j té  se  t rouve s i tuée e t  o rgan isée an tér ieurement  à  la
man i fes ta t ion .  Un n jveau sémio t ique commun es t  donc  d is -
t i nc t  du  n iveau  l i ngu is t ique  e t  l u j  es t  

' l og iquement  
an té -

r ieu r  que l  que  so i t  l e  langage  cho is i  pour  la  man i fes ta -
t jon"  (2 ) .

Compte  tenu  des  va leurs  dégagées  par  I ' ana lyse , ' i l  se ra  p lus  fac i le  de

met t re  en  p lace  une  théor ie  de  l ' i côn ique ,  l jm i tée  à  que lques  t ra i t s

ce la  s 'en tend ,  guê  j ' essa ' ie ra i  ensu i te  d 'app l iquer  à  la  réa l i sa t ion  des

ef fe ts  de  sens  icôn iques  dans  mon f i lm.  Je  te rminera i  par  1 'ana lyse  du
phénomène de  l ' énonc ia t ion ,  moteur  du  t rans fe r t  d ' i n fo rmat ions  qu i  m ' in -

té resse.

L 'ensemble  se  déve loppera  en  quat re  par t ' ies .

(1 )  C .  Ba ib lé ,  M.  Mar ie ,  M.C.  Ropars ,  MURIEL,  Par i s ,  Ga l i l ée ,1974 ,
page 194.

(2) A.J .  Gre imas ,  Du  sens ,  Par i s ,  Seu i l ,  1970 ,  page  158 .



1-

2 -

3 -

4 -

-L4-

Ana lyse  sémio t ique ,  nar ra t i ve  e t  d i scurs ive  du  f i lm .
Essa i  de  m ise  en  p lace  de  que lques  règ les  de  l , i côn ique .
App l i ca t ion  à  l ' é tude  de  la  réa l ' i sa t ion  des  ob je ts  i côn iques
du  f i lm .

Approche du  t rans fer t  par  l ' énonc ia t ion .

CHAPITRE I  -  ANALYSE SEMIOTIQUE DU F ILM

1-0  In t roduc t i on

L 'ana lyse  sémio t ique s ' in té resse à  tous  
' les  

ob je ts  sensés  e t  à
leu r  o rgan jsa t ion  dans  un  d iscours .  Je  posera ' i  que  I ' i cône  en  fa j t  pa r -
t ie  e t  peut ,  à  ce  t i t re  en t re r  dans  le  modè le .  comme on sa i t ,  1 'ob je t
de  l 'é tude n 'es t  pas  la  dé terminat ion  du  sens ,  ma js  son fonc t jonnement .
Ce la  veut  d i re  que le  descr ip teur  a  dé jà ,  avant  même d 'en t reprendre  son
ana lyse ,  a t t r ibué  une s ign i f i ca t jon  à  son ob je t  qu ' i1  ten te  en  sornme
de 1ég i t imer ,  espérant  que son in te rpré ta t ion  sera  conforme à  ce l le
que  p rodu i ra ien t  d 'au t res  descr ip teurs .  Ma is  j ' en tends  b ien  que  s i  une
s ign i f i ca t ion  es t  fo rmée au  cours  d 'une  p remiè re  lec tu re ,  e l l e  es t  l a
responsab i l i té  p remière  du  tex te  e t  des  images,  e t  non d 'abord  ce l le  des
descr ip teurs .  Les  écar ts  poss ib les  jus t i f i an t -  I ' emp lo i  du  mot  "a t t r i -
bu t ion"  ne  peuvent  ê t re  que subs tan t ie ' l s  e t  non fo rmels .  I1  ne  s 'ag i t
donc  pas  de  I ' i n te rp ré ta t ion  du  d iscours  d 'un  d iscours  ma is  d 'un  d is -
cours  sur  le  d iscours  que l 'on  va  rencont re r  dans  1es  pages su ivantes .
L 'ef for t  sera prat iquement ent ' ièrement consacré au plan du "contenu" au
sens  de  H je lms lev  (1 )  b jen  qu ' i l  t i endra  compte ,  pôr  nécess i té ,  de  ce -
lu i  de  l ' express ion ,  ma is  dans  une  fa ib le  mesure  ce lu i -c i  res tan t ,  à
l ' heure  ac tue l le ,  pa r  dé fau t  de  concep ts ,  souven t  inabordab le .  L 'ex js -

(1 )  L .  H je lms lev ,  P ro légomènes  à  une  théor ie  du  langage ,  Par i s ,  Ed i t i ons
de  Minu i t ,  197
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tence des  "phèmes"  i côn iques ,  c 'es t -à -d i re ,  des  un i tés  min ima les  "pho-
no log iques"  cor respondant  aux  sèmes n 'es t  pas  é tab l ie ,  de  beaucoup s 'en

fau t .  "L 'ana lyse  des  deux  p lans  -  p lan  de  l 'express ion  e t  p lan  du  conte-

nu -  doi t  être menée, b ' ien que par les mêmes méthodes, séparément,  et

e l le  devra  v iser  à  é tab l i r  l ' ex is tence des  ' lnhèmg^.s"  pour  les  s ign i f  ian ts

e t  des  sèmes pour  les  s ign i f i és ,  un i tés  m in ima les  des  deux  p lans  du

I  angage" .

Le bu t  de  l 'ana lyse  .D 'es !  pas  le  sens  ce t rne  je  v iens  de  le  sou l ioncr
mais  son fonc t ionnement ,  c 'es t -à -d i re  la  dé terminat ion  des  ca tégor ies

log ico-sémant iques  que le  tex te  déve loppe à  t ravers  ses  métaphores  au
p lan  id io lec ta l  e t  qu i ,  e l l es -mêmes,  ne  son t  que  l ' express ion  métaphor i -
que d 'une ca tégor ie  p lus  vas te  concernant  la  cu l tu re  en t iè re1à laque l le

ce  tex te  appar t ien t  au  p lan  soc io - lec ta l .

Pour  a t te indre  ce  bu t ,  A .J .  Gre imas reconnaî t  dans  le  contenu deux  p lans

d 'ana lyse ,  ce lu l  de  la  man i fes ta t ion ,  e t  ce lu l  de  l ' immanence .  Chaque
p lan  peut  ê t re  appréhendé d 'un  po in t  de  vue morpho log ique e t  d 'un  po in t

de  vue syn tax ique,en  sur face  ou  en  pro fondeur .  Le  tab leau c i -dessous ,

emprunté  à  J .  Cour tès ,  rend compte  de  ce t te  concept ion  de  la  s t ruc tu -

re  (1 )  :

p lan  de  I ' express ion p lan  du  contenu

non analysé n i  veau
super f i c ie l
(d i scurs i f )

sémèmes t

1
organ isa t ion
sémémi que

n I  veau
profond
( sémi ot i  que )

I
sémes --t organ isa t ion

sémi que

Morpho log ie syntaxe

(1 )  J .  Cour tès ,  In t roduc t ion  à  la  Sémio t ique  nar ra t l ve  e t  d i scurs ive ,
Par  j s ,  l l ache
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D 'un  po in t  de  vue méthodo log ique,  les  deux  composantes  de  ce
n iveau sont  en  que lque sor te  comparab les  à  ce  que 1 'on  t rouve dans  la

I ingu is t ique phras t ique :  "une grammai re"  e t  un  "1ex ique"  décr i t  par

le  d ic t ionna i re .  Au p lan  tex tue l ,  la  g rarmai re  ou  syn taxe es t  une gram-

mai re  nar ra t i ve  qu i  o rdonne les  fo rmes d iscurs ives  ' le  lex ique '  que 1u i

fou rn i t  l e  d ic t ionna i re  d iscurs i f "  (1 ) .

Nature l  lement ,  j ' exam' inera i  le  n iveau log ico-sémant ique p ' lus  ta rd  ex-
p ' lo ran t  pour  f  ins tan t  ce lu i  de  la  sur face .

1-1  :  Les  s t ruc tu res  de  sur face .

Les structures de surface concernent toutes les manifestat ions

super f i c ie l les  du  contenurauss i  b jen  donc  du  po ' in t  de  vue nar ra t i f  que

d ' i scurs  i  f  .
L ' in té rê t  de  l 'é tude des  fo rmes nar ra t i ves ,  pour  mon propos ,es t

doub le .  E l le  me permet  de  sa is i r  le  fonc t ' ionnement  du  réc i t  p roprement

d i t ,  ' i ndépendamment  des  codes  qu i  le  réa l i sen t .  E l le  favor ise ,  no tam-

ment ,1a  compréhens ion  des  phénomènes " in t ra  d iégét ' iques" ,  re la t i f s  à

I ' h i s to i re  e t  "ex t ra  d iégé t iques ' r ,  v i san t  la  re la t ion  au teur / réa l i sa teur
-  l ec teur (s ) / spec ta teur (s ) .  La  pos i t i on  es t  d 'au tan t  p lus  in té ressan te
que  1 'on  peu t  env ' i sager  l ' app l i ca t ion  de  la  g rammai re  nar ra t i ve  aux  ma-

n ' ipu la t ions  des  récepteurs  par  1es  émet teurs ;  sur tou t  e l le  me permet t ra

de si tuer les objets icôniques par rapport  ar lx programmes que je leur ai

at t r i  bués .

J 'exposera i  d 'abord  la  théor ie  pour  l ' app l iquer  ensu i te  au  tex te

e t  aux  ob je ts .

(1 )  Sémio t ique  e t  B ib le ,  ro  9 ,  Lyon ,  Mars  1978 ,  CADIR,  page  4 .
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1-1-1  :  La_nar ra t i v i té .

1-1-1-1 : âpptgçhe-!!Ésr!gse-ge-ls-!sre! iv!!É.

La nar ra t i v i té  s 'ana1yse ,  e l le  auss j  en  deux  composan tes  :  une

-:orpg:1lt9.'.ql9g1jl iqy: concernant les échanses au plan pratique du fai-

re  e t /  ou  du  fa i re - fa i re ;  une  composan te  cogn i t j ve  concernan t  la  c i r -

cu la t ion  de  tous  1es  ob je ts  du  "savo i r "  e t  des  jugements  de  vér i té  qu ' i1

comporte.

1 -1-1-1-1  :  La  composante  pragmat ' ique .

A -  Programme narrat i f ,  contenus, syntagmes, énoncés.

La  s t ruc tu re  nar ra t i ve  es t  fondée sur  la  reconna issance dans  le

réc i t  de  t ro is  contenus  :

-  un  con tenu  in j t i a l  co r ré lé ,  i nversé .
-  un  contenu top ique,  cent ra l .
-  un  con tenu  f jna l ,  posé .

0n  peut  no ter ,  tou t  de  su i te ,  guê ce t te  o rgan isa t ion  s 'app l ique auss i

au programme narrat i f  qui  est  une uni té narrat ive de deuxième rang, le

récj t  occupant 
' le premier.  Je reprendrai  cet te quest ion un peu plus

l o i n .

L. q.Tj: l_con_tenu manifeste ' la rupture ou la perturbation (mé-

fa i t  au  sens de V.  Propp (1) )  d 'un ordre  ind iv idue l  ou soc ia l .  I l  mar-
que I 'appar i t ion d 'un manque,  crée une s i tuat ion,  u t t  "avant" ,  inversé
par  rappor t  au contenu f ina l  e t  donc corré lé  à  lu i .

Le c9n!g!r1jgp_]Sr. ou central expose comment la situation se ré-

tab l i t  e t  décr i t  les  épreuves  seconda i res  (épreuves  qua] i f ian tes)  con-

courant  à  la  réuss i te  ou  à  l 'échec  de  l 'épreuve f ina le  ou  épreuve pr in -

c ipa le ,  au  cours  de  laque l le  en  p r inc ipe ,so i t  I ' o rd re  es t  ré tab l i '  l e

(1 )  V .  Propp,  Morpho log ie  du  Conte ,  Par is ,  Seu i l ,  Po in ts ,  pages  42-46.



-18 -

manque comblé  ou  l i qu idé ,  so i t  l a  sanc t ion  es t  un  échec .
Le  cgn lenq {_ i lu l  ( f9X)  es t  ce tu i  de  ta  res taura t ion  des  ind i -

v idus  dans  leu r  s ta tu t  j n i t i a l ravec  les  conséquences  qu ' imp l iquen t  pour
eux  les  t rans fo rmat ions  qu ' i l s  on t  sub ies .

La  d iv is ion  de  seç .gnd. . l_q fg  de  ra  nar ra t j v j té ,  le  p rogramme nar -
rat i f ,  se caractér ise par rapport  aux t ransformat ions . t  

"**Ëi l t îônsqu ' i ' l  déve loppe  en t re  les  ac tan ts .  I l  s 'ag i t  des  re la t ions  de , ,d is jonc -
t ion"  e t  de  "con jonc t ion"  représentées  symbol iquement  par  les  s ignes  :

V  :  d i s jonc t ion

A :  con jonc t ion
L 'ac tan t  in tégran t  une  te l le  re la t ion  es t  l e , ' su je t , ' ,  rep résen té  par  la
le t t re  "S" ,  I ' ac tan t  opposé  es t  qua l i f j é  d ' , ' ob je t , '  rep résen té  par  la
le t t re  "0" .  0n  écr i ra  :

(SV0)  ou (sA0)

La quant i té  en t re  parenthèses

aux no t jons  de  contenu que je
dés igne  un  "énoncé  d 'é ta t " .  Par  rappor t
v iens  de  décr iÉe,  un  énoncé d 'é ta t  peut

cor respondre  à  I 'un  que lconque des  contenus  inversé  ou  posé.
Le  passage  d 'un  é ta t  à  un  au t re  cons t j tue  une  " t rans fo rmat ion , 'que  l ,on
écr i t :

(s v o) -----)  (s A o)
L 'ensemble  fo rme un programme nar ra t i f :  p .N.  p résenté  sous  la  fo rme :

P.N. = F (s) : : : :> (s v o) -----> (s A o)
que 1 'on  l i ra  :
F  (1e  fa ' i re )  d 'un  su je t  opéra teur  ou  d ,un  des t ina teur ,  énoncé (  : : : : )  )
fa i tque lesu je t (S)d is jo in t (V)de l 'ob je t (0 )dev ienne(>
jo in t  à  ce t  ob je t  (  A  ) .
Le  su je t  opéra teur  es t  I 'agent  "opérant "  la  t rans format ion .

Avan t  d 'aborder  I ' un j té  nar ra t i ve  de  t ro is ième rang  je  voudra is
ins is te r  un  peu  sur  la  no t jon  d 'ac tan t ,  en t i té  fondamenta le  de  I ' ana ly -
se .
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Le  f i lm tou t  en t ie r  ou  l 'un  que lconque de  ses  composants  peuvent

entrer dans ce schéma, soi t  dans la relat ion producteur/réal ' isateuy'

spec ta teurs ,  so i t  dans  ce l ' le  qu i  un i t  l ' ac teur  aux  ob ie ts  qu ' i1  possède

ou  qu ' i l  dés i re .

B  -  Les  ac tan ts ,  les  ac teurs ,  les  Préd ica ts .

L 'ac tan t ,dés ignan t  avan t  tou t  un  " rô1e" ,  es t  I ' un i té  nar ra t i ve

in tégra t i ve ;  i 1  do i t  ê t re  d is t ingué  de  I ' ac teur  d 'une  par t  e t  du  p réd i -

ca t  d 'au t re  par t .  I l  s 'oppose à  l1 . j * l_Yr -dans  
ce  sens  que ce lu i -c i  es t

le :  , ' l i eu  de  rencont re  e t  de  con jonc t ion  des  s t ruc tu res  nar ra t i ves  e t

d jscurs ives ,  de  la  composante  gramnra t ica le  e t  de  1a  composante  sémant i -

que (1 ) .  I l  es t  donc  une en t i té  d isc rè te  (2 )  ' i n tégra t ive  des ,préd j_ca fs

(un i té  in tégrée)  que  l ' on  c ' l asse  so i t  en  " fonc t ionne ls " ,  concernan t  le

" fa i re " ,  so i t  en  "qua l i ta t i f s "  concernant  " l ' ê t re"  ou  encore  en  "dynami -

ques"  e t  "s ta t jques" ,  d i f fé rence que l 'on  perço i t  b ien  à  t ravers  les

deux exemples  su ivants ,  c i tés  par  J .  Cour tès  :

I1  va  à  l ' éco le

Cet te  robe lu i  va  b ien .

Les  ac tan ts  fo rment  une ca tégor ie  s t ruc tu re l le  de  s ix  c lasses  :

axe de la corrununicat ion : dest inateur  - - - - )  ob je t  - - - - t  dest inata i re
1
I

axe du pouvoir :  ad juvants  - - - - )  su je t  - - - - )  opposants

La  l j gne  supér ieu re  es t  ce l le de I  a  conmunica t ion ,  S 'Y  exPr iment

les  re la t ionS du "manque"  ou  de  la  "p r iva t ion" ,  de  t ranSfer t ,  de  t rans-

mjssion ou de récept ion des obiets,  déf in is t rès largement cor i lne "ce qui

est  communiqué" ou "Ce qui  manque",  de nature anthrOpomorphe Ou non.

L 'axe  in fé r ieur  es t  ce lu i  du  upg$ l r " ,  le  su je t  représentan t  l ' i ns tance

chargée par  1e  des t ina teur  de  la - t ransmiss ion  de  I 'ob ie t  au  des t ina ta i re .

(1 )  A .C.  Chabro l ,  Sémio t ique  Nar ra t i ve  e t  Tex tue l le ,  La rousse ,  Par i s ,
1973,  page 176.

(2 )  A .J .  Gre imas ,  Sémant ique  S t ruc tu ra le ,  oP .c i té ,  page  122 '
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Pour  ce la ,  i l  d i spose  d 'aux i l i a i res  qu i  l u i  son t  donnés  sous  la  fo rme

d'objets divers,  obiet  magique par exemp' le,  l . t  l j ru-ut ! : .  Tout ce qui

entrave cette act ion appart ient  à la c lasse des ggggslnts,  s i  ceux-ci

dominen t  le  su je t ,  i 1s  jouen t  a lo rs  le  rô le  d " 'an t i - su je ts " .

Le  des t ina teur  es t  ce lu i  qu j  " fa i t  fa i re " ,  i I i ns taure  1e  su je t  opéra -
'-------é.é

teu r  en  le  moda l i san t  dans  une  man ipu la t ion  v j san t  à  1 'acqu is i t i on  par

un su je t  moda l isé  des  é léments  de  la  "compétence"  "Vou lo i r /devo i r ,  sa-

vo i r /pouvo ' i r  fa i re " .

I l  existe alors d9.u1;. !95"9, . :  dej l j * t " ,  les suiets d 'état  et  les su-
je ts  opéra teurs ,  chargés  de  t rans former  les  re la t ions  d 'un  su je t  d 'é ta t

à  son ob je t .

De même,  i1  ex is te  deux  c lasses  d 'ob je ts ,  1es  ob je ts  "modaLtx"  comme le

voutoir  par exemple J ' Ï i  ïu jets l f f i l - 'à.ur- . i ,  à leur tour,  s 'analy-

sent  en  ob je ts  de  va leur ,  ob je ts  de  la  quête ,  ou  pr inc ipaux  e t  ob ie ts

somat iques ,  s ' imp les  ob je ts -b ien .  0n  par le  par fo is  d 'ob je ts  " f igura t i f s "

dés ignant  les  "personnages"  imp l iqués  dans  un  programme.

Pour  les  nécess i tés  de  1 'ana lyse ,  on  peut  ê t re  condu j t  à  reconnaî t re  un

éc la tement  des  pos ' i t ions  ac tan t ie l les ,  le  même ac teur  t ien t  p lu -

s ieurs  rô les  ac tan t ie ls .  Ma js  un  ac tan t  synchré t ise  auss i  p lus ieurs  rô -

les  ac to r ie l s .  Gre imas  (1 )  déc la re  :  " l ' expér ' i ence  ana ly t ' i que ,  la  nô t re

e t  ce l le  des  au t res  sémio t ic iens  a  b ien  mont ré  que pour  rendre  compte

des  tex tes  tan t  so i t  peu  complexes ,  i1  es t  nécessa i re  d 'env isager  1a

poss ib i l i té  de  l 'éc la tement  de  n ' impor te  que l  ac tan t  en  au  moins  quat re

pos i t i ons  ac tan t ie l l es  que ' l ' on  peu t  représen te r  en  se  se rvan t  de  la

te rmino log ie  de  J .C.  P icard  comme :

actant  
Vantactant

négantactant /----'== négactant

Par conséquent,  le même acteur occupera,  pôF exemple,  les rôles ac-

tan t ie ls  de  "des t ina teur "  e t  de  "suJet " ,  de  même qu 'un  ac tan t  peut ,  au

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Maupassan t ,  Par i s ,  Seu i l ,1976 '  page  122 .
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p lan  d iscurs i f ,  ê t re  représenté  par  deux  ou  p lus ieurs  ac teurs  d i f fé -
ren ts .

ce t  éc la tement  d 'une  par t  e t  l ' appar i t i on  d 'an t i - su je ts  d 'au t re  par t
dé terminent  la  d imens ion  "po ' lémique"  des  réc i ts  e t  la  fo rmat ion  d 'an t i -
prograrmes.

C -  Les syntagmes narrat i fs,  énoncés narrat i fs élémen-
tai  res .

Chaque programme narrat i f  comprend théor iquement une sui te de
t ro is  syn tagmes nar ra t i f s  (subd iv is ion  de  t ro js ième rang)  :

-  le  syn tagme cont rac tue l .
- ' l e  syn tagme d is jonc t ionne l / con jonc t ionne l .
-  le syntagme performanciel .

Le  syn tagme s 'ana lyse  quant  à  lu i ,  en  ' ,énoncés  nar ra t i f s ' , ,  subd iv is ion
de quatr ième degré,  é lément s imple de la 

- f f i . t rËl  
resuttant de la com-

b ina ison  d 'au  mo ins  un  ac tan t  e t  d 'une  fonc t ion .  A  la  su i te  de
J .  ca l loud  (1 ) ,  A .  e t  D .  Pa t te  (2 )  reconna issen t  sep t  fonc t ions  d i tes
"canon iques" .  N 'appara issant  pas  tou jours  d i rec tement  dans  les  tex tes ,
e l les  sont  pour tan t  man i fes tées  par  1es  d i f fé ren ts  verbes  d 'ac t ion ,  à
savo i r  l es  p réd ica ts  de  la  c lasse  du  " fa i re , ' .  I l  s ,ag i t :

1 -Ar r i vée /dépar t .

2  -  Con jonc t ion  /  d i s jonc t ion .

3  -  Mandat  :  Accepta t ion  /  re fus .
4 -  Confrontat ion.

5  -  Dominat ion  /  soumiss ion .

6  -  Communica t ion  /  récept ion .

7  -  A t t r ibu t ion  /  re t ra i t .

(1 )  J .  Ca l loud ,  in  Fo i  e t  V ie ,  L 'ana lyse  s t ruc tu ra le  de !  réc i t s ,  pa r i s ,
CahiersBibl ique: l ' l t f iâï f f i  i ln

(2 )  A .  e t  D .  Pa t te ,  Pour  une  Exégèse  S t ruc tu ra le ,  op .c i té ,  page  65 .
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syntagmes nar ra t i f s ,  cha înes  d 'énoncés  é lémenta i res ,  s 'a f -

f i  nen t

1  -  énoncés  cont rac tue ls  I  e t  I I

2  -  énoncés  d js jonc t ionne l /con ionc t ionne l

3  -  énoncés  per fo rmanc ie ls  I ,  I I ,  I I I .

L 'énoncé  con t rac tue l ,  man i fes té  dans  1a  phase  de  la  man ipu la t ion rv ise
%F-

à ins taure r  les  re la t ions  du  vou lo j r  e t lou  du  devo i r  fa i re .  Un  su ie t

es t  mandé ou  s 'au to-des t jne  dans  un  fa j re .  L 'ob je t  qu i  do i t  ê t re  coûmu-

n iqué es t  dé f in i ,  de  même que son des t ina ta i re .  Le  su ie t  mandé accepte

ou re fuse .

L'énoncé ::gffg*ggl ,I_. impl' ique donc deux fonctions canoniques : man-

dat  +  accepta t ion ,  mandat  +  re fus .  C 'es t -à -d i re  que le  su je t  es t  inves-

t i  ou  s ' i nves t j t  l u i -même du  "vou lo i r "  ou  du  "devo i r "  fa i re ,  dé te rmi -

nan t  un  con t ra t  "permiss i f "  ou  " in jonc t i f " .

A lo rs  que 1 'énoncé cont rac tue l  I  v i r tua l i se  le  su ie t ,  l ' énonce ggnkg-

, t r le l  I I  I ' ac tua l i se  en  lu i  communiquant  no tanment  les  moda l i tés  du  "pou-

Vo i r "  e t lou  du  "savo j r "  fa i re .  I l  cor respond a inS i  aux  fOnct ionS c f f i î -

Les

en :

ques  de  la  commfn ica t ion  e t  de  la  récept ion .  L ' ' i n tégra t ion  par  un  su je t

des  ob je ts  modaux dé termine la= lg l lg te lg ] 'du  su je t ,  le  qua l i f ie ,  c 'es t

pourquo i  1es  épreuves  auxque l les  i l  se  soumet  pour  in tégrer  ces  ob je ts

sont appelées "éprew_.:-g-Tll l" lTtï" et les programmes qui les dévelop-

pent rp t : {31 [ : :_ " * .S ig . .  Le  su ie t  compétent  a  a lo rs  la  poss ib i l i té  de

recevo i r  ou  d 'acquér i r  des  ad juvan ts  :  "aux i l i a i res  dans  sa  quê te" .

ù  L 'acqu is i t i on  d 'un  ob je t  pa r  un  su je t  en t ra îne  souven t  la  p r i va t ion  de
t' .  ce t  ob je t  par  un  au t re  su je t ,  qu i  peut  p rendre  le  rô le  d 'an t i -su ie t  e t

inversement,  de sorte qu'au plan des "performances" ou des "épreuves"

en généra l ,  du  fa i re ,  à  tou te  "appropr ia t ion"  cor respond une "déposses-

s ion"  e t  qu 'à  tou t  "don "  cor respond d 'un  cô té  une "a t t r ibu t ion"  de

I  'au t re  une " renonc i  a t ion"  (1  )  .

COmpétence et  performance S'oppOsent cOmme "qual i té" et  "act iOn".

(1 )  A .J .  Gre jmas,  Un prob lème de sémio t i  s  de' - '  
uà i .u i ,  

- ' ; n  
16n  5  .
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La moda l i sa t ion  équ ivau t  à  une  mod i f i ca t ion  d 'un  p réd ica t  pa r  un  au-
.  - æ - .
t re ,  c 'es t -à -d i re  qu 'une un i té  nar ra t ' i ve  in tégrée ,  in tègre  à  son tour

une  un i té  de  même na tu re  (s ta t ique  ou  dynamique) .A ins i ,  tou t  p réd ' i ca t

qu i  rég i t  un  au t re  p réd ica t ,  dev ' ien t  de  par  sa  pos i t ion  syn tax ique,  un
préd ica t  moda l . '  (1 ) .

Du po in t  de  vue nar ra t i f ,  1a  per fo rmance qu i  t rans forme les  é ta ts ,  qu i

fa i t  passer  d 'un  é ta t  d i s jo in t  à  un  é ta t  con jo in t  ou  inversement ;

ressor t i t  à  I ' o rgan isa t jon  moda le  de  " fa i re "  moda l i san t  "ê t re " .  E l le

réa l i se  le  su je t  en  tan t  que  te l ,  e l l e  " fa j t  ê t re " .  La  compétence ,  au

con t ra i re ,  re1ève  de  "ê t re "  moda l i san t  " fa i re " ,  e l l e  v i r tua l i se  Ia  re -

la t ion  du  su je t  e t  de  1 'ob je t .

Le  syn tagme "con jonc t ' ionne l /d is jonc t ionne l  "  imp l  ique  un  "dép lacement "
-æÉ

du su je t  e t  p résuppose 1 'accepta t ion  du  mandat  e t  la  récept ion  des  ob-
je ts  modaux ind jqués .  Pour  accompl i r  un  P.  N.  complexe,  un  su je t  peut

ê t re  amené à  réa l i ser  p lus ieurs  dép lacements ,  auque l  cas  chacun d 'eux

ind ique  l '  j n i t i a l i sa t ion  d 'un  nouveau  p rogramme.

Le syn?gl9 p: . ! ] l "o, .1. I .1,$ie1 manifeste,  dans ses tro ' is  énoncés l 'exécut jon

du  p rogramme:  l ' énoncé  I  es t  ce lu i  de  la  con f ron ta t ion  du  su je t  avec

l 'ob je t  de  la  q rE t . î r ï J ' runqu .  qu ' i1  représen te  ;  dans  l ' énoncé  I I ,

1e  su je t  es t  domjné  ou  soumet  I ' opposan t ,  dé ten teur  de  I ' ob je t ;  dans

1 'énoncé I I I ,  i l ou j . t  . r f l t t r iuu f îu  non à  son des t ina ta i re .  Le  su je t

.tffiËîr-ita.
L 'énoncé f ina l  p résuppose que tous  les  au t res  on t  é té  accompl ' i s .  Les

t ro is  é tapes  d 'un  PN se  p résupposen t  donc  log iquement  I ' une  I ' au t re :

man ipu la t ion ,  compétence,  per fo rmance,  s 'achèvent  par  une phase u l t ime

du réci t  :  " ' l  'ép:gïg.gl : : . I : l *"  ou la ' lsanct ion" au cours de laquel le

le  héros  es t  reconnu comme te l  par  le  g roupe soc ia l  auque l  i l  appar t ien t .

D -  Programme nar ra t i f  e t  pgs j t jons  ac tan t ie l les

En général  les réci ts développent des programmes complexes que

l 'on  éc r i t  :

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Pour  une  théor ie  des  moda l i tés Langages n"  43 ,  1976.
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F (s3) : : : : -> (sr  A 0 v s2) -----> (sr  v 0 A s2)

J .C.  G i roud  e t  L .  Pan je r  mont ren t  que ,  se lon  que  l ' on  iden t i f i e  53
avec  SI  ou  52 ,  on  dé termine les  t rans format ions  su ivantes  :

53=52

"Un même acteur assume le rôle de sujet  opérateur et  le rôle de
su je t  d 'é ta t  d ' i s jo in t  dans  l ' é ta t  i n i t j a l  e t  con jo in t  dans  l ' é ta t  f i -
na l " .  I I  s 'ag i t  d 'une  "appropr ia t jon" .

53 I52

"Le sujet  opérateur est  représenté par un autre acteur que le
su je t  d 'é ta t  con jo in t  dans  l ' é ta t  f i na l " .  I l  s 'ag i t  d 'une  "a t t r i bu t ion" .

53=SI

"Un même acteur assume le rôle de sujet  opérateur et  de sujet
d 'é ta t  con jo ' i n t  dans  l ' é ta t  i n ' i t i a l  e t  d i s jo in t  dans  l ' é ta t  f  i na l " .  I l
s 'ag i t  d 'une  " renonc ia t ion" .

53 IS I

"Le sujet  opérateur de la t ransformat ion est  un autre acteur que

1e  su je t  con jo in t  dans  l ' é ta t  i n i t i a l " .  I l  s 'ag i t  d 'une  "dépossess ion"
(1 ) .

Les  deux  prem' ie rs  cas  cons t i tuent  une per fo rmance "con jonc t ive"  I 'une
ré f léch ie ,  I ' au t re  t rans i t i ve  ;  1es  deux  dern ie rs ,  une  per fo rmance  "d js -
jonc t ive" ,  ré f ' léch ie  pour  1a  première  e t  t rans i t i ve  pour  Ia  deux ième.
0n a  vu  un  seu l  type  de  re la t ion ,  t rans fer t  d 'un  seu l  obJet  en t re  deux

su je ts ,  cons t j tuan t  so i t  une  "acqu is j t i on" ,  so i t  une  "p r i va t ion"  e t  re -
levant  d 'une épreuve ou  d 'un  don,  imp l iquant  par  conséquent  une lu t te
ou non.  Ma is  i l  a r r i ve  que deux  ob je ts  so ien t  en  cause en t re  deux  su-
je ts .  Ce t te  opéra t ion  cons t i tue  a lo rs  un  "échange" .0n  le  fo rma l i se :

F (s3) : : : : )  (0r A sr v 02) ----> (or v sz A ozl

(1)  9 tqype d 'Ent revernes,  Analyse Sémipt ique des Textes,  Lyon,  P.U.L. ,
1979,  pages 24 et  su ivantes.
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Comme le  mont ren t  encore  J .C.  G i roud e t  L .  Pan ier :  " la  communica t ion

s ,é tab l i t  en t re  deux  su je ts ,  chaque su je t  es t  en  doub le  re la t ion  avec

0I  e t  02 .  Les  é ta ts  t rans formés de  S1 e t  de  52  s ' ,éc r iven t  respec t ive-

ment  (L )  :

E ta t l :01^  S I  v  02 Etg t2 :0L  vSLA 02

01^52v  0201v  52  A  02

L 'opéra t ion  d 'échange réa l i sée  en t re  deux  su je ts  p résuppose

qu 'un  accord  ex is te  su r  la  va leur  des  ob ie ts  échangés .0n  appe l le

" , ' con t ra t  f  iduc ia i re"  un  te l  accord  en t re  les  par tena i res  de  l 'échange ' j '

l a  t rans format jon  nar ra t i ve ,  dans  ce  caS,  p résuppose une au t re  opéra-

t ion  de  I ' o rd re  du  savo ' i r ,  qu 'on  appe l le  "opéra t ion  cogn i t i ve " '  E l le

s 'oppose à  
' l ' opéra t ion  pragmat ique que je  v iens  de  décr i re '

1 -1 -1 -1 -2 :  La  composan te  cogn i t ' i ve  de  la  nar ra t i v ' i t é

pour  exp l iquer  l ' opéra t ion  cogn i t i ve ,  ' i l  es t  nécessa i re  de  reve-

n j r  sur  les  s t ruc tu res  moda les  e t  d 'a jou ter ,  à  ce l les  dé ià  vues  :  "ê t re

moda l  i san t  ê t re" .
..ç;:#.;:: it':1*av' -"'#

Tont ra i rement  aux  au t res  moda l i tés ,  ce l le -c i  ex ige  :  " la  p résence de

deux ins tances  d is t inc tes ,  le  su je t  moda l isa teur  devant  nécessa ' i rement

ê t re  d i f fé ren t  du  su ie t  dont  le  p réd ica t  es t  moda l isé  :  on  peut  d i re

qu 'on  a  a f fa i re ,  i c i  à  des  moda l i tés  t rans la t ' i ves"  (2 ) '

L 'ê t re  de  l ' ê t re  touche  à  la  "vé r id i c t ion" ,  cherche  à  é tab l i r  e t  à  ma-

n i fes te r  un  degré  de  vér i té .  Pour  ob ten i r  ce t te  "qua l i f i ca t ion"  des  re -

la t . i ons  d ,é ta t ,  on  u t i l ' i se  les  ca tégor ies  de  1a  vér id i c t ion  posées  par

A.J .  Gre imas en  par tan t  des  deux  modes de  l 'ex is tence sémio t ' ique  :

la  man i fes ta t ion e t  l ' i nmanence .

(1 )  Groupe d 'Ent revernes ,  Ana lyse  sémio t ique des  tex tes ,  oP.  c i té ,  page 27 '

(2 )  A .J .  Gre ' imas ,  Pour  unethéor ie  des ,moda l i tés ,  Langages 43 '  page 95 .
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"Toute  re la t ion  d 'é ta t  d 'un  su je t  p rend sens  de  ce  qu 'e l le  peut  ê t re
d i te  se lon  la  man i fes ta t ion  e t  l ' i nmanence .
La  re la t ion  es t  pos i t i vement  dé f in je  sur  les  deux  p ' lans  :
man i fes ta t ion  +  immanence (para î t re  +  ê t re ) ,  on  par le  d 'un  é ta t  uvra i " .

La  re la t ion  es t  négat ivement  dé f in ie  sur  les  deux  p lans  :
non man i fes ta t ion  +  non immanence (non para î t re  +  non ê t re ) ,  on  par le
d 'un  é ta t  " faux" .
La  re la t ion  es t  négat ivement  dé f in ie  sur  le  p lan  de  la  man i fes ta t ion ,
pos i t i vement  sur  ce lu i  de  l ' immanence :
non man' i festat ion* immanence :  état  "secret"
La  re la t ion  d 'é ta t  es t  pos i t i vement  dé f in ie p l  an  de  l  a  man ' i fes ta t ion
e t  néga t i vement  au  p lan  de  l ' immanence .
paraî t re + non être :  état  "mensonger".
0n représentera . . ,  porsf f i -  sur le modèle c i -dessous (1) :

VRAI

Mensonger

paraî t re

non être
\_

Secret
paraî t re

"S ' i l  ex is te  un  su je t  s ta tuan t  su r  la  vé r id i c t ion  des  énoncés
d 'é ta t ,  c 'es t  1e  su je t  d 'un  fa i re  par t i cu l ie r  qu 'on  appe l t . ' l f l . l f : 11 . -
te rpré ta t i f , , .  C 'es t  le  fa i re  qu i  cons js te  à  moda l iser  un  énoncé d 'é ta t
Ë îon  la 'man i fes ta t ion  (para î t re )  e t  se lon  l ' immanence (ê t re ) ,  e t  à  é ta -
b l  j r  I  a  cor ré l  a t ion  en t re  I  'un  e t  I  ' au t re  p l  an .
0n  d is t inguera  p lus ieurs  types  de  fa i res  in te rpré ta t ' i f s .  En  e f fe t ,  la
cor ré la t ion  en t re  les  deux  p lans  suppose  que  1 'on  passe  de  l ' un  à  l ' au -
tre ;

au

être
)<

non
.'-\.,-"'
Faux

(1) ,  Sémio t ique e t  B ib ' le ,  CADIR,  Lyon,  ro  4 ,  décembre  1976,  page 3 .
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-  s i  I ' on  passe du  p lan  de  la  man i fes ta t ' ion  (para î t re  vs  non

para î t re )  au  p lan  de  I ' jmmanence (ê t re  vs  non ê t re ) ,  on  opère  un  " fa i -

re  in te rpré ta t i f  p rospec t i f " .  
-

t ion,  on opère un faire. j* . t f f l tat i " f  T-Îrat i f  
(1) .

Ce la  p résuppose que le  su je t  du  fa j re  in te rpré ta t i f  é tab l i sse  une re la -

t ion  f i duc ia j re  en t re  leS  deux  p lans  ou  qu ' i l  vo ie ,  en t re  le  p remie r  e t

le  deux ième une re la t ion  v ra ie .  Aut rement  d i t  le  fa j re  in te rpré ta t i f

es t  une "appropr ia t ion  du  savo i r  par  le  su ie t  à  par t i r  de  la  re la t ion

f iduc ia i re  é tab l je  en t re  les  deux  p lans  de  la  man i fes ta t ' i on  e t  de  l ' im-

manence" .

Quand la  re la t jon  es t  e l le  même iugée par  le  su je t  du  fa i re '  on  se  t rou-

ve  devant  un  "c ro i re"  ou  un  "non-c ro i re" .  C 'eSt  a lo rS une opéra t ion  du

fa i re  in te rpré ta t i f  de  deux ième degré ;pu isqu 'e l le  s ta tue  sur  le  v ra j

(ê t re  +  para î t re )  de  la  re la t jon  f i duc ia i re  qu i  a  permis  de  s ta tuer  la

vér id i c t ion  d 'un  énoncé  d 'é ta t .

A lo rs  que le  fa i re  in te rpré ta t i f  es t  une appropr ia t ion  du  savo i r  par

décodase personnel d'un état, l. I*,:9Ænyg:.il 9u g::.-!.g'1llf en est

une a t t r ibu t ion .  I l  cons js te  en  une opéra t ion  qu i  veu t  fa i re  accepter

( fa i re  c ro i re )  par  un  au t re  le  s ta tu t  de  vé r id i c t jon  d 'un  énoncé  d 'é ta t .

0n  d is t inguera  se lon  I ' o r jen ta t ion  de  ce  fa j re  cogn i t i f '  deux  types

d' éch an ge, l e f ai re persu as i f /d i ss u as i f _ l -t_.t_g.l:_l tjÏ '' ou 
:TIlgIiI 

" .

I l  es t  t rans i t i f  s ' i l  met  un  émet teur  e t  un  récepteur  en  re la t ion  dans

le  sens

émetteur
î_ _r

et  ré f  lex ' i f  dans  I  e  cas  :

émetteur mes s age
a i
l t
t l
L - - - - - - - -

(1 )  _Ser io t ique  e t  g ib le ,  f l o  4 ,  pages  3  e t  su ivan tes ,  oP .  c i té .
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Cela  rev ien t  à  d i re  que I 'o r ien ta t ion  change se lon  que le  su je t  de  la
per fo rmance e t  ce lu i  de  la  compétence en  jeu  dans  la  re la t ion  sont  d is -

t inc ts  ou  non.

Les  é léments  théor iques  a ins i  m is  en  p lace  do ivent  permet t re  I 'a -

na lyse  aux  p lans  pragmat ique e t  cogn i t i f  du  f i lm.  Avant  de  l 'aborder ,
je  d ressera i  un  rap ide  b i lan  dans  le  tab leau  c i -dessous  :

con tenu  in i t i a l  (  j nversé) top ique contenu f ina l  (posé)

Man ipu la t ion compétence performance sanct ion

Manque, contrat

E .  C .1

vou lo i r

devo' i r

épreuves
qua l  i f i  an tes

8 .C.2

pouvo ' i r

savo i  r

' l i qu ida t ion  per fo rmance
du  manque p r inc ipa le

E.D. -E .P .1  t .P .3

P.

v i r tua l i sa t ion ac tua l  i sa t ion réa l i sa t ion

Fa i  re - fa i  re Et re  du  fa i re  Fa i re  ê t re Et re  de
I  'ê t re

L'ensemb' le peut se représenter comme dans le schéma de la

page 29

L-L-L-Z  :  Ana lyse  nar ra t i ve  du  f i lm

L 'ac t ion  met  en  scène un  jeune sous- l ieu tenant  f ra îchement  sor t i

de  I ' t co le  N i t i t a i re .  A f fec té  dans  une  pe t i te  v i l l e  de  garn ison  de  p ro -

v ince ,  i1  s 'ennu ie .  I l  se  re t ranche ,  en  a t tendan t  de  pouvo i r  se  ba t t re

à  1a  guer re ,dans  I ' j nd j f fé rence  à  1 'égard  de  son  en tourage .  Le  re tour
" l

de pens ionna t  de  la  f i l l e  de  ses  hô tes  change  b ru ta lement  sa  v ie .  E l le

t r
r l *  ,  , + * ' "
"  / . .  c n

À,'\\'
\ i  .r$nt
; ' ,-t nr! ''  

"J*'
lv. l

1, -, \ u
L )  "  \

1 \

\)
$
\t i ,\\

I



-29-

r€c i t

/ \
surface profondeur

n arrât i f
,/\

, / \
, / \

d is iu rs i f

./
./

,//
,/

pr agmât i que
z\

/ \
/ \

/ \
Morphologie syntaxe

ac ta l t s  P .N.
prédicats Syntagmes

Enôncés

i t i f
-/\

-/ | 

---.t

émis6i r  in terbré-  peèuasi f
ta t i f  d issuas i f

, / \  / \
In fé ra-  p rospec-  ré f lex i f  t rans i t i f
t i f  r i f



-30-

l u i  fa i t  que lques  avances  qu i  le  bou leversent  e t  éve i l len t  en  lu i  un

v io len t  dés i r  de  la  posséder .  Ma is ,  paradoxa lement ,  e l le  ne  répond pas

aux ' lég i t imes  so l l i c i ta t ions  du  jeune  honrme.  Un  so i r ,  cependan t ,  e l l e

v ien t  le  v is i te r  dans  sa  chambre  e t  se  donner  à  lu i .  Après  une pér iode

de re la t ions  fo rcenées e t  de  lâches  t rah isons  à  l 'endro i t  des  hô tes ,

e l le  meur t  dans  ses  bras  au  cours  d 'une nu i t .  S t r  d 'ê t re  déshonoré  s i

le  cadavre  es t  découver t  chez  1u i ,  i l  songe à  s 'en  débar rasser  en  le

por tan t  dans  sa  chambre .  Ma is  i l  s 'a r rê te  sur  le  seu i l  de  ce l le  des  pa-

ren ts  qu i  commande ce l le  de  la  v i c t ime.  L ' imposs ib i l i t é  de  se  dé fa i re

du  corps  le  condu i t  à  f  i dée  du  su ic ide ;  sa  jeunesse ,1e  peu  d ' impor -

tance qu ' i l  accorde aux  fe rnmes,  l ' en  empêchent .  Abandonnant  1a  maison,

i l  va  demander  conse i l  au  Co lone l  de  la  v i l le ,  un  ami ,  qu i  lu i  o rdonne

de décamper  au  p lus  v i te .  I1  a r rangera  I 'a f fa i re .

0n  s imp l i f ie  beaucoup le  réc i t  en  le  rédu isant ,  nar ra t i vement  à

l 'a t t r ibu t ion  au  héros  d 'une marque :  la  peur  que l 'on  in te rpré tera i t

comrne une sor te  de  surmoda l isa t ion  dé f in i t i ve  du  suJet ,  mut i la t ion  phy-

s ique ou  psycho log ique,  pérenn j té  de  la  sanc t ' ion .  0n  repère  ce t te  p ra-

t ique  à  t ravers  la  man ipu la t ion  d 'au t res  ob je ts  de  ce t te  na ture  dans  des

réc' i ts de type in i t iat ique, qui  fonct jonnent alors comme des programmes

d'usage et  se contentent du développement des compétences. La marque ne

const j tue  pas ,  dès  lo rs ,  un  ob je t  de  va leur  ma is  une moda l i té  suscept i -

b le  de  mod i f ie r  le  fa i re  de  l 'homme dans des  épreuves  que le  réc ' i t  ne

mani fes te  pas .

Dans ces  cond i t ions ,  la  s t ruc tu re  s 'o rgan ise  au tour  d 'un  programme com-

p lexe  dont  le  p rograrme d 'usage es t  lu i -même complexe,  c 'es t -à -d j re

qu' i l  comportera son propre progralnme d'usage, corme' le montre le schéma

su ivan t :
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Prograrrne complexe

compéténce

I

U ,14

(non man i fes tée)

compétênce

-^
conpétfice performance

performance

Je  m ' in té ressera i  d 'abord ,  na tu re l lement ,  à  ce  P .N.  d ,usage .  Le
considérant comme une structure complexe.
0n  se  t rouve devant  deux  P.N.  opposés .  Le  premier  pouvant  ê t re  qua ' l i f ié
de "soumission duns î- 'o id i lJ l  îse à conjoindre 1e sujet  avec l ,ob-

æ-+ræ"&|#-

j e t  "sou f f rance"  e t ,  es t  ramené ic i ,  à  l ' express ion  de  la  per fo rmance
un iquement ,  les  moda l i tés  v i r tua l i san tes  du  devo i r  e t lou  devo i r  fa i re
ayant  é té  acqu ises  au  préa lab le .  Le  deux ième,  qua l i f ié  de  " t ransgres-
sion dans le désordre",  conjoint  le sujet  avec l 'objet  "ptai î î ; I îâ-
conjonct ion avec chacun des objets s 'ef fectue d 'un côté dans le respect
des  lo i s  e t  des  règ les  du  mi l i eu  soc ia l  du  héros ,  à  savo i r :  l ' honneur ,
la  loyau té ;  de  I ' au t re ,  l a  v io la t ion  de  ce l les -c i  dans  le  déshonneur  e t
la  t rah ison .

Sans entrer dans tous les détai ls des prograrmes parce que le but de
mon é tude n 'es t  pas  là ,  je  va is  néanmoins  les  p réc iser  un  peu.

Plusieurs l ignes de développement sont repérables :  sur le mode
personnel ,  mettant en cause le narrateur et  le narrataire f igurés par

" je "  e t  "vous" ,  expr imés dans  les  énoncés  :  " je  vous  le  d is ' ,  (photo-
-/

grmme)4 '4 ) ,  " je  n 'a i  pas  beso in  de  vous  d i re"  (phot .  160) , , ' songez-
donc  f "  (pho t .163) ,  "Ecou tez  ! "  (pho t .382) .  Une  I igne  concernan t  les
échanges inter-actor ie ls,  pr ise en charge par 1es icônes et  corrne on
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le  sa i t  s t r i c tement  v isue l les ,  e t  un  d iscours  des  fe r rnes .  Toutes  ces

l ' ignes  convergent  vers  la  réa l i sa t ion  d 'un  même propos ,  ie  ne  les  é tu -

dieraj  pas séparément du point  de vue narrat i f ,  mais ie les réexamine-

rai  au moment de I 'étude du phénomène cormunjcat ionnel .

Comme je  I 'a i  s igna lé ,  au  début  de  mon t rava i '1 ,  le  réc j t  évoque

pour cornmencer,  (phot.  22) un P.N. antér ieur et  prépare les performan-

ces  de  P .N.1 . .  Le  su je t  es t  con jo in t  aux  ob ie ts  " jeunesse" ,  "g rade" ,

"a f fec ta t ion"  dans  un  programme où I 'Eco le  Mi l i ta i re  a  ioué le  rô le  de

des t ina teur  :  ins t i tu t ion  e l le -même man ipu ' lée  par  un  des t ina teur  non

préc isé  par  A .  As t ruc  :  l e  hasard  (? )  ma is  b ien  dé f jn i  pa r  B .  d 'Aure -

v i l l y  dans  l ' énoncé  :  "C 'é ta i t  v ra jment  1e  p i re  endro i t  où  le  hasard  -

que je  c ro is  le  d iab le  -  tou jours  à  ce  moment - là ,  m in is t re  de  la  guer re ,

pû t  m 'envoyer  pour  mon début " .

L lénoncé  d is jonc t ' i f / con jonc t i f  :  " j ' ava is  v i te  re jo in t  ma v i I l e  de  gar -

n ' i son l  fa i t  é ta t  d 'une cer ta ine  "euphor ie "  qu 'ob l i tè re  in rméd ia tement

1 ' ' in te rpré ta t ion  du  l ieu  d 'a f fec ta t io r t  par  le  jeune honnne en  "p i re  en-

d ro i t " .

C 'es t  à  t ravers  les  re la t ions  du  su je t  avec  son  mi l i eu  d 'accue i l  que  se

déve loppe P.N.  L ,  no tamment  dans  1a  phase de  la  per fo rmance.  t l les  con-

cernent  ses  rappor ts  avec  la  v i l le  de  garn ison,  sor te  d 'ac teur  co l lec -

t i f  don t  le  rô le  ac tan t ie l  es t  ce lu i  d 'ad juvan t  du  P .N.  Une  ana lyse

p lus  f ine  mont rera i t  que 1eS oppoSantS " jeunesse" ,  " i v resse de  I 'un i fo r -

me"  lu i  permet ten t  de  dominer  l ' ennu i ,  anaphore  de  souf f rance.  La  ieu-

nesse  fonc t ionnan t  su r  le  mode du  rée l ,  I ' un i fo rme sur  le  mode de  l ' i l -

l uso i re .  I l  l u i  p rocure ,  en  e f fe t ,  I ' j v resse  qu i  j oue  le  rô le  de  décep-

teur  comme mensonger  (para î t re  +  non ê t re ) .  E l le  es t  un  des t ina teur  de

fa i re  capab le  de  présenter  le  mensonge comme vér i té ,  c 'es t -à -d i re  de

gr  i  se r .

"L 'espo i r  d 'en tendre  b jen tô t  ron f le r  le  canon "S ' in te rprè te  éga lement

comme un opposant ,  v ' i r tua l i san t  le  su je t  dans  un  P.N.  "guer re"  non ma-

n i  festé .

Le  deux jème type de  re la t i snses t  ce lu i  qu ' i l  en t re t ien t  avec  ses  hô tes .

El l 'es se bornent aux échanges somatiques :  louer une chambre, se nour-
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r i r .  0n  y  rencon t re  des  ad juvan ts  de  P .N.  l  connne  la  "v ie i l l esse ,

" la  bourgeo is ie " ,  " l es  c i v i  l s "  opposés  à  " jeunesse ' r ,  "a r i s toc ra t ie " ,

"m i l i t a i res " .  L 'énoncé :  "Je  ne  sou f f ra is  pas  t rop"  no te  la  con jonc-

t ion  avec  l ' ob je t  du  P .N.  don t  la  sanc t ion  es t  l a  " t ranqu i l l i t é " .

0n  do i t  no ter  que ce l le -c i  suppose I 'obé issance ou  la  soumiss ion  du

jeune homme à un code social  dont le fa i re est  modal isé à cet  égard

par  l " ' i nd i f fé rence" ,  ob je t  moda l  que je  rangera i  dans  la  même c lasse

que  la  peur .  Ce l le -c i  s 'expr ime dans  les  énoncés  :  " Je  vous  le  d is ,  en

dehors  de  ce t  un i fo rme e t  l ' espo i r  d 'en tendre  b ien tô t  ron f le r  le  canon,

tou t  m 'é ta i t  éga l " ,  "Quant  aux  hô tes  que  Je  m 'é ta is  donnés . . .  i l s  m ' jn -

té ressa ien t  t rop  peu . . . " .  L 'a r r i vée  de  la  ieune  f i l l e  dans  la  ma ison

provoque un  début  de  per tu rba t jon  causée par  l ' i n té rê t  qu 'e ' l le  susc i te .

Un rapprochement  es t ,  en  e f fe t , rendu poss ib le  par  son éducat ion  -  e l le

sor t  du  pens ionnat  -  compensant  son manque de  na issance a ins i  que l 'a t -

tes te  l ' énoncé  :  "en t re  eux ,  i l  y  ava i t  l ' ab îme d 'une  race" .  Ce t te

émergence de  P.N.2  es t  rap idement  recouver te  par  le  non pouvo i r  fa i re

marqué  dans  : "Ma is  e l le  n 'é ta i t  pas  une  f i l l e  à  qu i  j e  pus  fa i re  la

cour,  même des yeux".

0n  peut  remarquer ,  i c i  que la  compétence innée ou  acqu ise  d 'un  su je t ,

an tér ' ieurement  à  son jnser t ion  dans  un  P.N. ,  peut  s 'opposer  à  son

ac tua l i sa t ion .  Les  ex igences  du  PN -  la  compétence qu ' i l  requ ie r t

quant  au  vou lo i r  ou  au  devo i r  -  c réent  une imposs ib i l i té  ou  une incompa-

t ib i l i t é  ,dans  l ' oppos i t i on  du  pouvo i r  ou  du  devo i r  acqu is  ou  inné  e t

du  vou lo i r .

Le  sys tème ac tan t ie l  m is  en  p lace  dans  ce  P .N.1  es t  a lo rs :
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Soc i  été

Hasard souffrance Débutant
sous- l  ieu tenant

Dest ina teur  - -
A

i
Adj uv ants

V i l l e  ieunehornme jeunesse

Bourgeois uni forme

Race esPo i r

sexua l  i té

P .N.  1  se  fo rma l i se ra  en  :

pNr.  = F (s2)  - : : : )  (s l  v  01)  - - - -> (s l  A 01)

: ;
où 52  =  S1,  le  su je t  opéra teur  compétent  fa i t  que le  su je t  d 'é ta t  S l

dev ienne con jo in t  à  l ' ob je t  "sou f f rance"  01 .

Dans  ce  P .N.  la  s t ruc tu re  tempore l le  s 'é tab l i t  de  la  man iè re  su ivan te  :

J 'ava is  v ing t  ans Je  vous  le  d is

passé -  présentv
antérieur 

--l---- 
futur

après  (? )

Le système rel  at ' ionnel  interpersonnel

sous- l  ieu tenant  hô tes  (bourgeo i  s )

hô te  le  m i l i eu  (a r i s toc ra tes )

amant colonel

nar ra teùr  v i l le  de  garn ison

JE /EUX

ELLE VOUS

Jeune f i  I  le narratai  re
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*--s 2"-gébute ef fect ivement à part i r  de

I  'énoncé '  r rJ  I  aura is  pu  passer  tou te  ma v ' ie

garder  dans  ce t te  ca lme e t  jnso len te  f i l l e .

c j r cons tance . . .  tonné"  (pho t .  I27 - I30) .

la  sanc t ion  de  PN 1  par

sans  seu lement  penser  à  re -

Pour  ce la  i l  f a l l u t  ce t te

L 'énoncé  assu re  l e  déb rayage /embrayage  du  PN 1  su r  PN 2 .  La  j eune

f i l l e  es t  i ns tau rée  dans  l e  r ô l e  de  des t i na teu r  dé légué  du  D iab le  comme

l ' a t tes te  l ' énoncé  :  "A lbe r t i ne  d 'en fe r "  (pho t  .  289 -290) ; t ransmet teu r

de  I ' ob j e t  moda l  "Vou lo j r  f a j r e  l a  cou r "  f a j san t  passe r  1e  j eune  homme

de  I ' obé j ssance  pass i ve :  " devo i r  ne  pas  f a j r e  /  ne  pas  vou lo i r  f a i r e "

à  I a  vo lon té  ac t i ve  -  ne  pas  devo i r  f a i r e / vou lo i r  ne  pas  f a ' i r e  que  man i -

f es te  l ' énoncé  "E l l e  m 'ava i t  l a i s sé  l e  dés i r  de  m 'en lace r  à  e l l e  t ou te

en t i è re " .

Le  su je t  d ' é ta t  d i scu rs i vemen t  rep résen té  pa r ' l e  j eune  homme es t  v j r t ua -

l i sé  e t ,  à  l a  " t r anqu i l l j t é "  de  PN  L , s ' oppose  l ' émo t i on ,  l e  bou leve rse -

men t  de  PN2 .  I l  s ' ag i t  d ' un  con t ra t  i n j onc t i f ,  l e  mandemen t  é tan t  r éa l ' i sé

au  moyen  d ' une  so r t e  d ' ag ress ion  du  j eune  homme pa r  1a  j eune  f i l l e  ( pho t .

137 -156 ) .  Le  su je t  es t  ensu i t e  ac tua l i sé  pa r  1a  con jonc t i on  avec  l es  ob -

je t s  du  pouvo ' i r  e t  du  savo j r .  En f j n ,  1e  su je t  es t  con jo ' i n t  avec  son  ob -

j e t  ( pho t .  343 )  ma i s  1 ' app rop r i a t i on  es t  pa r t i e l l e ,  e l l e  se  bo rne ren

e f f e t ,  à  l a  possess jon  du  co rps .

Dans  l e  PN  eng loban t  s i gna lé  page  31  l a  moda l i t é  du  " savo i r "  su r  I ' e s

femmes  n ' es t  pas  i n tég rée  pu i squ 'aucune  commun ' i ca t i on  n ' es t  poss jb l e  en

deho rs  de  l ' é change  phys ique  :  "Ma ' iS  e l l e ,  non ,  e l l e  ne  d i sa i t  mo t ,  cho -

se  é t range ,  p lus  é t range  pe rsonne" .  PN L  émerge  tou t  au  l ong  de  PN 2

danS  Ia  man i f eS ta t j on  d 'OppOSan tS  no téS  pa r  " imp rudence " ,  " dange r " ,

" t rah i  son"  ;  " consp i  ra t j on "  .

L ' acqu i s i t i on  de  I ' ob i e t  " p1a i s ' i r " ,  en t ra îne  l a  pe r t e  de  I ' ob i e t  " sou f -

f r ance " ,1a  sanc t ' i on  "peu r "  s ' oppose  à  " t r anqu i l l j t é " .

La  compara i son  des  sys tèmes  ac tan t i e l s  PN 1  e t  PN 2  mon t re  que  l es  deux

p rog rammes  fonc t i onnen t  en  oppos i t i on .
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Jeune  f i l l e  p la is i r

des t ina teur  -  -
A

jeune homme

-  -  >  Dest ina ta i re

adjuvants

sexua l  i té
jeunesse

jeune homme
> opposants

soc ié té  (c lasse)

PN 2  se  fo rmal isera  en  :

PN 2 = F (s2) : : : :> (s l  v 02) ----> (s l  A 02)

où SZ + Sl . ,  le suiet  opérateur compétent fa i t  que

dev ienne  con jo in t  à  I  ' ob je t  "p ' l a i s i r "  02 .

De même que la  moda l j té  " ind i f fé rence"  ann ih ' i la j t

des opposants,  on remarque que, dans PN 2 ce rôle

de "b lasé"  (phot .  375)  "à  fo rce  de  v iv re  dans  le

je  me b lasa is " .

Pour  jus t i f i e r  1es  qua l i f i ca t ions  que  j ' a i  données  aux  deux  PN "soumis -

s jon  dans  l 'o rd re"  e t  " t ranSgreSs ' ion  danS le  désordre"  i l  fau t  par le r

d 'un  ob je t  imp l i c i té  dans  PN 1  e t  exp ' l i c i té  dans  PN 2 :  l ' honneur .  En

effet ,  la conjonct ion avec l 'objet  souffrance impl ique là- l î î f f i t ion

avec  le  déshonneur ,  re la t ion  inversée dans  PN 2 ,  s i  b ien  que le  réc i t

tout  ent ier  peut être ramené à un échange entre ces deux obiets et  cor-

respond à deux états du suiet  :

F (s)  : : : )  (01 A s l  u 02) - - - - )  (01 v s l  / \  02)

01 se  dé f  in issant  cor rne  "souf f  rance vs  p ' la is ' i r " .

02  se  dé f in issant  comme "déshonneur  vs  honneur " .

C ,es t -à -d i re  que  la  sou f f rance  imp l ique  I  
' i t onneur ,  l e  P la is i r  l e

dêshonneur.
La mise en place des PN permet une approche du fonct ionnement

le  su je t  d 'é ta t  S l

dans  le  PN L  l ' ac t ion

es t  tenu par  ce l le

danger  d 'ê t re  surpr is
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nar ra t i f  du  réc i t .  I l

ve .

Raconté sur le mode personnel  r r jerr  le discours est  ent ' ièrement intepré-
ta t i f ,  ho rmis  un  t rès  cour t  d i scours  des  femmes (pho t .382 ,383 ,384) .

I l  v ise  donc  à  é tab l i r  une cor ré la t jon  en t re  1e  p lgn  qu  "para î t ie " ,  réa-

l i tè  vécue e t  rappe lée  par  le  souven i r  e t  ce lu i  d "  l ' ê i re ,  par  un  juge-

ment,  caractér ist ique du faire interprél*_iJ_.  prospect i f  .  Les . icônes ap-
por ten t  cons tamment  la  p reuve de  la  réa l j té  du  d i re  s inon de  sa  vér i té .
Le  savo i r  es t  éga ' lement  a t t r ibué  au  nar ra ta j re  e t  le  fa i re  cogn i t i f  de-
vient p.gl :_y_9:. j f1dans la mesure où le narrateur veut fa i re accepter par

le  nar ra ta i re  le  s ta tu t  de  vér id ' i c t ion  des  énoncés  d 'é ta t .  En  a t tes ten t ,

au  p lan  d iscurs i f ,  des  fo rmes  comme "c 'é ta i t  v ra iment ,  1e  p i re  endro i t " ,

" j e  vous  le  d is " ,  e tc .

Tout  au  long de  ce t te  ana lyse  nar ra t i ve ,  on  n 'a  jamais  fa i t  ap-
pe l  aux  composan tes  l i ngu is t iques  ou  i côn iques  en  par t i cu l ' i e r .  E l le
s 'es t  déve loppée indépendamment  de  ces  man i fes ta t ' ions  b ien  que s 'ap-
puyan t  su r  e l les .  I l  f au t  remarquer  cependan t ,  dans  un  f i lm  que  l ' on
qua l ' i f i e ra i t  de  "bavard"  que  I ' essen t ie l  es t  t ransm' i s  par  le  tex te  l i n -
guist ' ique mise à part  la manitui l ï iù-du p-N i  :  t ransfert  àe l 'objet
' f f ià;ù-6uloir  

f  a j  re" (phot.  136 et  su' ivants )  ,  les sous-programmes :

d ' i ss ' imu la t ion  du  cadavre  (phot .  488-500) ,  p réc ip i ta t ion  par  1a  fenêt re
(pho t .  515-534) ,  su ic ide  (pho t .  539-546) .

l - l -2  :  La  composante  d jscurs jve  des  s t ruc tu res  de  sur face

En passant  de  la  composante  nar ra t i ve  à  1a  composante  d iscurs ive ,

on  se  dép1ace de  l 'un ivers  de  fo rmes nar ra t i ves  à  ce lu i  des  fo rmes d is -

curs ives ,  un  même programme nar ra t i f  pouvant  se  man i fes te r  l ' i ngu is t ique-

ment ou ' icôniquement dans des discours di f férents.  Je me contenterai

dans  ce  chap i t re  d 'un  exposé théor ique,  j l l us t ré  par  que lques  exemples

t i rés  du  f i lm,  me réservant  1a  poss ib i l i té  de  décr i re  son fonc t ionnement ,

à  ce  p lanraprès  une é tude p lus  appro fond je  de  l ' i côn isa t jon ,  fau te  de
quo i  la  dé terminat ion  de  cer ta ines  va leurs  me para l t  d j f f i c i le .  Rep lacé

res te ,  à  ce  n iveau,  à  vo i r  1a  composante  cogn i t i -
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dans  le  p lan  généra1 de  l 'é tude des  " fo rmes" ,  le  p résent  chap i t re  se

développera comme en I I .

forme du contenu

I I

forme narrat ive
I
I

composante narrat ive

fo rme d iscurs ive

I
I

composante  d iscurs ive

r/ \r
. / \

composante composante

I  i ngu is t ique  i côn ique

Je commencera i  par  1a  composante  l ingu is t ique.  Je  ver ra i  ensu i te  dans

que l les  cond i t i ons  app l ' i quer  la  méthode  à  I ' i cône .

l - l -2 - l  :  La  composante  l ingu is t ique,  approche théor jque

1-1-2-1-1  :  Lexème e t  f igure ,  Je  parcours  f jgura t ' i f

Les  s t ruc tu res  nar ra t i ves  sont  réa l i sées  dans  des  f igures ,  un i tés

d iscurs ives  du  contenu qu i  les  qua l i f ien t .  Leurs  man i fes ta t ions  sont

d 'abord  sa is issab les  au  n iveau du* l ]ç l_* { ,  c 'es t -à -d i re  :  "mots  que le

lex ique  d 'une  langue  se  donne  à  dé f in i r " .

A ins i  le  lexème " r jdeau"  man i fes te  une des  f igures  du  tex te ,  sa  dé f jn i -

t ion  donnée par  le  Pet i t  Rober t  es t  :  "P ièce  d 'é to f fe  pouvant  fo rmer  des

p ' l i s ,  généra lement  mob i  le " .  Le  te rme appara î t  dans  I 'énoncé '  r r l  I  image

de cette mystér ieuse fenêtre que je vois toujours dans mon rêve avec

son r i  deau c ramo ' is i  " .

Ma is  on  le  rencont re  auss i  avec  d 'au t res  s ign i f i ca t ions  comme :

R ideau !  -  exc lamat ion  poussée par  les  spec ta teurs ,  au

théâtre pour manifester leur mécontentement.

Les  so lda ts  p rogressent  sous  la  p ro tec t ion  d 'un  r ideau de

feu .
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,d*
,  ' l iVrt
n t !

L  ( È \ ' "

i ^ . ^  i \ " '  Une f jgure  possède donc  un  "noyau"  s tab le ,  con tenu invar ian t ,  à  par t i r

,  f  
'  

. ' ,  ^ iu, , , {* ' *  
duquel  p lusieurs réal  isat ions sont possibles :  les "parcours sémémiques' ,

/ , r ' *  "  var ian t  d 'un  contex te  à  I 'au t re .  En schéma :
l i  t È "

J'&* .'Ltê 
'

, "v *u-  f igure  lexémat ique:  R ideau
'  ' * i - '  ^ r - L 1 ^  ^

, , -A 
-- t  noyau stable pièce de protect ion mobi le.

parcours sémémiques de

type :  ameublement,  spectacleropérat ion
mi l i ta i re .

Tout  au  long du  tex te ,  les  f igures  é tab l i ssent  des  re la t ions  en t re  e ' l les ,
s 'enchaînant  les  unes  aux  au t res ,  e l les  cons t i tuent  un  " réseau f igura-
t i f  "  que 1 'on  peut  i so le r  e t  va lo r iser .  Dans le  tex te ,  oes  r îg î îËJ- io r -
Eè î  " le  dés i r  de  m 'en lacer  à  e l le ' , ,  "a t t i se r  mon dés i r " ,  , , l a  cha i r
f ra îche" ,  " l ' un ique  pensée  qu i  m 'obséda i t " ,  s 'acc rochen t  les  unes  aux
aut res  pour  fo rmer  un  ensemble  que subsume la , ,sexua l i té , ' .
L 'ensemb]e  s ign i f i an t  a ins i  dé te rmjné  p rodu i t  ce  que  I ' on  appe l le  :

"parcours  f i gu ra t i f "  qu i  n 'es t  r i en  d 'au t re  que  la  man i fes ta t ion  des
æ--+æ

programmes narrat i fs.

I -L -2 - l -2  :  La  con f igu ra t ion  d iscurs ive

S i  les  parcours  f igura t i f s  son t  des  réa l i sa t i .ons  concrè tes  re -
pérab' les dans le texte,  à t ravers les prograf i rnes narrat i fs,  i ls  peuvent
ê t re  cons idérés  auss i  comme produ i ts  par  une "conf igura t ion"  qu i  les
v i r tua l i se .  ce l le -c i  appara î t  comme un ensembl ; îE ;Gi f ; . t ions  v i r -
tue l les  suscep t ib les  d 'ê t re  réa l j sées  par  le  d iscours  e t  l es  tex tes  dans
les  parcours  f i gu ra t i f s .  0n  aura  par  exemple  (1 )  :

(1 )  Groupe d 'Ent revernes ,  Ana lyse  sémio t ique des  tex tes ,  op .  c i té ,  pages
95  e t  su ivan ted



1-1-2-1-3  :  Thème e t  rô le  thémat ique

"Dans 
' l ' ana lyse  

d 'un  d iscours  dé terminé,  on  pour ra  ne  re ten i r

que le  parcours  f igura t i f  par t i cu l je r  e f fec tué  e t  essayer  de  ressa is j r

ce lu i -c i  dans  une  fo rme spéc i f i que ,  ce l le  du  Thème"  (1 ) .

Le  thème,  à  son tour ,  es t  p r is  en  charge par  un  ac tan t ,  dans  un  " rô le

thématique" qui  se déf jn i ra comme :  "une double réduct ion des .of f i f r .u-
5:.;È1æt4

t i ons  d iscurs ives  à  un  seu l  pa rcours  f i gu ra t i f  réa l i sé  ou  réa l i sab le ,

la  seconde es t  la  réduc t ion  de  ce  parcours  à  un  seu l  agent  compétent  qu i

le  subsume v i r tue l lement '  (2 ) .
i

i  Ce tu i -c i ,  1 'ac teur ,se  dé f in i ra  donc  b ien .comme le  l i eu  de  rencon t re  des

p lans  d jscurs j f  e t  na r ra t j f
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-  con f igura t ion  d iscurs jve
- déf in ie comme
-  parcours  f igura t i f s

J
s  u je t

p lan  nar ra t i f

Cr ime

t ransgress ion  dans  la  l i cence.

t rah ison ,  consp i ra t ion ,  su ic ide
for f  a ' i tu re .

Acteur
--- \

- / \
rô le  ac tan t ie l  rô le  thémat ' ique

I,}
amant

p lan  d iscurs i f

Dans le  réc i t ,  on  pour ra  t rouver

(1 )  J .  Cour tès ,  In t roduc t ion  à  la  sémjo t ique  nar ra t i ve  e t  d i scurs ive ,
op .  c i té ,  page  95 .

(2 )  Id .  pase  91 .
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l-I-2-I-4 : Le programme d'i scurs ].f

Les  rô les  thémat iques  s 'expansent ,  à  leur  tour ,  en  programmes
d iscurs i f s  qu i  son t  :  "Des  expàns ions  ad  l i b i tum du  rô le  thémat ique , ,
(1 ) . . .  " I l s  peuven t  con ten i r  un  ensemble  d ' i n fo rmat ions  supp lémenta i res ,
d i tes  " ind ic ie l l es "  don t  la  va leur  sémant ique  ou  nar ra t i ve  es t  va r ia -
b le :  

- :

a  -  a ins i  1e  pêcheur ,  en  tan t  qu 'ac teur  -  e t  pour  revê t i r  son  rô -
le  d iscurs i f  d 'une  couver tu re  f i gu ra t i ve  - ,  peu t  ê t re  do té  d 'un  ensemble
d '  i nd ices  c i r cons tanc ie ls .

b -  1e prograrme discursi f  peut être,  à son tour,  accompagné
d '  jnd ices  spat io - tempore ls ,  cons t j tu t i f s  de  son ancrage h is to r ique.

c  -  le  d iscours ,  une fo is  tempora l i sé ,  peut  compor te r  des  ind ices
aspectue ls  qu i  surdé terminent  les  fonc t ions  nar ra t i ves ' l

1 -L -2-2  :  D iscurs iv i té  e t  composante  icôn ique

La ques t ion  qu i  se  pose es t  de  savo i r  comment  les  fo rmes icôn i -
ques  se  dép lo ien t  e t  de  f i xer ,  par  ana log ie  avec  les  fo rmes l ingu is t i -
ques ,  comment  e l les  se  cons t ru jsen t ,  que l le  es t  l eu r  va leur .

personn ages rô le  ac tan t ie l rô le  thémat ique

jeune homme su je t  v i r tue l

sujet  performant

ant i  -su je t

o f f i c ie r

amant
jeune ar is tocra te

j eune  f i  I  l e sujet  opérateur

objet
séduc t r i  ce

maî t resse

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Maupassan t ,  c j té  page  53 .
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Cela  rev ien t ,  l i t té ra lement ,  à  met t re  en  para l lè le  le  lexème e t  le  pho-

tosramme ou re composant icôniq'*: ;ffiffiîôilî],nËt.ôirffi;iiâurËrîil*
ob je t  i côn ique  suscep t ib le  de  fourn i r  des  con f igu ra t ions  qu i ,  on  l ' a  vu ,
sont  un  po ten t ie l  sémant ique.  Ce lu i -c i  es t  " l ibéré"  par  le  contac t  avec
un autre lexème pour former aussi tôt  un parcours f igurat i f .

C 'es t  en  a jou tan t  m i l j t a i re  ou  agr i co le  à  éco le ,que  1 'on  pose  le  par -

cours .  L 'appréc ia t ion  de  son é tendue e t  de  ses  l im i tes  dépend nécessa i -

rement  du  contex te ,  ce l le  de  la  conf igura t ion  de  tous  les  contex tes  qu i

I ' on t  c réée .

Ex is te - t - i l  dans  mon corpus  de  photogrammes de te l les  un i tés ,  que l le

qu 'en  so i t  la  ta i l le ,  capab les  de  fonc t ionner  comme un lexème ?

Si  on  observe  des  ob je ts  i côn iques  comme les  bo t tes  (phot .  28)  le  ver -
re  (pho t .  101) ,  l a  lampe (pho t .343) ,  on  vo i t  qu ' i l s  se  p résen ten t  tou -
jours ,  même en tan t  que symboles ,  sous  une ' impor tan te  couver tu re  f i ! fu rô :
t i ve .  I l s  ne  son t  n j  v i r tua l i sés ,  n i  même ac tua l i sés ,  ma is  tou t  s imp le -
ment  réa l i sés .  I l s  son t  na tu re l lement  f i gu ra t i f s  e t  i nsc r i t s ,  de  ce  fa i t ,
dans  un  programme d ' i scurs i f  p réc is .  En tan t  qu 'ob je ts ,  i l s  son t  do tés  de
fonc t jons  p ra t iques ,  u t j l i t a i res ,  

' l i és  
à  une  techno log ie ,  à  une  h is to i -

re  e t  donc  c i rcons tanc iés ,  tempora l i sés ,  spa t ia l i sés ,  aspec tua l i sés .  0n
aura i t  to r t ,  pôF conséquent ,  de  vou lo i r  les  t ra i te r  comme des  lexèmes
et  chercher  à  leur  a t t r jbuer  une "conf igura t ion" .  Même s i  les  bo t tes  re -
présenten t  le  sexe fémin in ,  ce  n 'es t  pas  encore  le  sexe.  Des  procédés

c inématograph iques  comme le  f1ou,  le  p lan  lo in ta in  sur  te l  ou  te l  ob je t
ne  c réent  jamais  qu 'une incer t i tude ,  une jndéterminat ion .  0n  r i squera i t

de  confondre  à  ce t  égard ,  suspens ion  e t  con f igura t ion .

Je  d i ra i ,  pour  ce  qu i  me concerne que,  dès  que 1 'on  dépasse le  s tade du
parcours  f igura t i f ,  on  a t te in t  une express ion  de  la  réa l i té  que la  lex i -

ca l j sa t ion  seu le  peut  rendre .  Je  par le  b ien  en tendu des  images f igura t i -

ves.  Le lexème est une forme condensée, 1 ' ' image expansée, en ce sens ce

sont  des  un i tés  opposées.
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L-2 Les structures profondes

L-?- l  :  Structure sémjque

L 'ana lyse  sémio t ique  es t  fondée  sur  la  reconna issance  de  I ' ex is -

tence de  s t ruc tu res  é lémenta i res  de  la  s ign ' i f i ca t ion  :  la  langue n 'é tan t

pas cons' idérée comme un système de signesrmais comme un assemb' lage de

s t ruc tu res  (1 ) .
\
Ces s t ruc tu res  se  dé f in issent  par  rappor t  à  la  re la t ion  d 'oppos i t ion  en-

t re  deux  te rmes,  pô les  d 'un  même axe sémant ique qu 'on  écr i t  :

A /  r  (s)  /  s

où A e t  B  sont  des  te rmes ob je ts ,  sa is is  dans  I 'ac te  de  percept ion .

L 'axe  sémant ique  "s "  es t  l e  résu l ta t  de  la  descr ip t ion  to ta l i san te  qu i

réun i t  à  la  fo is  les  ressemblances  e t  les  d i f fé rences  communes aux  te r -

mes "A"  e t  r rBr r .  "s ' l  appar t ien t  donc  au  méta langage sémant ' ique  descr ip -

t i f .  Quant  à  la  re la t ion  " r "  e l le  es t  p résupposéerdès  le  début  de  ce t te

in te rpré ta t ion ,  e l le  appar t ien t  au  langage méthodo log ique.

A ins i  l a  re la t ion  en t re  :

f i l l e / r (sexe) /garçon

peut  se  t radu i re  en  :

f i l l e  ( fémin i té )  r  ga rçon  (mascu l in i té )

sl  s2

Les é léments  "S1"  e t  "S2"  a ins i  dégagés sont  appe lés  "sémes" .  Le  te rme

do i t  cependant  ê t re  p réc isé  car  i l  p résente  chez  d 'au t res  l ingu is tes

des  s ign i f i ca t ions  d i f fé ren tes .  L 'exemple  c i té  par  R.  Mar t in  es t  de  na-

tu re  à  éc la i re r  le  p rob lème (2)  te .  sèmefOe sur face"  permet  d 'opposer
\ . /

t \ /
\--'--./

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Sémant jque  S t ruc tu ra le ,  op .c j té ,  page  20 .

(2 )  R.  Mar t ' in ,  In fé rence,  an tonymie ,  paraphrase,  op .  c i té ,  page 134.
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deux vocab les  :  " t ramway"  e t  "mét ro" .  C 'es t  la  p résence ou  l 'absence

de  ce  t ra i t  qu i  dé te rmine  la  re la t ion  que  I ' on  représen te :

(s )  versus  ( -s )  -  où  s  es t  le  sème

0n vo i t  tou t  de  su i te  la  d i f fé rence avec  le  modè le  de  Gre imas.  En

t ransposant  un  peu,  à  I 'a ide  de  I 'exemp' le  en  ques t ion ,  " t raml ' lay"  vs

"mét ro"  :  " j l  ne  su f f i t  pas  de  conSta ter  l ' absence du  Sème "de  sur fa -

Ce" dans le terme "métro".  Ce terme pOSSède en prgpre le Sème "SOUter-

ra in " .  L 'a r t i cu l  a t ion  do ' i t  donc  se  t ransc r i re  :

LeS expreSSiOns "de  Sur face"  e t  "SOuter rA in" ,  e l leS-mêmeS conVergence

de deux  sys tèmes sémiques  hé térogènes:  un  sys tème spat ' iov isue l  e t  un

champ de s ign i f i ca t ion  non dé terminéTpeuvent  ê t re  cons jdérées  e t  pour

ces  ra jsons  comme deS "sèmes" ,  c 'es t -à -d j re  des  un i tés  mjn ima les  de  la

s ign i f i ca t ion .

En  fa i t ,  se lon  R.  Mar t in  (1 )  les  sèmes  "de  Sur face"  ou  "sou te r ra in "

cons t i tuent  des  un i tés  min ima les  de  d i f fé renc ' ia t ion  e t  non des  un i tés

m' in ima les  de  s ign ' i f i ca t ion ,  é léments  sémant iques ' insécab les  ou  é léments

u l t imes de  I 'ana lyse  appe lés  "noémes"  ou  encore  "p r im i t i f s  sémant iques" .

Le  sème,  te l  que 1e  dé f in i t  Gre imas se  présente  à  la  fo is  comme un i té

d i f fé ren t ie l le  e t  p r im i t i f  sémant ique.  Je  ne  le  su iv ra i  pas  sur  ce  te r -

ra ln .

Je  cont inuera i  à  u t i l ' i se r  le  te rme "sème"  cependant  comme un i té  d i f fé -

ren t ie l l e  dans  la  re la t ion  :

s  vs  5  e tnon  s

c '  es t -à -d r . ; ;  un i té  m in imate

tance  "ab  quo" .

de  l a  s i gn i f i ca t i on pr i vée  d ' jns -

sV S

V S

(1 )  R.  Mar t in ,  In fé rence,  an tonymie  e t  paraphrase,  oP.  c i té ,  page l '35
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"Cs" .  Leur  nombre  es t  mo ins  é levé  que ce lu i

S i ,  d 'au t re  par t ,  on  compare  en t re  e l les  les

I l  s 'ag i t  d 'une  un i té  de  con tenu ,  du  n iveau  immanent  par  oppos i t i on  à
son homologue 1e  sémème du n iveau de  la  man i fes ta t ion .  I l s  s 'opposent
donc I  'un et  I  'autre corme système et  procès, compétence et  performan-

ce .  Le  sémème es t  " l ' e f fe t  de  sens" .

"Comme i l  es t  convenu en  l ingu ' i s t ique  que le  te rme ob je t :  le  lexème,
seu l  ne  compor te  pas  de  s ign i f i ca t ion"  (1 ) ,  i l  f audra  au  mo ins  deux
lexèmes pour produire un ef fet  de sens (sémème) et  par conséquent la
combina json nécessa i re  de  p lus ieurs  sèmes.  Pour  i l l us t re r  e t  p réc iser

tou t  à  la  fo i s  ces  no t ions ron  peu t  u t j l i se r  I ' ana lyse  sémique  du  lexème

/ ieu l  par  exemple .  I l  es t  no té  en t re  bar res  pour ind iquer  qu ' i l  es t  p r is

abso lument ,  comme une en t rée  de  d ic t ionna i re .
Le lexème présente d 'abord un contenu négat ' i f ,  le terme est  commutable
avec  :  l j onc / ,  / jo ie l  e tc .  e t  un  contenu pos i t i f  qu i ,  se lon  Gre imas,
do i t  ê t re  un  ar rangement  de  "sèmes" .  Ce contenu pos i t i f  es t  appe lé

"noJyÉ ique" ,  i 1  es t  pe rmanent  e t  i nvar ian t .0n  le  no te  "Ns" .  S i  r rNsr l

es t  un  invar ian t ,  les  var ja t ions  de  sens  qu 'on  observe  pu .  Ë f f ip le  dans
les  occur rences :

1 -  avoi  r  un beau jeu

2 -  ba t t re  le  jeu

prov iennent  du  contex te  qu i  compor te  les  var iab les  suscept ib les  de  ren-
dre  compte  du  changement  de  sens  enreg is t ré .0n  passe,  en  e f fe t ,  de  la
par t ie  d 'un  tou t ,  à  la  co l lec t ion  comp lè te .

Ces var jab les  sont  appe lées  "c lassèmes"  ou  "sèmes contex tue ls "  no tés
._â-;;:ru

des contextes occurrences.

occumences su i  vantes :

1  -  ag i r  pa r  jeu .

2  -  j eu  d 'a rgen t .

3 -  jeu de footbal  I  .

4  -  j eu  de  la  roue .

1 e c lassement peut,  sous toute réserve,

br iques  sémiques  su ivantês  :

se  jus t i f i e r à  I ' a ide  des  ru -

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Sémant ique  S t ruc tu ra le ,  op .  c i té ,  page  20 .
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1 -  ac t i v i té ,  d i s t rac t i v i té ,  g ra tu i té .

2  -  ac t i v i té ,  d i s t rac t i v i té ,  p roduc t i v i té .

3  -  ac t i v i té ,  d i s t rac t i v i té ,  co l lec t i v i té ,  g ra tu i té  (? )

4  -  ac t i v i té ,  i ns t rumenta l i té .

L ' inventa ' i re  p résente  un  cer ta in  nombre  de  t ra i ts  con jonc t i f s  :

ac t i v i té  vs  d is t rac t i v i té

e t  un  cer ta in  nombre  de  t ra j ts  d is jonc t j f s  ;

g ra tu i  té  vs  p roduc t  i  v i  té

co l  l ec t i v i té  vs  ind iv idua l  i t é

humain  vs  ins t rument .

0n  peut  admet t re  :  "ac t i v i té  +  d is t rac t j v i té "  coûrne les  sèmes communs

à I 'ensemble  des  occur rences  1-2-3 .  I l s  fo rment  le  noyau cons t i tuant l

les  sèmes nuc léa i res .  Les  au t res  sèmes appara issent  comme des  c lassè-
mes .

L 'occur rence no tée  "4"  ouvre  des  ca tégor jes  s ty l i s t iques  e t  met ten t

d 'au t res  noyaux  en  cause.

Le  p lan  de  lec tu re  ouver t  par  les  c lassèmes e t  leur  redondance cons t i -

tue  une " iso top ie"  ( i so  =  même,  topos  =  p ' lace) .  "Dès  main tenant  on  es t

en  mesure  de  d i re  qu 'un  message ou  une séquence que lconque du  d iscours

ne peuvent  ê t re  cons idérés  cornme iso topes  que s ' i l s  possèdent  un  ou  p lu -

s jeurs  c lassèmesen commun"  (1 )

Les  un i tés  sémio ' log iques  fo rmel les ,  sèmes nuc léa i res  e t  noyaux  appréhen-

dent  I 'un ivers  cosmolog ' ique en  le  rédu jsant  en  un  nombre  f  in i  d 'expé-

r iences ,  les  un i tés  sémant iques ,  c lassèmes ou  sèmes contex tue ls ,  les

regroupent  par  des  opéra t ions  de  c lass i f i ca t ion  noo log iques .

Pour préciser ces quest ions,  i l  rauf?nèoÉ rÀï-a- iù i f iur  rapport  aux

phénomènes  de  I " ' ex té rocep t i v i té "  e t  de  l " ' j n té rocep t i v i té " .  Se lon  Ia

déf in i t ion I  a plË-èi ,mrr j iô,  t .  p. . r ier  caraôiÈi î r"  
' îT 

; ;Ëibi  I  i té qui

reço i t  des  in fo rmat ions  de  I 'ex té r jeur  du  corps ,  la  deux ième qu i  les  re -

ço i t  du  co rps  p ropre .  I l  semb le  qu 'en  sémjo t ique  on  dés igne  à  l ' a ide  de

ces  deux  mots ,  deux  a t t i t udes  de  1 'espr i t  devan t  le  monde se lon  qu ' i l  l e
juge  ou  non .  Dans  un  cas  i l  s 'ag i t  du  "spec tac le  du  monde" ,  dans  l ' au t re

(1 )  A .J .  Gre jmas ,  Sémant ique  s t ruc tu ra le ,  oP .  c i té ,  page  53 .
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de  I 'homme in te rpré tan t  ce  spec tac le .

C 'es t  pourquo i  on  assoc ie  souvent  ex té rocept i f  e t  cosmolog ique e t  in -

té rocept i f  e t  noo log ique.

L 'e f fe t  de  sens  réa l i sé  par  le  rapprochement  de  deux  lexèmes au  moins

v i r tua l i san t  leu rs  poss ib i l i t és  e t ,  qu 'une  opéra t ion  c lass i f i ca t r i ce ,

réduc t r j ce ,  ramène à  la  seu le  poss ib le ,  l a  seu le  ac tua l i sab le  dans  un

contex te  donné,  dé f jn issant  un  seu l  p lan  de  lec tu re ,  es t  nécessa i rement ,

dans  ces  cond i t i ons ,  noo log ique .  I l  es t  c la i r  qu ' i l  f au t  un  con tex te

p lus  la rge  que le  syn tagme " jeu  de  dés"  pour  réa l i ser  un  e f fe t  de  sens

non amb ' igu .  Sans  les  c lassèmes,  i l  sera i t  imposs ib le  de  cho is i r  parmi

les  sèmes nuc léa i res  de  " ieu"  ou  de  r rdésr r  les  sèmes convenab les .

Aut rement  d i t ,  les  lexèmes sont  p resque tou jours  po lysémiques ,  1 'opéra-

t ion  c lass i f i ca t r i ce  voudra i t  les  rendre  monosémjques ,  au  moins  rédu i re

leur  po lysémie  na ture l  le .

C 'es t  dans  ce t te  mesure  que ' le  sème nuc léa i re  e t  le  noyau sémique ren-

vo ien t  à  une expér ience du  monde,  cosmolog ique ou  ex térocept ive  e t  que

le  c lassème es t  noo log ique ou  in té rocept i f .

Toute  s ign i f j ca t ion ,  dans  sa  dynamique même, re lèvera i t  a lo rs  de  la  sé-

quence :
phénoménal /nouménal .

0n comprend cornment,  dans ces condi t ions,  on pourra dist inguer des iso-

top ies  sémio log iques  e t  des  iso top ies  sémant iques ,  la  redondance des

sèmes nuc léa i res  assure  les  p remières ,  ce l le  des  c lassèmes les  secon-

des .  Par tan t  des  c lassèmesr i l  se ra  poss ib le  d 'ouv r i r  des  i so top ies  sé -

mant iques  e t  de  cons t ru i re  des  sémèmes en sé lec t ionnant ,  au .  p lan  sémio-

log ique ,  les  p lans  de  lec tu re  que  l ' on  souha i te  ac tua l i se r .

I -2 -2  :  Le  modè le  cons t i tu t ionne l

Au n iveau pro fond,  les  un i tés  é lémenta i res ,  sèmes e t  c lassèmes,

s 'o rgan isent  en t re  e l les  se lon  le  schéma du modè le  cons t i tu t ionne l  ou

car ré  sémio t ique.  Cet te  sa ' iS je  es t  syn tax ique.  Ma is  a lo rs  que du  cô té

des  sèmes,  en  par tan t  du  n iveau pro fond vers  1e  n iveau de  sur face ,  les

I

l
I

i
1
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deux  p lans  son t  homologab les ,  c 'es t -à -d i re  qu ' i l s  se  co r responden t

I ' un  l ' au t re ;  l e  ca r ré  sémio t ique ,  lu i ,  e t  l e  modè le  ac tan t ie l  ne  le

sont  pas .  Le  premier  renvo ie  à .des  opéra t ions  log ico-sémant jques ,  le

deux ' ième,  au  p lan  nar ra t j f  n 'en  n 'es t  que la  représenta t ion  an thropo-

morphe.

Le  car ré  sémio t ique permet  de  préc iser  les  contenus  du  tex te  à

par t i r  de  la  s t ruc tu re  é lémenta i re  fo rmée par  1 'ensemble  de  deux  te rmes

et  leurs  re la t ions .  I l  es t  fondé sur  une concept ' ion  b inar is te  du  sens

qu ' i  es t  dans  la  d i f fé rence e t ,  PôF conséquent , réduc t jb le  à  une ca tégo-

r ie de deux termes opposés :

S1

S1 e t  S2 sont  en  re la t jon  de  cont ra r ié té ,  comme pos i t i f  e t  négat i f .

Pour  passer  de  51  à  52  ou  de  52  à  51 ,  ' i l  fau t  passer  so i t  par  5T,  néga-

t jon  de  S1,  so i t  par  $Z,  négat jon  de  S2.  0n  ob t jen t  les  te rmes,  51 ,  5 r ,

52 ,52  qu i  se  t rouvent  dans  une re la t ion  hypéronym' ique par  rappor t  à  1a

catégo1 ie  (S)  e t  (5 )  qu i  les  subsume.  Cet te  o rgan isa t ion  es t  représentée

dans le  schéma c ' i -dessous  :

S2

S1

S1

52

"Une relat ion de contradiqt .y, .  est  établ ie entre (S) et  (5)

veau hiérarchiquement infér ' ieur entre Sl '  et  5f ,  entre 52 et

une re la t jon  de  cont ra r ié té  a r t i cu le  S1 e t  s2  d 'une par t  e t

d ,au t re  par t .  une  re la t ion  d ' imp l i ca t ion  es t  é tab l ie  en t re

et 52 et 5T. 
=æ

0n d is t ingue a lo rs  s ix  d imens ions  sys témat iques  :

e t  au  n ' i -

v.
5T et 52

S1 et 5Z

(s)
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(S)  e t  (5 )  son t  en  re la t ion  de  cont rad ic t ion ,  (S)  peut  ê t re  appe lé ,
axe  du  complexe,  e t  (S)  es t  l ' axe  des  cont rad ic to i res .  Deux schémas,
s l  e t  5 Ï ,  dé f in issent  le  schéma 1  e t  52  e t  V  le  schéma 2 .  chacun des
schémas es t  cons t i tué  par  une re la t ion  de  cont rad ic t ion .
Deux  de ix i s ,  l a  p remiè re  es t  dé f  in ' i e  par  la  re la t ion  d ' imp ' l i ca t ion
51 -  SZ,  la  seconde par  f  imp l ica t ion  52  -  5T.
A  t j t re  d 'exemp ' le ,  s  j  I ' on  cho is i t  une  ca tégor ie  comme

e

-X
ffi

Les te rmes cho is ' i s
ques  (c1  assèmes)  .

l t / t ^ . r ' \

da+rcû{+i49 / u"r"*' tou}{'+xltc'*'v r- (  
, /

exces

manqu excès

manque

représentent nécessairement des iso top ies  sémant j -

I -2-3 :  Structures profondes et  icône

ce qui  a été di t  précédemment à propos de la comparaison entre
la  d iscurs iv i té  en  l i ngu is t ique  e t  en  i côn ique  devra i t  no rma lement  se
vér i f i e r  i c i .

J 'a i  d i t  qu ' i l  me  sembla i t  d i f f i c j l e  de  t rouver  dans  mon f i lm  des  ob je ts
icôn iques  suscept ib les  de  fonc t , ionner  comme des  lexèmes,  même s ' i l s  son t
symbo l iques ,  c 'es t -à -d i re  de  v i r tua l i se r  des  con f igu ra t ions .  I l  es t  v ra i
que  1a  s ty l j sa t ion  ou  la  d ig i ta l j sa t ion  d 'un  ob je t  i côn ique  peu t  per -
met t re  de  le  dé- f igura t jv jser  au  po in t  de  lu i  donner  1a  capac i té  séman-
t ique de  cer ta ins  lexèmes,  dont  le  contenu dénota t i f  es t  en  so i  f igura-
t i f  comme dague par rapport  à po' ignard et  poignard par rapport  à arme.
Mais l*qs jqqg: sont e1s:1! ie\ment "sémiolosiques".
I l  est  ctâir  que]e spectateur of f io i6gr; f f i t i1; 'a nul  besojn de dis-
t inguer  en t re  les  c lassèmes "humain"  e t  "ob je t "  pour  décoder ' l ,e f fe t  de
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sens :  r r i l  pousse  un  p ion" .  A lo rs  que  f  i n te r locu teur  de  l ' énoncé  en
ques t ' i on ,  rédu i t  à  ce t te  ta j l l e ,  se ra  ou  r i squera  d 'ê t re  dans  l ' amb i -
gu i té  auss i  

' l ong temps  que  le  con tex te  n 'a  pas  p réc isé  qu ' i l  s 'ag i t  de

la  p ièce  mob i le  d 'un  jeu  e t  non  d 'un  surve i l l an t  de  l ycée  par  exemple .

1 -3  La  d iscurs iv i té  e t  l es  va leurs  p ro fondes  du  f i lm

I l  es t  poss ib le  de  p réc ise r  ma in tenan t  au  p lan  d iscurs i f ,  d 'une
par t ,  les  va leurs  e t  les  rô les  man i fes tés  dans  le  tex te  tan t  au  p lan

l ingu is t ique  qu ' i côn ique  e t ,  d 'au t re  par t ,  de  met t re  en  p lace  les  va -

leu rs  sémio log iques  e t  sémant iques  que ' le  f i lm  expanse  dans  ces  deux

composantes.

1 -3 -1 :  Les  va leurs  d iscurs ives

1-3 -1 -1  :  La  composan te  l i ngu is t ique

Le  t i t re  du  f i lm  réa l i se  la  f i gu re  du  r ideau  c ramo js i .  Sa  cou-

1eur ,  rouge  t j ran t  su r  le  v io le t ,  es t  l i ée  auss j  à  la  co lo ra t ion  que

prend  le  v i sage  dans  l ' émot ion ,  la  hon te ,  
' l e  

dép i t .  A  ce t  égard ,  e ' l 1e

es t  à  met t re  en  rappor t  avec  1a  peur  du  déshonneur  qu i  s 'empare  du  jeu-

ne  homme e t  le  la isse  marqué à  jamais .  D 'au t re  par t  la  f igure  du  r ideau

revêt  éga lement  la  s ign i f i ca t ion  de  bar r jè re  f rag i le  e t  f lo t tan te  en t re

1e permis  e t  l ' i n te rd i t ,  le  mont ré  e t  le  caché,  représenta t ion  f igurée

des deux programmes :  soumission /  t ransgressjon.

Dès  le  débu t  de  l ' ac t ion ,  l e  personnage  cen t ra l  ac tua l j sé  à  I ' a ide  du

pronom' ' jeu-es t  inscr i t  dans  un  cer ta in  nombre  de  rô les  ra t tachab les ,

les  uns  e t  les  au t resraux  deux  programmes mis  en  p lace .  Dans PNl ,  i l

évo lue  dans  les  rô les  thémat iques  de  la  jeunesse,  du  débutan t  e t  de

l 'a r i s tocra te  expr imés dans  les  parcours  f igura t ' i f s  du  désoeuvrement ,

de  l ' ennu i ,  de  la  so l i tude ,  de  l ' i ncommun ica t ion ,  de  1a  décep t ion ,  de

1a  ségréga t ion  soc ja le .  Dans  PN2 les  rô les  de  I ' j n j t i é ,  de  1 'amant  e t

du  t ra î t re rsubsumant  les  parcours  du  d ive r t i ssement ,  de ' la  sexua l i té ,
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de  l ' i n tégra t ion ,  de  la  t rah ison fo rment  un  ensemble  euphor ique qu i

s 'oppose à  1a  dysphor je  du  premier .

0n  peut  no ter  que 1es  deux  ensembles  s 'opposent  auss j  comme c los  e t  ou-

ver t ,  supér ieur  e t  jn fé r ieur ,  dedans e t  dehors .

L -3- l -2  :  D iscurs iv i té  e t  i cônes

Les rô les  e t  les  parcours  sont  tous  présents  e t  repérab les  dans

les  i cônes .0n  les  perço i t  su r tou t  à  t ravers  1es  p rogrammes d iscurs i f s
qu i  en  son t  les  expans ions  u l t imes .

Les ' i cônes  p rennen t  su r tou t  en  charge ,  en  tan t  que  te l les ,  l a  f i gu ra t i -

v i sa t jon  du  cosmos,  à  ce  t i t re  e l les  décr j ven t  1 'espace  e t  l es  choses

auss i  b ien  du  po in t  de  vue  c l imato log ique ,  QU 'h is to r ique  ou  a rch i tec tu -

ra l .

Ma is  du  po in t  de  vue symbof ique,  e l les  p rennent  en  charge 1e  parcours

de  la  cheva le r ie  :  1es  éperons  en  PNl ,  1a  tap isser je  en  PN2 ' ,de  la  sexua l j -
té ,  l es  bo t tes  e t  l e  chapeau  en  PN1, ' l es  bo t tes  e t  l es  p ieds  nus  au  PN2.

Je  n 'évoque  le  rô le  des  por tes ,  des  fenê t res ,  de  l ' esca l ' i e r  que  pour

sou l igner  qu ' i1s  con t r ibuen t  la rgement  à  la  m ise  en  p lace  de  va leurs  op-
posées dans  les  deux  programmes comme :  'bupér io r j té "  /  " ' i n fé r ' io r i té " ,
dans  la  m ise  en  scène  e t  l a  p r i se  de  vues  de  I ' espace  du  "hau t "  e t  du

"bas" ,  comme l " ' ex té r io r i té "  e t  l " ' i n té r io r i té "  comme "dessus"  /  "des -
sous"  dans  la  f j gu ra t i v i sa t ion  de  l ' ê t re  e t  du  para î t re .

L -3-2  :  Les  va ' leurs  p ro fondes

l-3-2 '7 :  La composante I  ingu' ist ' ique

Rôles  thémat iques  e t  parcours  man i fes tés  dans

nar ra t i f s  do jvent  encore  ê t re  in te rpré tés  au  n iveau

log ico-sémant iques  dont  i l s  son t  la  représenta t ion .

crètement,  à déterminer les opposi t ions fondamentales

réduc t ' ion  en  car rés  log iques .

1es programmes

pro fond des  va leurs

Ce la  rev ien t ,  con-

du texte et  leur
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Pour  dé f in i r  le  modè le  cons t i tu t ionne l ,  i l  peu t  ê t re  commode- lquand le
tex te  s 'y  p rê te  comme le  R ideau Cramois i ,  de  re lever  les  va leurs  p ro-

dui tes par 1es composantes en même tempsren recherchant les sèmes con-
tex tue ls  carac tér is t iques  e t  communs.  une te l le  ana lyse  es t  fo r t  lon-
gue et  inadaptée à mon propos. Je me contenterai  donc de poser les iso-
top ies  e t  m 'en  t iendra i  1à ,  sau f  pour  que lques  cas  par t i cu l ie rs .

Les  deux  PN man i fes ten t  deux  é ta ts  b ien  préc is  du  héros .  PNl  dans  sa
phase in i t ia le  de  la  v i r tua l i sa t ion  le  p résente  coûme un débutan t

" f rus t ré " ,1 'a t tes ten t  les  énoncés  (pho t .  031)  :  " J 'ava is  v i te  re jo in t
ma v i l le  de  garn ison"  ou  le  p réd ica t  "v i te "  no te  une cer ta ine  impat ien-

cê , ' l a  décep t ion  b ru ta le  qu i  su i t  i nd ' ique  la  f rus t ra t ion  :  "C 'é ta i t
v ra iment  le  p i re  endro i t . . . " .  Les  deux  a r t i cu la t ions  :  " sa t i s fac t ion  /
décept ion"  dé terminent  la  ca tégor ie  :

f

décept  i i  s fact  i  on

a t ion

sat

rust r

on

L 'énoncé nar ra t i f  con t rac tue l  1  de  PNl ' le  pose encore  p lus  ne t tement

au moment  de  sa  man i fes ta t ion  dans  1es  oppos i t ions  v i l le  de  garn ison

un j fo rme (pho t .36 ,37 ,38) ,  rep r i s  en  44 :  "Je  vous  le  d is . . .  en
dehors  de  ce t  un i fo rme tou t  m 'é ta i t  éga ' | " .
Au  con t ra i re ,  en  PN2,  le  don  surabondan t  que  1a  jeune  f i l l e  lu i  fa i t

d 'e l l e -même,  le  condu i t  au  rassas iement ,  i 1  es t  comb lé  (pho t .410)  :

"Je  me rassas ia is . . .  (396) . . .  Pendan t  s i x  mo is  ce  fu t  un  bonheur  don t

on  n 'a  pas  d ' i dées" .

La  va leur  comb lé  s 'a r t ' i cu le  a lo rs  en  :

comb lé
, / "

, / \
pr i vé  rassas ié

Frus t ra t ion  vs  comblé  cons t i tuent  par  conséquent  deux  iso top ies  sé-

mant ' iques  opposées qu ' ' i l  fau t  met t re  en  rappor t  avec  deux  au t res .  En
ef fe t ,  PNl  es t  éga lement  dominé par  1a  sépara t ion  du  jeune homme avec

son  mi l i eu .  I l  semb le  que  le  tex te  déve loppe  1a  ca tégor ie  d isc r im ina-
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t ion  vs  confus ion .

La  première  va leur  man i fes tée  dans  l 'énoncé "que me fa isa i t  ce t te  v i l le
de  prov ince" ,  es t  repr ise  au  photogramrne 50 :  , ,deux  bourgeo is " ,  en  114
e t  su jvan ts :  "E l le  n 'é ta i t  pas  une  f i l l e  à  qu i  j e  pus  fa i re  la  cour
même des  yeux"  e t  "s i  je  1 'ava i t  rencont rée  dans  ce  mi l ieu  pour  leque l
j ' é ta is  fa i t  e t  que  j ' au ra is  dû  vo i r " .  L 'au t re  a r t i cu la t ion  se  déve lop-
pe  à  par t i r  d 'énoncés :  " tou t  m 'é ta i t  éga l " ,  "que  me fa isa i t  ce t te  v i l l e
de  p rov ince" .  " I l s  m ' in té ressa ien t  t rop  peu"  (pho t .55)  e t  " j ' eus  b ien-
tô t  répondu par  1a  p ' lus  g rande ind i f fé rence" .
0n peut alors poser :

d i  scr imi nat i  on

d i f fé rence ind i f fé rence

A l ' i so top ie  sémant ique  de  la  d isc r im ina t ion  s 'oppose  ce l le  de  l ' i n té -
g ra t ion  ou  de  la  con fus ion  qu i  s 'a r t i cu le  en  :

confu

in tesrat(

s ion

sépara t ion

L ' in tégra t ion  se  fa i t  dès  la  man i fes ta t ion  du  manque,  au  moment  de  I ' i n i -
t i a l i sa t ion  de  PNl  dans  l ' énoncé  :  "m 'ava i t  l a i ssé  le  dés i r  de  m 'en lacer
à  e l le  tou te  en t iè re " ,  à  quo i  s 'oppose  :  "e t  mo i  qu i  essaya is  d ,ê t re
auss i  ' impénét rab le  qu 'e l  le "  (phot .  406)  .

Les  i so top ies  sémant iques  s 'exp l iquen t  e l les  mêmes comme 1 'exp lo i ta t ion
au plan classémat ' ique de valeurs comme :

autre V S meme

Sj  1 'on  passe main tenant  aux  iso top ies  sémio log iques  assurées  par  la
redondance des  sèmes nuc léa i res ,  au  p lan  de  la  descr ip t ion  cosmolog ique
des phénomènes, on se rend compte que les catégor ies précédentes sont
manifestées à t ravers des catégor ies sémiques fournies par des termes
comme cormun ica t ion  e t  soc ia l i té  pour  la  d isc r im ina t ion ,  sa is issab les
dans  les  f i gu rês  de  la  po l i tesse ,  de  l ' ex té r io r i té ,  de  la  commun ica t ion
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verba le  e t  de  1a  ségréga t ion  au  p lan  soc ia l ,  de  l ' exc lus iv i té  ;  de  la .
sexua l ' i t é  dom' inée  par  la  con t inence ,  vo i re  I ' onan isme,  de  I ' a f fec t i v i -

té avec des comportements de type "rétracté" et  la loyauté au plan de

la  f rus t ra t ion .  La  confus ion  se  man i fes te  dans  la  communica t ion  par

l ' échange ,  I ' i n t im i té  e t  l a  p ro fondeur  e t  su r tou t  s 'expr ime au  p lan

ges tue l ;  au  p lan  soc ia l  pa r ' l es  f i gu res  de  l ' i n tégra t ion ,  de  1a

con fus jon ,  1a  cap tu re  de  l ' j nd iv idu  par  le  m i l j eu .  Les  f igu res  de

I 'excès  son t  données  par  la  démesure  dans  la  re la t ion  sexue l le ,  l es  dé-

l i ces  de  la  t rah ison e t ,  au  p lan  a f fec t i f  e t  mora l ,  pô f  des  compor te -

ments  de  type  "d i Ia té "  (1 ) .

0n  peut  d resser  le  tab leau :

VALEURS iso top ies  sémant iques  iso top ies  sém' io log iques  parcours  f igura t ' i f s
composante  thémat ique composante  f  igura t ive

-  re la t ions  soc ia les
non communicat ion
re l  a t ions  po l ' ies

-  ségrégat ion

-  cont inence
on an i sme

- rétract ion
souffrance
ennu i
1 oyauté

(1)  L .  Corman,  Nouveau manue l  de  morphopsycho log ie ,  Par is ,  S tock ,  1977,
page 18

AUTRE

f communicat ' ion

discr iminat ion II
\  soc ia l  i t é

1 

sexuatité

I urr..t ivité
\  mora le

frustrat  i  on
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MEME

confus ion

exces

communicat ion

soc i  a l  i té

sexua l  i t é

a f fec t i v i té
moral  e

i  n t  im i  té
communicat ion ges-
tue l  l e

' intégrat  i  on
par t ' i c ipa t ion

i  ntégrat  i  on
inc lus ion
sexua l  j té  en  coup le
démesure

d i  I  a ta t ion
trah i  son

La structure ne rend pas compte de tout le texte majs uniquement des

va leurs  les  p lus  per t inen tes .

Les valeurs fondamentales :  AUTRE /  ME|4E et  les opposi t jons sé-

mant iques ,  pour  a rb i t ra i res  qu 'e l les  so ien t ,  voudra ien t  garan t i r  l a

cohérence du  dép1o ' iement  des  iso top ies  sémio log iques  dont  e l les  rendent

compte .  I l  semb le ,  en  e f fe t ,  guê  ce la  so i t  l a 'd i sc r im ina t ion  e t  l a

con fus ion  d 'un  cô té  e t  l a  f rus t ra t ion  e t  l ' excès  de  I ' au t re  qu i  en

so ien t ,  en  que lque sor te  1es  po in tS  de  convergence,  se lOn la  lec tu re

que  j ' en  a i  fa i te .  La  jus t i f i ca t ' i on  de  1a  ca tégor ie  fondamenta le  es t

l j ée ,  comme je  va is  le  mont re r  p lus  lo jn  à  la  va leur  idéo log ique  que  le

lec teur  a t t r ibue  au  tex te .

I1  res te ,  avant  de  poser  les  car rés  log ico-sémant iques ,  fo rmal isa t ion

de ces  cho ix ,  à  reven i r  au  rô le  e t  au  fonc t ionnement  des  images à  ce  n i -

veau .

L-3-2-2 :  Les valeurs profondes et  les ' icônes

I l  es t  na ture l  qu 'on  re t rouve les  va leurs  p récédentes  au  p lan

icôn ique,  d 'au t res  que ce l les -c i ,  p rodu i tes  par  ' les  
images ouvr i ra ien t

des  p lans  e t  des  parcours  incohérents ,  en t ra înant  des  rup tures  d ' i so to -
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p ies  inacceptab les .  0n  peut  dé jà  observer  tou te fo is  gu ' j l s  d ivergent

souvent .  Aux  photogrammes 28 e t  su ' i van ts  le  d jscours  e t  les  images

son t  dans  ce t te  re la t jon .  D 'une  par t ' i l  es t  ques t ion  de  l ' é ta t  d 'un

su je t ,  de  I ' au t re ,  à  la  fo ' i s  de  la  descr ip t ion  de  son  hab i ta t  e t  de

ses  occupat ions .  Ma js  des  po in ts  de  ionc t ion  les  ra t tachent  l ' un  à

I 'au t re ,  de  sor te  que 1 'on  pu ' i sse  tou jours  t rouver  que les  deux  tex tes

on t  que lque  chose  à  vo i r  1 'un  avec  l ' au t re

Je  va is  m 'ar rê te r  un  peu au  p lan  sémio log ique,  le  seu l  p résentan t  des

d i f fé rences  no tab les  avec  1a  composante  l ingu is t ique.

P lan  sémant ique de  la  d isc r im jna t ion ,  dé f in ' i  comme " le  fa i t  de  séparer

un  g roupe  soc ia l  O 'un  ïu [ i ; - ;  i e  t i a i tan t  p lus  ma l " .  Dans  l ' i so top ie

de la communicat ion,  au premier degré,  on observe bien ta seq.:1. f j j -9n

en t re  les  deux  mi l i eux  :  1e  jeune  mj l j t a i re  a r i s toc ra te  e t  l es  hô tes ,

1es  bourgeo is .  Une d is tance ' impor tan te  es t  ménagée en t re  les  ac teurs  ;

1e  met teur  en  scène év i te  la  p rox im ' i té  e t  les  contac ts .  Les  pos i t ions

spat ia les  se  la ' i ssent  décr i re  en  " face  à  face"  e t  "v ' ide" .  Au deux ième

degré ,  les  p longées,  les  cadrages  en  p lan  moyen ou  rapprochés- ta i11e I

1a profondeur du champ, les mouvements d ' is ionct ' i fs  de I  a caméra accen-

tuent  1a  "sépara t ' ion" ,  va lo r jsan t  1e  jeune homme au dé t r iment  des  bour -

geo is :  cadrage en  cont re  p longée ou  ax ia l  /  cadrage en  p longée fo rmant

les  c lasses  dominants  /  dominés .  Les  ca tégor ies  "haut "  vs  "bas"  s 'homo-

loguen t  à  "supér io r i té "  vs  " in fé r ' i o r i té " .

En ce qui  concerne la f"ry. : - ! .L9._t j .on ou :  "pr ivat ion d 'un droi t  ou d 'un

avan tage  qu 'on  é ta ' i t  en  d ro i t  d 'a t tendre" ,  e l l e  s 'expr ime au  p remie r

degré  par  I 'absence de  par tena i re ,  dans  le  ieu '  auss j  b jen  que dans  1a

parade sur  les  rempar ts rsor te  de  spec tac le  sans  spec ta teurs  ou  d 'ac teur

sans  pub l ic .  E l le  se  man i fes te  sur tou t  dans  le  thème de la  sexua l i té  ou-

ver t  par  les  bo t tes  e t  le  chapeau,  les  a t t j tudes  e t  les  man ipu la t ions

(phot .  031 e t  29L à  296) .

Que lques  ra res  caméras  sub jec t ives  ( l ' oe i l  de  1 'ac teur  e t  la  caméra  co in -

c . iden t ) ,  que lques  p ' lans  ax iaux  n 'ob l i tè ren t  pas  l ' impress ion  de  dom' ina -

t ion  des  nombreuses  p longées carac tér isan t  ces  séquences .  L 'ensemble  peut

ê t re  ressa is i  danS les  ca tégor ies  :  "ouver t  /  fe rmé" ,  " in té r ieur  /  ex té -

r ieu r " ,  " v ide  /  p le in " .

PaSSant  de  
' l t "aUtOUf"  aU "cent re" ,  de  l " 'é lO igné"  aU " rappfOChé" ,  dU
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"dessus"  au  "dessousr r ,  du  "cô te  à  cô te "  au  "superposé" ,1es  deux  degrés
de  l ' j côn isa t ion  réa l i sen t  la  "con fus ion"  auss i  b ien  au  p lan  de  la  com-
mun ica t ion  qu 'à  ce lu j  de  la  c lasse  soc ia le ,  l e  jeune  horme é tan t  l i t t é -
ra lement  in tégré  dans  le  m i l i eu .
Les  f igures  de  l 'excès  sont  rendues icôn ' iquement  aux  t ro is  degrés  par
1es  p ' lans  sur  les  "p ieds  nus  e t  les  bo t tes" l  les  oppos i t ' i ons  "endormis  /
réve i I l és " ,  "pe rmis  /  i n te rd i t "  " re tenu  /  osé"  renden t  compte  de  ce l les -
c i .

1 -4  Les  car rés  log iques

A par t i r  des  va leurs  :  "d i s t inc t  vs  ind js t inc t ' ,  on  peu t  d resser
le  ca r ré :

AI]TTE

1
I

ME14E

flEfiE

1
AUTRE

1es opéra t ' ions  e f fec tuées  par  le  tex te  s 'ana lysent  en  :

AUTRE -  AUTRE négat ion  de  l 'a l té r i té  p r ise  en

charge par les opérat iohs de "com-
mun' i  cat i  on "

au t re  -  nême :  con t rad ic t ion  de  l 'a l té r i té  p r ise

en ch arge par ' le 
comb l ement , 1 a

con fus ion ,  s 'en lacer ,  péné t re r ,  ne

fa i re  qu 'un

même ---  mëme :  négat ion du"mêmet ' rassasiement,  se

b  I  aser .

mff ie autre :  retour dans son mi l ieu avec les

"s iens"
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Par  rappor t  au  PNl  la  re la t ion  en t re  1e  jeune hornne e t  la  jeune f i l l e ,
p lus  la rgement  son  in tégra t ion  dans  le  m i l j eu  bourgeo is  es t  d ,abord
no tée  comme une  imposs ib i I i t é :  "e l le  ne  do i t  pas  ê t re ' ,  e t  cependan t
"ne  peut  pas  ne  pas  ê t re"  (1 ) .  I l  es t  in té ressant  de  mont rer  comment
le  jeune hor rune rédu i t  la  d i f f i cu l té  de  l 'oppos i t ion  na ture  /  cu l tu re
(soc ia l  /  sexue l ) .

La  t rans format ion  es t  en  e f fe t  exp l i cab le  par  le  car ré  du  mar iage te l
que ]e  représen te  J .  Cour tès  (2 )  e t  son  ex tens ion  à  ce lu i  des  en fan ts .

1ég i t ime cé l  iba ta i re

sexue l /soc ia l_  C jue-TÆïaT-\-
/

sexuel/social -  {  
r .*rel /Sff iT

mar iage  b lanc un ion  I  i b re

Se lon  1a  p résence  dans  l ' un ion  des  deux  va leurs  :  sexue l  e t  soc ia l  on
obt ien t  une un  ion  1ég ' i t ime,  1a  négat ' ion  des  deux  en t ra îne  I  ,absence

d 'un ion .  La  présence de  la  va leur  soc ia le  un ' iquement  cor respond au  ma-
r iage  b lanc ,  ce l le  de  la  va leur  sexue l le  un iquement  co r respond  à  l ' un ion
I  i  b re .

Dans le  f j lm la  fo rmat jon  du  coup le  es t  rendue imposs ib le  en  ra ison de
I  ' i n te rd i t  soc i  a l  .  Toute fo i  s ,  comparant  I  a  jeune f i  I  te  à  ses  parents ,
1e  jeune  homme déc la re :  "en t re  eux ,  i1  y  ava i t  l ' ab îme d 'une  race" .
c 'es t  au  moyen  de  ce t te  va leur  qu ' i1  lég i t ime  en  somme son  un ion ,  en
conféran t  à  son par tena ' i re  le  s ta tu t  d ,en fan t  adoptab le  :

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Pour  une  théor ie  4es  rnoda l i tés ,  op .  c i té , page 101.

(2 )  J .  Cour tès ,  L 'o rgan isa t ion  fondamenta le  de  la  séquence mar iaqe dans
le conte pop

,  Comp ' lexe ,@.



enfan t ' l ég i t ime

sexue I  /cu I  ture I

îlerGT/culturel

enfant adopté
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communica t ion

soc i  a l  ' i té

d isc r im ina t ion

frustrat  i  on

enfan t  vo lé

iexuel /mti.eT

bâtard

Je  n 'a i  j ama is  évoqué  les  va leurs  pour tan t  f i gu ra t i v i sées  dans  le  tex te
que  son t  la  "v ie "  e t  l a  "mor t " .  con t ra i rement  à  ce  qu 'a f f i rme A .  v i rmaux
(1 )  ;  i l  ne  me semble  pas  que ' la  "mor t "  so i t  au  cen t re  de  I ' o€uvrê rgu i
se  présente  p ' lus  comme une in i t ja t ion  à  un  ar t  de  v iv re  :  le  dandysme en
par t i cu ' l ie r ;comme je  le  mont re ra i  un  peu p lus  1o ' in  dans  l 'é tude de
I ' i déo log ie .  Pour  conc lu re  ce  po jn t  de  l ' é tude  des  va leurs  p ro fondes  je

d ressera i  l e  tab leau  récap ' i tu la t i f  su jvan t ,  ê r  J  in tégran t  les  va leurs
v ie  e t  mor t  :

ségrégat i  on
po ' l i t esse

on an i sme
cont i  nence

1 oyauté

b lasé

fro i  deur

ffiGlon
-Èî-._
comD le

confus i  on

comb I é

AUTRE

o ' r sc r lm ' tna r ' t on

Trueffimn

i  ntégrat ' ion

i  n t  im i  té

coup l  e

trah i  son

ind i f fé ren t

AUTRE 

-X 

MEME

fi_EEE

(1 )  A .  V i rmaux,  A .  As t ruc  e t  le  R ' ideau Cramois ' i ,  Revue des  Le t t res  Moder -
nes ,  no  403 /  4 .
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1 -5  L ' i déo log ' ie

L 'é tude de  I ' j déo log ie  devra  permet t re  de  rappe ler  d 'une par t

le  p rogramme nar ra t i f  eng loban t rdon t  on  a  d j t  qu ' i l  cons t i tua i t  un  en-
semble  rédu i t  i c i  à  ses  programmes d 'usage :  acqu is i t ion  de  moda l i tés
par ' le  su je t rma is  qu i  on t  é té  t ra i tées  comme des  programmes complexes ,
d 'au t re  par t  e l l e  se ra  l ' occas jon  de  poser  une  d i rec t ion  d 'exp lo i ta t ion
des  va leurs  du  tex te .

A .J .  Gre imas propose à  la  su i te  de  son é tude sur  les  "mic ro-
un jvers"  c 'es t -à -d ips  "des  modè les  im inanents  cons t i tués  d 'uôe pâ i t "

4Æ

d 'un  pe t i t  nombre  de  ca tégor ies  sémiques  sa is issab les  s imu l tanément  com-
me (des)  s t ruc tu res ,  e t  pouvant  rendre  compte  d 'au t re  par t ,  g râce  à  ses
ar t ' i cu la t ions  hypéro tax iques ,du  contex te  man i fes té  sous  fo rme d 'un  tex te
iso tope"  (1 )  de  c lasser  les  messages en  deux  inventa i res  séparés ,  les
messages  fonc t ionne ls  e t  l es  messages  qua l j f j ca t i f s .  0n  ne  s ' i n té resse-
râ ,  i c ' i ,  qu 'aux  messages  qua l i f i ca t i f s  :  "opéran t  à  par t i r  de  la  man i fes -

ta t ' i on  my th ique ,  i1s  exp l i c i ten t  l es  m ic ro -un jve rs  ax io log iques" .

t 'U-gJCgj 'e pouvant être compr jse comme I 'ensemble des valeurs sémant i -
ques  immanentes  inves t ' ies  dans  le  d iscours  e t  que man j fes te  son idéo lo -
g ' ie "  .

L 'ensemble  du  prob lème peut  ê t re  représenté  dans  1e  tab leau c i -dessous  :

-------a3ture

Plans 
---\-\- fonc t ionne l  le qua l  i f i ca t i ve

prat  i  que techno log iques sc ien t i f i ques

myth i que idéo log iques ax i  o l  og i  ques

0n peut  p roposer  de  dé f in i r  I ' i déo log ie ,  au  p lan  myth iquercornme

les  va leurs  ax io log iques  (qua l i f i ca t ions ,  pa rad ' igmat iques ,  soc io lec tab le )
que  1e  su je t  (ou  le  lec teur )  do i t ' i n tégre r  au  p lan  fonc t ionne l  ( syn tagma-

(1 )  A .J .  Gre jmas ,  Sémant ique  s t ruc tu ra le ,  op .c i té ,  page  1 .58 .
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t ique ,  id io lec ta l )  pour  sa js j r  à  ce  n iveau ,  l ' i so top ie  du  tex te .

J 'a i  d i t  que  le  réc i t  v i sa i t  à  dé f in i r  l a  compétence  à  acquér i r  pa r  le

sujet  dans les programmes d'usagelou tout programrne analogue pour accé-

der  aux  va leurs  pos i t i vement  dé te rminées ,  c 'es t -à -d i re  à  tou tes  ce l les

appar tenant  à  la  de ix ' i s  euphor ique.  Par  conséquent  le  tex te  es t  une in i -

t ia t ion  au  dandysme ou à  I 'un  de  ses  aspec ts ,  i1  do ' i t  compor te r  un  co-

de ,  une  leçon  à  l ' usage  du  fu tu r  dandy .

Conformément  à  ce  qu 'écr i t  J .  Bouc f ' . . , - "on  se  t rouve b ien  devant  le  réc i t  (1 )

d 'une pro tes ta t ion  cont re  la  méd iocr i té  du  monde expr imée par  le  re ie t

de  la  v ' i e  de  garn ison ,  le  re fus  de  la  pe t i te  bourgeo js ie  p rov inc ia le ,

pour  la  mysog in ie  con t re  tou t  ce  qu j  v j se  à  f i xe r  l ' homme en  l ' a l i énan t .

Le  mépr is  de  la  mor t ,  de  I ' a t tachement ,  des  va leurs  t rad i t i onne l les .

0n  no tè  que ' le  réc i t  es t  amora l rvo i re  i rnnora l  de  bout  en  bout .  Le  c r ime

es t  c r ime con t re  so i -même,  con t re  sa  race .  Nu l le  sanc t ion  s inon  la  peur ,

don t  on  a  d i t  qu 'e1 le  se  posa i t  comme une  moda l i sa t ion  de  I ' i nd iv jdu ,

n 'es t  p r ise  cont re  le  c r im ine l .  I l  sor t  marquérmais  non déshonporé  de

son aventure ,  fo r t i f ié  en  somme d 'un  passage en  en fer  où  le  d jab le  sous

la  f i gu re  d 'A lber t ine  e t  du  hasard  t i en t  l i eu  de  des t ' i na teur .  Le  R jdeau

Cramois i  es t  ce t te  bar r iè re  f rag i le ,  l e  vo i le  du  temp le ,  séparan t  deux

un ive rs  qu 'on  ne  saura i t  f ranch i r  sans  cour i r  de  g rands  r i sques  -  c 'es t

a jns i  que  j ' ' i n te rp rè te  la  s tupé fac t ion  qu i  s 'aba t  su r  les  deux  héros

après  leu r  "c r ime"  (pho t .363)  -  " jama is  e l le  ne  perd i t  l a  sensa t ion ,

la  s tupeur  de  la  p remiè re  fo i s " .  "E t  mo i ,  i e  ne  m 'é tonna is  pas ,  je

l ' é ta is  b ien  mo i ,  s tupé f ié " .0n  peu t  d i re  auss i  qu ' i l  s 'ag i t  d 'une  oeu-

vre  in i t ia t ique  v isan t  à  donner  à  I 'homme jeune,  au  débutan t ,  pour  p re-

mière  leçon de  cu l t i ver  sa  d i f fé rence na ture l le  dans  le  respec t  de  sa

cu l tu re ,  en  renonçant  à  sa  cOmposante  " fémin ine"  auque l  cas  le  coup le

n 'es t  p lus  que  la  syn thèse  d 'un  même personnage :  in te rp ré ta t ion  due  à

la nature t rès complémentaire des deux personnages, à la métaphore des

bo t tes ,  FU is  les  p ieds  couver ts  de  chausse t tes  du  héros  (pho t .430)  v i sua-

l i sa t ion  du  phénomène de la  "mue" ,  le  héros(e  Oefa l t  p roqress ivement  du
)

synrbo le  fémin in .  Toutes  ces  in te rpré ta t ions , îndu isent  des  n iveaux  de

cornmunicat ion di f6eni l impï imafrT à. i  points dà vue di f férents '  l i t -

té ra i re ,  mora l i s te ,  psychana ly t ique,  e tc .  mot ivés  au tan t  par  le  message

(1 )  BOUCHER (J . ) ,  Les  D iabo l iques .  Mont réa l ,  Un ive rs i té  du  Québec ,  L976 '
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que par le récepteur,  qui  sont probablement en rapport  avec 1e phénomè-

ne  de  I  '  i côn isa t  j on ,  c 'es t -à -d i .à  OJ i  u l "eu t ion  sémant ique .
Dans ce  chap i t re ,  tan t  au  p lan  nar ra t i f  que  d iscurs i f ,  en  sur face ,  com-
me en pro fondeuf ,  j ' a i  pu  mont rer  comment  les  va leurs  du  réc j t  se  sont
man i fes tées ,  comment  les  codes  en  présence les  on t  réa l i sées .
Mon but  é tan t  de  cerner  1 'aspec t  i côn ique du  message f i . lm ique dans  1a
communica t ion ,  1  'aspec t  l  ingu ' i s t ' i que  supposé connu,  je  va ' i s  tâcher ,  dans
1e chap i t re  su ivant ,  à  p réc iser  que lques  pr inc ipes  de  son fonc t ionnement .
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CHAPITRE I I  -  ESSAI  DE MISE EN PLACE DE QUELQUES PRINCIPES D ' ICONIQUE

2-0  In t roduc t ion

0n va  pouvo i r  poser  que ' lques  pr inc ipes  de  fonc t jonnement  des

images à  par t i r  des  va leurs  p récédemment  dégagéesre t  u t i l i se r  en  par t i -

cu l ie r  1a  gramma' i re  nar ra t i ve  e t  d iscurs ive  pour  condu i re  ce t te  appro-

che .

Une première interrosation portera sur le statut oes*oi[9-l1j!1":9jj1_

e t  ten tera  de  les  p réc iser  par  rappor t  aux  images.0n  essayera  ensu i te

de regarder  le  p ' lan  du  s ' ign ' i f ian t  qu 'on  carac tér isera ,  en  l ia ison  avec

le  phénomène de la  doub le  a r t ' i cu la t jon  des  codes .  Ma is ,  c 'es t  sur tou t

au  p lan  du  contenu que 1 'on  s ' in té ressera ,  pour  cerner  e t  appréhender

les  no t ' ions  de  ré fé ren t ,  de  sens  e t  de  s ign ' i f i ca t ion ,  de  dénota t jon  e t

de  conno ta t ion .  L 'ensemble  v i se  essen t ie l l ement  le  concep t  de  s igne

icôn jque e t  tâche à  dé terminer  des  un j tés  spéc i f iques  capab les  de ,  ren-

dre  compte  des  messages qu ' i l s  p rodu jsent .

2-L Le pl  an des obiets ,  I  es i  cones ,  I  es ' icônes

?-L- l  :  Les obiets et  les icones

L 'ana]yse  sémio t ique précédente  a  mont ré  que l 'on  pour ra i t  d 'une

cer ta jne  man ' iè re  ranger  les  ob je ts  s ign i f i an ts  en  deux  c lasses .  Les  s i -

qnes  l inqu is t ' iques ,  monova len ts ,  spéc ia lement  c réés  pour  p rodu i rË  Oes 
-

. . - -

îessasei et certajnt*9lj*l..P.::_qlg!.9 01*Pgrfl"g!91,!s ne remp'lissant Ia

fonc t ion  sémio t ' ique  qu 'acc idente l lement  ou  en  tou t  cas ,  ne  semblan t  pas

réa l j sés  d 'abord  dans  ce  bu t ,  ma is  qu ' i ,  dans  cer ta ins  cas  p réc is ,  l e

v iSe,  comme les  éperons  e t  1a ' lampe par  exemple .  Je  m 'ar rê te ra i  d 'abord

à ces  ob je ts  en  les  cons idérant ,  s i  j ' ose  d i re ,  dans  leur  contex te  na tu-

re l  que , fau te  de  mieux . , j ' appe l le ra j  l a  réa l i té  à  t ro i s  d imens ions .
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Dans son ac t ion  sur  le  monde,  1 'hornme se  ser t  na ture l lement

d'objets compris comme réal i té anthropomorphe ou non. Ceux-ci ,  dans

ta  mesure  ou  i l s  son t  jus tement  des  ob je ts lpor ten t  p resque tous  ins -

cr j ts dans leurs formes mêmes au mojns deux sortes de progranunes :

ceux qui  ' indiquent ou transmettent lu ra, f iè.e"âô'Ë , î ï i i tâî-et  ceux

j  qu i  s ign i f  ien t  ou  jus t i f  ien t  qu 'on  les  po lsèOe. -Ëî -ËËnS ieur  fonc-

i t ion est doubte, pratiqqe et osvcl*o-j_ffi"p." D'rn côté, i ls perlËÏîËnt
i 'G-uéation 

o, ruïË*-rrorrut.iî'ffiî ' i i jrË"îbj.r, ; de l'autre, ils peu-

ven t  exc i te r  I ' appar i t i on  d 'un  manque chez  ce lu i  qu i  ne  1es  possède  pas

e t  les  dés ' i re lou  b ien ,  i l s  témo ignen t  que  leu r  p ropr ié ta i re  a  l i qu idé

ce manque en  les  acquérant  e t ,  d 'au t re  par t  i1s  p ropOsent  leur  "mode

d 'emp l  o i  "  .

En  te rmes de  sémio t ique ce la  rev ien t  à  d i re  que l 'ob je t  se  com-

,  por te  ac tan t ie l lement  comme un des t jna teur  du  manque suscept ib le ,  sous

certaines cond' i t ions,  de manipr iËFîËî=sujets et  de les f  a i re entrer

dans des programmes de trànî6; i l f f in.  f  'u. tunt-objet-  en cause étant
æ*a--

cons t i tué  par  I ' ob je t  l u i -même.  En  ce  qu ' i  concerne  son  u t i l i sa t ion ,  i l

es t  ob je t  cogn i t ' i f  ,  por teur  de  savo ' i r ,  capab le  de  moda l  j ser  ' l e  
su je t ,

,  de  lu j  a t t r ibuer  la  compétence du  savo ' i r  fa i re .

En généra l i san t  beaucoup,  Pâf  conséquent ,  la  sémjo t ique nar ra t i -

ve  e t  d iscurs ive ,  on  en  ar r i vera ' i t  à  penser  que 1es  ob ie ts  du  monde,

que ls  qu ' i ' l s  so ien t ,  son t  tous  des  ac tan ts  v ' i r tue ls ,  p rê ts  à  s 'ac tua l i se r

dans des programmes de transformat ion en qua' l i té de dest inateurs d 'adju-

van ts  ou  d 'opposan ts ,  vo i re  dans  cer ta ins  cas  d 'an t i -Su je ts ' .

Chaque fo is  que 1 'homme 1es  exh ibe ,  i l  ag i t  d i rec tement  ou  non/

vo lon ta i rement  ou  nonrsur  son semblab le ,  chaque fo is  j l  tend  à  dé l ' i v re r ,

g râce  à  eux ,  ce t te  fonc t jon  e t  fonde a jns i  des  rappor ts  soc jaux  var iés .

A  ce  t i t re ,  i l s  son t  a lo rs  des  messages  e t  l eu r  u t i l i t é  es t  ce l le  du

s i  gne .

Mais  j l  fau t  remarquer  que tous  les  ob ie ts  n 'ag ' i ssent  pas  de  la  même

façon,  n j  au  même moment  e t ,  quand i l s  ]e  fon t ,  c 'es t  souvent  dans  des

domaines  t rès  p réc is .  I1  a r r i ve  auss i  que cer ta ins  d 'en t re  eux  sont  u t i -
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l i sés  à  d 'au t res  f i ns  que  ce l les  que  l ' on  v ' i en t  de  remarquer ;  i l s  va -

lent  a lors pour autre chose qu'eux-mêmes et  se comportent cornme des

symbol es .
r-:;.:,lr:;A&:É_;-À'l: lll : :_

Cependant  I 'ac t jon  t rans format jonne l le  des  ob je ts ,  cogn i t i ve  ou
pragmat ique ou  communica t ionne l le  ne  s 'accompl i t  pas  ind i f fé renment  e t

de  façon  permanente .  Dans  l ' exerc ice  de  1a  percep t ion  v i sue l le ,  I ' homme

ne prend pas  en  compte  à  chaque ins tan t  tous  les  ob je ts  que son regard

eng lobe,  i l  n 'en  vo i t  Que Qrue lques-uns ,  ceux  dont  i l  se  ser t  ou  dont  i l
par ' le  ou  ceux  qu i  I  ' avo is in t 'en t ,  en  un  mot  ceux  qu ' i ' l  foca l  i se .

f

0n  peut  dès  lo rs  ranger  ces  ob je ts  en  deux  c lasses .  La  première

es t  fo rmée de tous  ceux  qu j  son t  é lo ignés ,  guê l 'homme ne foca l ' i se  pas ,

qu ' i l  regarde  sans  vo i r .  De  façon  tou t  à  fa i t  opéra to i re ,  on  les  qua l i -

f i e ra  de  "pass i f s "  ;  l eu r  rô le  es t  tan tô t  ce lu ' i  de  "ca ta lyseurs " ,  i l s

favor i sen t  la  re la t ion ,  cons t j tuen t  le  décor  de  l ' ac t ion ,  tan tô t  ce lu i

O.  
] ln* : . j_ !1 t " ,  

auque l  cas  i l s  1a  gênent ,  1a  brou j l len t .  Dans ces  cas
j l s  son t  so i t  des  ad juvan ts ,  so i t  des  opposan ts .

L 'autre c l  asse a'ouiËi ï ] " - . .u* que 1u tô. i - r  I r î î ion d jst ingue pour toutes

sortes de raisons sont des obietr_l* : - t j j : - .  I ls  interviennent directe-

ment  dans  le  fa i re ,  dans  les  rô les  ac tan t ie ls  dé jà  s igna ' lés .  Ce s ta tu t

ne  leu r  es t  a t t r i bué  que  s ' i l s  son t  foca l i sés .

En abusant  un  peu,  on  pour ra  déc la rer  que tous  les  ob je ts  "ac t i f s "

sont  des  s ignes .  Dans ces  cond ' i t ions  e t  pour  peu qu 'on  les  o rgan isËG-- "

sys tème,  lË* ;s t i tuen t  un  ensemble  de  poss ib j l i t és ,  d 'échanges  in te r -

sub jec t j f s ,  concur ren t  ou  complémenta i re  des  au t res  codes .  Leurs  un i tés
j  permet ten t  d 'aver t i r  au t ru ' i  de  ce  qu ' i1  ne  perço i t  pas  d ' i rec tement  (1 ) .
4

t  On  appe l le ra  ces  ob je ts  de  l ' espace  à  t ro i s  d imens ' ions  :  l es  i cones .  I l s

sont par "leurs pifr.îatet .i ' iËi".Ëfiiion, uu.. î;îit"., symuôËî, si-
mi la ' i res  à  la  chose ,  à  l ' i dée ,  à  l ' événement  qu ' i ' l s  rep résen ten t "  (2 ) .

(1 )  0 .  Ducro t ,  D i re rne  pas  d i re ,  Par i s ,  Herman,  1970 ,  page  2 .

(2 )  E .  Veron ,  L 'ana log ique  e t  1e  con t igu .  Cormnun ica t jon  no  15 .  Par i s ,
Seu i l ,  1970,  pages  52-59.



- 66 -

0n leur reconnaît par conséquent tes trai l l ï r1lyg:! :* iels dé-
f in is  p lus  haut  e t  les  t ra i ts  acc idente ls  provenant  de l 'u t i l j sa t ion
qu 'on  en  fa i t  i ndépendamment  des  p remie rs .  c 'es t  a ins i  qu ' i1s  peuven t
produ i re  des  e f fe ts  de  sens  to ta lement  d i f fé ren ts  de  ceux  qu 'on  a  no-
tés .  L ' ins t rument  de  to r tu re  qu 'é ta ' i t  la  c ro jx  pour  représenter  le
chr i s t jan isme ou  les  ou t i l s  que  son t  le  mar teau  e t  l a  fauc i ' l l e  pour ' l e

commun i sme.

Ces icones  par t i cu l ' ie rs  e t  beaucoup d 'au t res  cons t i tuent  une c lasse  de

.:#!9lg1 que I  'on quaf i f  iera de_ "reçus".
Mais on peut aussi  arranger des înjËt i .ntre eux de sorte quer jouant

les  uns  avec  les  au t res ,  i1s  p rodu jsent  des  e f fe ts  de  sens  de  même na-
ture que 1es symboles reçus, arrangement qui  leur confère le caractère
d 'ob je ts  symbo ' l  iques  "cons t ru i ts " .  Une première  typo log ie  approx imat ive
permettrai t de ...onnâîiîË-î*'*-.

I  COne

pass i f s aèt i fs

*/ \ 'bores

ques

,/ '\
,'/ \

reçus const ru i tsprat i man ipu la to i res

Par  " index"  j ' en tends  tou te  réa l i té  ex t ra l ingu ' i s t ique  expressément  réa-
l i sée ;pour  s ign i f ie r  une fonc t ion  comme la  courbure  du  manche de  la

faux ,  le  po ing  tendu  de  I ' ag resseur ,  ou  I ' a r rangement  des  par t ies  d 'un

ob je t  pour  1e  fa i re  dés j re r .

Les  symboles  reçus  ou  cons t ru j ts  sont  des t inés  à  p rodu i re  des  e f fe ts  de

sens  sans  rappor t  apparent  ou  d i rec t  avec  ce  qu ' i1s  représenten t  au  pre-

mier  degré .  I l s  son t  les  uns  e t  les  au t res  vér i tab lement  des  s ignes .  En

témoignent  des  express ions  comme " le  s igne de  la  c ro ix  ou  de  la  ma in" .

Les  photogrammes de I 'annexe 2  peuvent  permet t re  d ' i l l us t re r  la  fo rma-
t ion  de  symboles .
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En p1açant  des  locu teurs  in fo rmants  (1 )  devant  ce t te  scène (pas  devant
sa  photograph ' ie )  on  s 'en tend par fo is  donner  en  gu ise  d ' in te rpré ta t ion  :

"Que lqu 'un  l i sa i t  e t  v ien t  de  qu i t te r  1a  p ièce" .  S i  on  re t i re  le  cen-
d r ie r  e t  l a  c iga re t te ,  on  ob t jen t :  "Le  lec teur  a  qu i t té  la  p ièce" .  " I l
a  oub l ié  de  fe rmer  son l i v re"  e tc .0n  demande a lo rs  de  préc iser  :  "de-
pu is  quand  ?"  -  "Tou t  à  l ' heure"  -  "H ie r " .  L 'e f fe t  de  sens  récen t  a  d is -
paru .

Deux commenta i res  s ' imposent ,  le  p remier  concerne l 'e f fe t  de  sens  " in -
te r rup t ion  d 'un  fa i re " ,  l e  deux ième "son  aspec tua l i sa t ion"  par  I ' e f fe t

" récen t " .
J 'a i  i nd iqué  dans  l ' ana lyse  sémio t ique  que  le  d iscours  l ' i ngu is t ique  au
p lan  de  la  s ign i f i ca t jon  se  cons t ru isa i t  à  t ravers  la  redondance  des

c lassèmes ou  sèmes contex tue ls rou  s i  1 'on  pré fère  dans  les  i so top ies
sémant iques  ou  thémat iques  f igura t iv isées  e l  les -mêmes sémio log iquement
ou cosmolog iquement  dans  les  i so top ies  sémio log iques  ou  f igura t ives ,  cà-
tégor i sa t ions  l ' une  e t  I ' au t re  des  axes  sémant iques  ou  sémio log iques
qu 'e l les  subsument .  I l  ava i t  semb lé  que  1e  décodage  de  l ' ' image  e t rpar -
tan t rde  la  réa1 i té  qu i  l a  fonde  n 'ac t i va i t  pas  de  ca tégor ies  sémant iques
mais  un iquement  sémio log iques .  I l  aura i t  é té  peut  ê t re  p lus  p réc is  de
d ' i re  que s i  le  décodeur  n 'ava i t  pas  à  se  souc ie r  de  ces  s t ruc tu res ,

n 'ava i t  pas  à  con jo indre  ces  deux  un ivers  pour  p rodu i re  des  e f fe ts ,

1 'ana lys te  n 'ava ' i t  1u i ,  qu 'à  ten i r  compte  des  j so top ies  sémio log iques .

C 'es t -à -d ' i re  que tou te  scène organ isée du  mondé présente  une cohérence

de  ce t  o rd re  qu i  l a  jus t i f , i e  e t  l a  cond i t i onnere t  qu i  es t  de  I ' o rd re  du

" fa j re"  e t /ou  de  l " 'ê t re" ,  cosmolog ique par  conséquent  e t  non,  corme en

l ingu is t ique ,  de  l ' ê t re  du  fa i re  e t lou  de  l ' ê t re  de  l ' ê t re .  C 'es t -à -d i re
qu 'une scène rée l le  ou  son image ne  peut  jama ' is  ê t re  que "v ra ie" ,  en

tan t  que  te l le ,ce la  s 'en tend .  I I  n 'empêche  qu 'à  d 'au t res  n iveauxron  pu is -

(1 )  I l  es t  v ra i  que la  méthode du  locu teur  in fo rmant  tend à  une
ta t ion  non du  d iscours  de  I ' image mais  du  d iscours  tenu par
sur  I ' image.  Ma is  s i  p ' lus ieurs  locu teurs  a t t r ibuent  une même
cat ion  à  un  même ob je t ,  ce l le -c i  p rov ien t  mo ins  d 'eux-mêmes' l  ' ob je t  e t  cons t i tue  son "sens" .

i nterpré-
quel  qu '  un
s ign i f i -

que de
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se  la  juger  e t  I ' appréc ie r  "v ra ie "  ou  " fausse" .
Le  sens  d 'une  scène  ou  d 'une  image es t  donc  d 'abord  ce  qu 'e l le  repré -

sen te .  Ce lu i  don t  i l  s 'ag i t  i c i  es t  " in te r rup t ion  de  la  lec tu re " .
Le  deux ième cornmenta ' i re  por tan t  sur  I 'e f fe t  " récent "  mont re  que 1a  c j -
garet te fonct jonne comme un symbole construi t ,  la fumée vaut pour autre

chose  qu 'e1 le  même.  E l le  veu t  ind iquer  le  fa i t  récen t  e t  aspec tua l i se r

le  " fa i re " .  I l  fau t  év idemment  que 1a  compétence du  lec teur  1 'eng lobe

comme objet  consommable dans une durée l imi tée.

0n  peut  se  poser  beaucoup d 'au t res  ques t ions  à  p ropos  de  ce t te
scène,  opérer  de  nombreuses  commuta t ions ;  dans  sa  re la t jon  avec  l 'ensem-
b1e,  la  c igare t te  p rodu i t  dans  les  mêmes cond i t jons  les  mêmes e f fe ts .

B ' ien  en tendu cer ta ins  descr ip teurs  s '  a t tacheront ,  par  exemple ,  au
vase  qu i  se ra  foca l j sé .  I1  pour ra  va lo i r  pour  un  index ,  vo i re  pour  un
symbole  reçu  :  index ,  i1  in te rpe l le  par  sa  fonc t ion  pra t ique ou  par  ses
cou leurs ,  sa  va leur ,  ses  fo rmes ,  p1a î t  ou  dép1a î t ;  symbo le , ' i l  peu t

fonc t ionner  comme le  "se jn  materne l " ,  pâF exemple  ou  tou te  au t re  chose.
Mais  dans  ce  contex te ,  i l  ne  peut  jamais  appara î t re  comme symbole  cons-
t ru i t  pa rce  que ,spa t ia lement , r ien  ne  concour t  à  le  dé f jn j r  comme te l .

Au to ta l  1es  ob je ts  du  monde prennent  p1ace,  souvent  acc idente l -
lement ,dans  des  séquences  organ isées ,  re levant  d 'une sys témat ' ique ,  ac tua-

l j san t  ses  un j tés  dans  un  d jscours ,  vo lon ta ' i rement  p rodu j t  ou  non/en  vue

de  dé l i v re r  des  messages  qu 'on  peu t  qua l i f i e r  de  d jscours  des  choses  e t
qu i  es t  essen t ie l l ement  e t  d 'abord  cosmo log jque  (1 ) .

(1 )  J 'a j  cho is i  des  ob je ts  hors  f i lm  pour  ce t te  expér ience  parce  que
je  n 'a i  pas  pu  recons t ru i re  le  décor  de  son ac t ion .  I l  me para î t  en
ef fe t  assez  i l l uso ' i re  de  demander  à  que lqu 'un  d 'observer  un  photo-
gramme pu is  de  

' lu i  
demander  d" ' imag iner "  so i t  I ' absence d 'un  ob je t

p résent ,  so i t ' l a  p résence d 'un  ob je t  absent  pour  en  t i re r  des  com-
rnenta i res  e t  des  conc lus ions  que lconques.
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2- I -2  :  Les  icones  e t  les  i cônes

L ' i cône é tan t  une re -cons t ruc t ion  de  1a  réa l i té ,  i1  para î t  ren-
tab le ,  s i  on  veu t  lô  cêFr€ r ;de  la  s i tue r  par  rappor t  aux  ob je ts  qu 'e l le
représente  e t  de  la  d i f fé renc ie r  de  I ' i cone avec  leque l  on  la  confond
parfoi  s .

0n  peut  é tab l i r ,en  e f fe t  une d is t inc t ion  assez  ne t te  en t re  ces
deux types  d 'ob je ts  sémio t ' iques .

Les  premiers  concernent  généra lement  auss i  b ien  des  ob je ts  à
deux  qu 'à  t ro i s  d imens ions ,  1a  pe in tu re ,  ' l a  

scu lp tu re ,  1a  pho tograph ie ,
I ' a rch j tec tu re ,  e t  ne  v j sen t ,  en  p r inc ipe ,  QUê ceux  p résen tan t  un  carac -
tè re  symbo l ique ,  c 'es t -à -d i re  qu i  va len t  p lus  qu 'eux-mêmes,  dés ignen t
au t re  chose qu 'eux-mêmes.  Pour  deux  ra isons ,  parce  que je  me ra l l ie ra i
à  1a  pos i t i on  de  R.  Bar thes  a f f i rmant  que  " tou t  a  un  sens  ou  r ien  n 'en
a"  (1 ) ,  e t  auss i  pa rce  que  I ' image  f i lm ique  es t  encore  ac tue l lement  à
deux  d imens jons ,  j ' adop te ra ' i ,  pour  dés igner  I ' image  e t  l es  ob je ts
qu 'e1 le  véh icu le  -  qu 'e ' l l e  na tu ra l j se  -  l e  te rme " i cône"  réservan t  l ,au -
t re  à  la  dés igna t ion  non  méd ia t i sée  de  1 'expér ience  du  monde v is ib le .

I* :ç: f :_.  (sans accent c i rconf lexe et  mascul in)  désignera tous 
' les 

objets
de  la  commun ica t ion  v j sue l le ,hormis  f  i ,mage oUf iS* l ' ( fémin in ,  avec
accent  c i rcon f lexe)  v isan t  tous  les  ob je ts  ana log iques  en  deux  d imen-
s ions  ob tenus  par  f i xa t ion  sur  une sur face  sens ' ib le rou  par  tou t  au t re
moyen graphique.

Je  me fonde ,  pour  poser  ces  c lasses ,  su r  l ' é tude  de  J .  Mar t ine t  (2 )
"sans  dou te  l ' ' i cone  (mascu l in )  suggère - t - i l  l " ' i cône"  ( fémin in ) .  Tous
deux  on t  en  dern jè re  ana lyse  même é tymo ' log ie :  (1e  g rec  "e ikon  "  ma is ,
' i l s  ne  nous  son t  pas  parvenus  par  les  mêmes vo ies .  L ' i cône  ( fémin ' in  e t
accen t  c i r con f lexe)  es t ,  se lon  les  d ic t ionna i res  é tymo log iques ,  un  mot
a t tes té  au  début  du  x lxème s jèc le ,  en  1833 en  ang la js  e t  en  1838 en
f rança ' i s .  C 'es t  l a  fo rme occ jden ta le  du  russe  "e ikone"  fémin jn  qu i  dés i -

(1 )  J .  Mar t ine t ,  C lés  pour  la  sémio log ie ,  Par i s ,  Seghers  page  60

(2 )  R .  Bar thes ,  In t roduc t ion  à  I ' ana lyse  s t ruc tu ra le  des  réc i t s .  Conrnu-
n ica t ions ,  no  8 ,  Par i s ,  Seu i1 ,  1966 ,  page  5 .
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gne les  images sacrées  de  la  re l ig ion  chré t ienne" .

Le  te rme icône renver ra  donc  so i t  à  l ' image g1oba1e,  so i t  à  un  ensemble

cohérent  de  ses  composants  p résentan t  un  sens  comple t  so i t ,  dans  les

mêmes cond ' i t ions ,  à  un  seu l  d 'en t re  eux .

0n  ne  peut  pas  cependant  1es  jus t i f ie r  e t  1es  comprendre  sans  par ' le r

p lus  en  dé ta i l  de  l ' un  e t  de  I ' au t re .

Sa is is  dans  les  images,  1es  icones  e t  tous  les  au t res  ob ie ts  du

monde,  qu ' i l s  appar t ' i ennen t  aux  nombreux  codes  v ' i sue ls  s ign i f  i an t

1 'expér ience  ob jec t i ve  e t  l a  re la t ion  de  I ' homme au  monde:  codes  de  la

conna issance  ob jec t i ve  e t  t rad i t i onne l le ,  codes  s igna lé t iques  de  I ' ac -

t jon  auss i  b ien  qu 'es thé t iques ,  codes  de  la  commun ica t ion  soc ia le  (1 ) r

n 'en  conservent  pas  moins  leur  fonc t ion ,  leur  va leur  sémio t ique même

s ' i l s  y  son t  in te rp ré tés  e t  dé fo rmés ,  même s ' ' i l s  son t  su rdé te rminés .

I l s  s ' y  re t rouven t  ;  à  la  fo i s  mêmes e t  au t res .

Je  ne  pense év idemment  qu 'aux  images f igura t ives  f i lm iques  repré-

sentan t  des  ob je ts  du  monde v is ib le ;de  man ière  qu 'on  pu isse  tou jours  les

reconnaî t re ,  les  jdent i f ie r  d j rec tement re t  non aux  images abs t ra i tes ,

c réa t ions  hau tement  sub jec t i ves  e t  codées ,  te l l es  que  la  réa l i té  v i sée

ne  s ' y  perço i t  pas  d j rec tement  ou  te l lement  dé f igu rée  qu 'on  ne  la  re -

conna î t  pas  à  t ravers  e l les .

Mais ,  les  réa l j sa teurs  eux-mêmes,  je  v iens  de  le  d i re ,dé forment  le  monde

en fabr jquan t  des ' images  f igu ra t i ves ,  non  seu lement  parce  que  les  tech-

no ' log ies  qu ' ' i 1s  p ra t iquen t ,  1es  condu isen t  à  f  ragmente r  l ' un  jVers  rée l ,

à  le  rédu i re  ou  à  1 'ag rand ' i r ,  à  en  suppr imer  la  t ro i s ième d imens ion ,

majs  à  cause d 'eux-mêmes,  de  leurs  façons  de  vo i r  ou  de  concevo i r  les

choses ,  de  
' l eu rs  

mot ' i va t ions ,  de  leu rs  idéo log ies .

Aut rement  d i t ,  I ' image s ' impose d 'en t rée  comme un d jscours  sur  le  monde?

ent re  e l le  e t  ce  qu 'e l le  représente_ , ' i l  y  a  fa ta lement  une re la t ion  de

su je t  à  p réd ica t .

(1 )  P .  Gu i raud ,  La  sémio log ie ,  Par i s ,  PUF,  1971 ,  page  55 .
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L 'ensemble  des  procédures  de  la  réa l i sa t ion  des  images se  donne

auss i  comme un sys tème dont  e l les  ne  sont  que le  p rocès .  Ma is ,

tant  du point  de vue paradigmat ique que systémat ique, peu de choses sont

cod i f j ées ,  conven t jonna l i sées .  I l  es t  v ra i  qu ' i c i  e t  1à ,  on  a  m js  en

p lace  les  é léments  d 'une grarnma ' i re  e t  d 'une syn taxe qu i  mont ren t  que ce

d iscours  n 'es t  pas  un  pur id jo lec te ,  QU ' i l  n 'es t  pas  l j v ré  en t iè rement

à  la  fan ta is ie  du  réa l j sa teur .  C 'es t  ce  que ' l ' on  peu t  conc lu re  de  la

lec tu re  de  la  "g rande syn tagmat ique"  de  C.  Metz  (1 )  ou  b ien  de  ce l les  con-

cernan t  l ' image  f i xe  de  E .  Pano fsky ,  de  R.  Bar thes ,  de  U.  Eco ,  de  A .

P lécy ,  de  L .  Porcher ,  de  J .P .  L 'Ho te  pour  n 'en  c i te r  que  que lques  uns .

Tous  ces  t ravaux  man j feSten t ,  en  même temps qu 'une grande d ivers j té  de

po in ts  de  vue,  de  grandes d ivergences ,  ma is  la issent  tous  apercevo i r

qu 'une  sys témat ' i que  so i t  v i r tue l le ,  fondée  sur  des  hab i tudes  de  fabr i ca -

t ion  e t  de  lec tu res  b ien  ancrées ,  so i t  ac tua l i sées  dans  des  pra t ' iques

des réa l i sa teurs  ex is te  e t  p rés ide ,  consc iemment  ou  non,  à  son é labora-

t ion .

0n  pour ra  tou jours  é tud ie r  f  image de  deux  man ières  au  moins ,  sous

l 'ang le  du  p remie r  deg . !é ,  ce lu i  des  i cones ,  de  ce  qu ' i1s  son t , fe ignan t

de  les  approcher  comme s ' j l s  é ta jen t  " la  réa l i té "  ou  sous  1 'ang le  du

d.gièr.9,q.gJé, auquel  cas j ls  formeront un ensemble nécessairement pré-

d iqué,  surdé terminé par  1 'écr i tu re ,  ana lysab les  en  index  e t  symboles

(surdé te rminés)  d 'une  par t  ou  en  s ignes  spéc i f i ques .

L ' image donc ,  comme la  réa l ' i té  à  t ro is  d ' imens ions . . fourn i t  des

ob je ts  suscept ib les  de  remp ' l i r  tous  les  rô les  ac tan t ie ls  dé ià  c j tés ,  à

quo i  s 'a jou te  inév j tab lement  son  rô le  d 'ob ie t  cogn i t i f  dans  la  re la t ion

réa l  i sa teur /émet teur ,  spec ta teur / récepteur .

I l  fau t  sou l igner  que,  Par  raPPor t  à

nes  e t  s ignes  l ingu is t iques  se  t rouvent  sur

réa l i té ,  ces  ob je ts  i co -

même plan de transforma'
l a

un

(1 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign j f i ca t ion  au  c jnéma,  oP.c i té ,  page  112
à  146 .



-72-

t i on ,  à  une  même d is tance  d 'e l le .

ment  à  un  p lan  p lus  recu lé ,  comme

à e l le ,es t  nécessa i re -

d iscours .

L ' image,  quan t

d iscours  d 'un

La lecture des photogrammes images arrêtées, permet de sais i r
les  codes  de  la  communjca t ion  f i lm ique,  de  repérer  ces  t rans format ions ,
de  d iscerner  le  d iscours  du  d iscours ,  e t  d 'approcher  ce  code  qu 'on  hés j -
te  à  qua l i f i e r  ou  à  dé f in ' i r  :  code ,  langage  ou  langue .  Le  mo ins  qu 'on
pu isse  en  d i re  ma in tenant ,c 'es t  que l ' image propose des  segments  p réd iqués

de  la  réa l i té  qu 'e l le  eng lobe ,  QU 'e l le  représen te  en  deux  d imens ions  ces
' i cones  fonc t ionne ls ,  man ipu ' la to i res  ou  symbol iques  évoqués p lus  haut ,
qu 'e ' l l e  o rdonne  à  son  tour  en  pass i f s  e t  ac t i f s .

L ' image admise  au  rang  de  s igne ,  do i t  pouvo i r  s 'ana lyser  su r  le
p lan  de  la  réa l i té  sens ib le  qu i  l a  composê ,  c 'es t -à -d i re  par  rappor t  à

son s ign i_ f ian t ,  d 'au t re  par t  ce t te  réa l i té  por teuse d 'e f fe ts  p résente

également un 
f1ie]r-r1 

que I 'on peut approcher.

2 -2  Le  p lan  de  I ' express ion

La  conna jssance  du  p lan  d 'express ion  du  s igne  i côn ' ique ,  c 'es t -à -

d i re  opposé  au  p lan  du  con tenu  qu ' i1  p résupposê ,  h 'es t  pas ,  à  v ra i  d i re

ind ispensab le  au  déve loppement  de  mon propos ,  tou t  au  p lus  en  favor ise-

t -e l le  1 'approch€ ,  c 'es t  pourquo i  j e  n ' y  consacre ra ' i  que  que ' lques  l i gnes ,
prenant  en  compte  l 'aver t ' i ssement  de  C.  Metz  "Vou lo i r  dé terminer  ac tue l -

lement les uni tés c inématographiques (même seulement leur composante

icôn ique)  c 'es t  met t re  la  char rue  devant  les  boeufs .  Vou lo ' i r  dé terminer

une  seu le  un i té  c ' i nématograph ique ,  c 'es !  b ien  lo in  d 'avo i r  rég lé  
' l e

p réa lab le  à  1 'ana lyse  des  codes ,  rendre  ce t te  ana lyse  imposs ib le "  (1 ) .

Auss i  ne  m'aventurera i - je  que prudemment  dans  ce  domaine  assombr i  par  1a

préd ic t ion  pess im is te  de  l ' au teur  de  la  c i ta t ion  p récéden te ,  de  1971 ,  i l

es t  v ra i .  Ma is ,  quand on  se  rend compte  de ' la  complex ' i té  du  s igne c iné-

matograph ique,  on  ne  peut  pas  fa i re  au t rement  que de  l 'approuver .  Car ,

(1 )  C.  Metz ,  Langage e t  C inéma,  Par is ,  Larousse,  I97L,  page 148.
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même s i  on  le  rédu i t  à  que lques  uns  des  t ra i ts  qu i  1e  composent ,  -  i l

y  fau t  de  la  bonne  vo lon té  - ,  à  l ' ob je t  aud io -sc r ip to -v isue l  qu r i l

p ropose,  i1  res te  encore  t rès  complexe.  S i  on  le  débar rasse de  tous  les

suppor ts  :  qua l i tés  du  gra in ,  la rgeur  de  la  bande,  Pu issance des  ob jec-

t i f s ,  soup lesse des  appare i l s ,  e tc .  on  res te  encore  devant  un  ob ie t  com-

pos i te ,  pé t r i  de  quat re  mat ' iè res  d i f fé ren tes  dont  l ' une  seu lement ,  1a

mat iè re  phon ique es t  un  peu connue,  1es  au t res ,  f  i cône proprement  d i te '

l a  mus ' ique  e t  l es  b ru i t s  n 'é tan t  encore  que  peu  exp ' lo rÉes .  S i  I ' on  s 'a r -

rê te  à  1a  première  on  ne  t ien t  p lus  qu 'une composante  de  composantes '

e l le  même complexe.

0n  ten tera  tou te fo is  de  I 'ana lyser  qu i t te  à  espérer  que ce  que I 'on  en

d j ra ,  sous  tendu par  la  consc jence de  sa  na ture ,  pour ra  éventue l lement

prendre  p lace  dans  une syn thèse rassemblan t  les  é tudes  par t ie l les  e t

rendant  compte  du  phénomène g loba l .

Dans ce t  espr i t ,  je  va is  donc  cons jdérer  1a  composante  icôn ique

e t  v j se r  d 'abord  son  p lan  d 'express ion  sur  1eque1  pèse ,  d 'en t rée  de  ieu

les  mêmes hypothèques que sur  l ' ensemble  auque l  i l  appar t ien t  e t ,  para-

doxa lement ,  peut  ê t re  y  sont  e l les  encore  p lus  lourdes ,  QU€ ce l les

qu i  pèsent  sur  son p lan  du  contenu.

Le  s ign i f i an t  i côn jque ,  un i té  d 'express ion  ré fé ren t ia l i sée  du  monde,

es t  comme son  homologue  en  l i ngu ' i s t ique ,  une  réa l i té  sens ib le ,  suscep t i -

b le  de  provoquer  un  e f fe t  de  sens  qu i  lu ' i  impose des  f ron t iè res ,  fau te

de  quo i ,  i 1  pour ra ' i t  s ' ' i nves t i r  dans  n ' ' impor te  que l  ob je t  j côn ique  ou ,

n ' ' impor te  que l  ob ie t  j côn ique pour ra i t  le  p rodu ' i re .

pour  en  t racer  les  contours  e t  chercher  à  le  rédu i re  en  é léments  s imp les ,

on  pour ra i t  su jv re  les  vo ies  de  la  phono ' log ie  e t  vo i r ,  pa r  exemple ,

que ls  changements  sont  p rovoqués dans  te l le  image par  te l le  ou  te l le  com-

muta t ion  d 'ob je t ,  vo i r  s i  l es  fa i t s  i côn iques  se  réa l j sen t  de  ce  po in t

de  vue  comme les  fa j t s  l i ngu is t iques  don t  A .  Mar t ine t  d j t  :  " I l s  s 'o r -

donnen t  dans  le  cadre  d 'a r t ' i cu la t jons  success ives ,  une  p remiè re  a r t j cu -

la t ionouun j tésmin jma lesàdeux faces(nosmonèmef f ioe
#\---Ê8P 

^ È\$É#r++Y6-+d/'

G prupart des structurar istes, une5ryc[1::lf:j:5::]ves minima

de fonc t ion  un iquement  d is t inc t i ve "  ( t ) .

(1 )  A .  t v la r t i ne t ,  La  l i nqu is t ique  synchron ique ,  Par i s ,  PUF,  1965 ,  page  32 .
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Deux d i f fé rences  essent ie l les  appara issent  immédia tement  en t re

ces deux types de " formes".  La prem' ière concerne la success' iv ' i té.  Les

s ignes  l i ngu ' i s t iques  s ' j nsc r i ven t ,  en  e f fe t ,  dans  une  d imens ion  chro -

no log ique  l i néa i re ;  l es  au t res  dans  une  d jmens ion  spa t ia le .  Ce la  ne

veu t  pas  d i re  que  I ' on  ne  pu isse  pas  in t rodu j re  une  success jv i té  dans

1a  percep t ion  des  é léments  i côn jques ,  ma is  tou t  jus te  qu 'on  ne  sa i t

pas  t rès  b ien ,  s i  on  admet  que  ce l le -c i  pu isse  s ' y  man i fes te r ,où  p lacer

son  o r ig ine .

D 'au t re  par t  s i ,  en  l i ngu is t ique ,  les  un i tés  de  la  p remiè re  a r t j cu la -

t ion  on t  b ien  une fo rme e t  un  sens  (1 ) ,  ce l les  de  la  deux ième une fo rme

mais  pas  de  s ign i f i é  (2 ) ,  i l  ne  semb le  pas  que  ce ' la  so i t  l e  cas  en  i cô -

n ique .

I l  n 'es t  guère  con tes tab le  que  les  i cônes  véh jcu len t  des  un j tés  s ign i f i -

ca t i ves ,  c 'es t -à -d j re  e t  à  cond j t l on  de  Ëmont re r ,  des  un i tés  de  la  va -

leur  du  morphème ou de  l 'énoncé compor tan t  deux  faces  :  ce l les  du  s ign i -

f i an t  e t  du  s ign i f i é ,  ma ' i s  i l  n 'ex is te  pas  d 'a lphabe t ' i côn ique ,  ensemble
-ËA[ît 

o' un iTëlîffi"ies d' engendrer par'âîËîîîîîîôns înei*înfi ni té de

tex tes  e t  donc  probab lement  pas  de  deux ième ar t j cu la t ion .

0n  peut ,  cer tes ,  admet t re  comme J .  Ber t jn  (3 )  que 1a  tache so i t  une

un i té  de  ce  type ,  e l le  es t  en  e f fe t  suscept ib le  d 'engendrer  des  fo rmes

var iées ,  ma is  on  se  heur te  auss i tô t  au  nombre  in f in i  de  taches  ce  qu i  la

rend pra t iquement  ine f f i cace  dans  ce t te  fonc t ion ,  ou  b ien  on  la  rédu i t

en  un  nombre  indéf in i  de  po in ts  généra teurs  de ' l ignes  ou  de  taches  e t  on

tombe dans  une expans ion  s i  tenue des  fo rmes que ce la  dev ien t  t rès  d i f -

f i c i l e  à  in te rp ré te r .

S i ,  d 'au t re  par t ,  avec  R.  Od in  (4 )  on  accepte  que :  "deux  per t inences

semblent  nécessa i res  pour  carac tér iser  la  mat iè re  de  l 'express ion ,spat ia -

l i t é  e t  co lo ra t ion ;  1es  images  mob ' i l es  fon t ' i n te rven i r  une  t ro is ième

(1)

(2)

G.  Moun in ,  c lés  pour  la  l i ngu js t jque ,  Par i s ,  seghers ,  L971 ,  page  56 .

Id .  page  57 .

J .  Ber t in ,  Sémio log ie  g raph ique ,  Par i s ,  Pou ton ,  page  42 .

R.  0d in ,  Qug lgues .  rÇf  lex i ,ons  : r i f  le  fonc t ionnement  des  iso top ies  mi -
n ima l .s 'eË@nta i res  dans  l ' im  1 ,

(3)

(4)
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mat iè re :  l e  temps" .0n  compl ique  encore  le  p rob lème en  y  a jou tan t  des

é léments  auss i  vagues  e t  j nsa is i ssab les  que  la  tache  ou  le  po in t .

En  fa i t ,  j ' admet t ra i  que  les  un i tés  s jgn i f i ca t j ves  de  f  image  ne  d ispo-

sen t  pas  d ' i nS tance  "ab  quo" .  C 'es t  ce  que  no te  U .  Eco ' lo rsqu ' i l  éc r i t :

"Devan t  1e  p ro f i l  d 'un  cheva l  don t  le  con tour  es t  une . l i gne  con t inue ,

je  peux  reconnaî t re  les  s ignes  qu ' i  dénoten t  tê te  ou  queue,  oe i l  ou  c r i -

n iè re ,  ma is  je  ne  do is  pas  me demander  que ls  sont  les  é léments  de  se-

conde ar t i cu la t jon . . .  ie  ne  me pose pas  1e  prob lème des  épreuves  de  com-

muta t ion  à  fa i re  sub i r  au  bâ ton  de  l ' aveug le  (1 ) .

C 'es t  pourquo i ,  i e  n 'a i  pas  re tenu  l ' ' i n té ressan te  p ropos ' i t i on  de

C.  Cosset te  (2 )  d 'appe ler  "g raphème"  :  " les  é léments  g raph iques  (ou

icôn iques)  s imp les  cons t j tu t i f s  des  " j cônèmes" .  Ce peut  ê t re  un  po in t ,

une  l i gne ,  une  sur face ,  une  cou leur .  Par  ana log ie  l i ngu is t ique  ce  sera i t

en  que lque sor te  un  phonèmê,  gu i  es t  une un i té  d is t inc t i ve  s imp lement " .

S i  1es  ' images  cons t j tuen t  un  coder i l  n 'au ra  qu 'une  a r t i cu la t ion ,  l a

première .0n  renonce donc  prov ' i so j rement  du  po in t  de  vue sémio t ique à

l 'é tab l i ssement  des  phèmes,  cons idérant  que 1 'ana lyse  de  l ' image co f f inen-

ce  au  mojns  au  n ' i veau des  syn tagmes nar ra t i f s  é lémenta i res  pour  la

nar ra t i v i té  e t  des  p rogrammes d iscurs i f s  pour  la  d iscurs iv i té .  0n  va

pouvo i r  mesurer  un  peu p lus  lo in  l ' impor tance de  ce t te  cons ta ta t ion  dans

l 'é tude préc isément  des  re la t ions  l ian t  les  ob je ts  du  monde en t re  eux  e t

ce l les  un issan t  les  ob ie ts  e t  l es  images .

I l  es t  encore  ex t rêmement  d i f f i c j l e ,  à  I ' heure  ac tue ' l l e  d 'ana ly -

ser  l , i cône au  p lan  de  son express ion .  Cet te  a f f i rmat ion  ne  fa i t  cer tes

pas  avancer  le  p rob lème,  le  renvo ie  à  d 'au t res  compétences ,  ce l le  des

psycho logues de  1a  percept ' ion  par  exemp' le ,  e l le  ne  veut  donc  qu 'en  sou-

1isner Iu dj lr i .u_E voire t ' ' i tngg_ti i l l j lé.
I l  su f f j t  de  compare r  en t re  eux ,  I f énoncé  l i ngu i s t ' i que  :  " j eu  d ' échecs "

e t  son  co r respondan t  i côn ' i que  pou r  s ' en  rend re  compte .

La St ruc ture  Absente ,  Par is ,  Mercure  de  France,  1972,  Pâ9€(1 )  U .  Eco ,
2L2 .

(2 )  C.  Cosset te ,  Communica t ion  e t  langage,  no  1 '9 ,  CPL,  L973,  page 93 '
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A lors  que l 'énoncé l ingu is t ique e t  les  s ignes  qu i  le  composent  sont
% 

.".ttæ

"d ig i taux" ,  "symbo ' l i quesr r  e t  r ra rb i t ra i res r ' ,  c ,es t -à -d i re  qu , i ' l s  opèren t
avec  des  é léments  d isc re ts  séparés  Bar  des  in te rva l les  (1 ) lqu ' i l s  se
ré fè ren t  à  que lque  chose  par ' l a  fo rce  d 'une  1o i ,  re lèven t  d 'un  con t ra t ,
d 'une  conven t ion  e t  que ,  co rme le  d i t  E .  Benven is te ,  i l s  son t  a rb i t ra i -
resrparce  que te l  s igne p lu tô t  que te1  au t re  es t  "app l iqué à  te l  évène-
ment  de  la  réa l i té  e t  non  à  te l  au t re "  (2 )  les  énoncés  i côn iques ,  eux ,
sont  ana log iques ,  con t inus  e t  con t igus ,  leurs  s igneî ïon ' t ' f f i ; l îà r ,  i1s
ressemblen t  à  ce  qu ' i l s  rep résen ten t .  Les  p lans  du  s ign i f i an t  e t  du  s i -
gn i f i é  l i ngu is t ique  son t  dans  un  rappor t  non  nécessa i re ,  ceux  de  l ' i cone
dans un  rappor t  nécessa i re .

Enf  in ,  pour  décoder  l ' énoncé 
' l i nsu ' i s t ique ,  

dép loyé  dans  une chrq-
no log ie ,  i ' l  f  au t  cons t ru i re  t ' e } ie t  Oe  i * r  Oun ,  une  durée ,  l , image ,
el ' le,  se donne d'abord dans un . :J_:99. l rg i té,  dans une dulÉe_1g- i ]UÎe,
g loba lement  sa is ie  ou  ponc tue l lement ,  i l  semb le  b jen  qu 'e l le  so i t , tô t
ou  ta rd ,décons t ru ' i te  pour  ê t re  res t ruc tu rée .

0n  peu t ,ma lg ré  tou t , ten te r ,  à  t i t re  d 'essa i ,d ,approcher  un  te l
s ign i f ian t ,  à  par t iq  no tamment ,  du  photogramme 1  de  I 'annexe 2  où  la  mat iè -
re  " fumée"  ,  dans  ce  contex te  p réc is rprodu i t  l ' e f fe t  de  sens  " récent , '
comme on I 'a  dé jà  vu ;  ses  f ron t iè res  sont  ne t tement  dess inées .

0n  remarque  qu 'un  même s ign i f i é  s ' j nves t i t  dans  des  ob je ts  d i f -
fé ren ts  ou  que,  dans  cer ta ines  cond i t ions ,  ceux-c i  ou  des  par t ies  de  ceux-
c i  I ' i n tègren t .

De mêmerun ob je t  que lconque foca l i sé  donc  ac t i f  revê t ,  d 'en t rée ,
une ex js tence sémio t ique,  ' i l  p résuppose un  su je t  dans  la  re la t ion
agent /pa t jen t .  Au t rement  d i t ,dès  qu 'on  1e  regarde, i l  se  p ropose corme

(1)  E .  Veron ,  L 'ana log ique  e t  l e  con t igu ,  commun ica t ions  no  15 ,  op .  c i té ,
page 55

(2 )  E .  Benven is te ,  P rob lèmes  de  l i ngu is t ique  généra le ,  Par i s ,  NRF,  1966 ,
page  29 .
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nar ra t i v isé ,  in tégré  dans  le  d iscour .s .

Pour toutes ces raisons, c,est  ent ièremef l t ,  ou presque, du côté du
contenu e t  de  la  p remière  ar t i cu la t ion  que je  me tournera i  pour  tâcher
à  dé terminer  les  un i tés  i côn iques .

2-3 Le plan du contenu

2-3-L :  Icône et  s igne

0n  no te ra  d 'emb]ée  que  comme le  s igne  r ingu is t ique ,  l , i cône  es t
produi te pour être montrée (di te)  et  que, par conséquent,  avant toute
chose ,e l le  es t  un  ob je t  de  commun jca t ion ,  ma is rcon t ra i rement  à  ce lu i -c i ,
e l  le  ne  présente  pas  "na ture l  lement "  au t re  chose qu 'e ' i le  même ;  e l  le
ne  peut  p ra t iquement  jamais  se  dé fa i re  des  t races  de  la  réa l i té  qu 'e l le
évoque ,  même quand  e l le  jnd ique  au t re  chose  qu 'e l le -même,  c ,es t -à -d i re
qu 'en t re  son  p lan  d 'express ion  e t  son  p lan  de  s ign i f i é  ex is te  touJours

. . . . . " r 8  . r : : j . : î i ' t  i :  : i : - . : i , r  * i

une re la t jon  nécessa j re ,  une mot iva t ion  que ' l conque,  même dans  le  cas  du
svmooiE, 

'?ôî ï îË. t î i l 'Ëî '  
génerat isat ion d 'un t ra i t  de t 'objet  -  souvent

per t inen t  - .

Tout  s ' igne  engagé dans  un  énoncé ' l ingu is t ique "do i t "  ê t re  ru  ou
entendu '  i ' l  es t  tou jours  en  ce  sens  v isue l lement  ou  aud i t i vement  foca-
l i sé  ma is  à  d ive rs  degrés  de  fo rce .  Tou t  ob je t  de  l ' i cône  ne  l ,es t  pas
nécessa i rement  e t  le  tab leau de  la  d is t r ibu t ion  des  icones  en  ac t i f s  e t
pass i fs  lu i  es t  par fa i tement  app l i cdu te .  A  cec i  p rès ,  p remièrement  que
les  jndex  e t  1es  symboles  y  sont  tous  surdé terminés  e t ;deux ièmement ,
qu 'ac t i f s  ou  pass i f s l i l s  y  son t  tous  in ten t ionne ls .

Les  surdé termjnat ions  prov iennent  du  réa l l sa teur ,  so i t  parce
- æ - Y

qu ' i1  éprouve  le  beso in  d ' i ns t i tu t ionna l i se r  1 'échange  e t  querdans  ce
butr l l  se sert  des icônes pour fonder les règ1es du transfert  dans des
fonc t ions  phat iques ,  conat ives ,  es thé t iques ,  méta icôn iques ,  ré fé ren-
t ie l les ,  so i t  à  cause des  cont ra in tes  de  la  techn ique ou  encore  parce
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qu ' i l  u t i l i se  les  appare j l s  e t  l eu rs  poss ib i l i t és  pour  p rodu i re  des

ef fe ts  de  sens  (ang1e de  pr ise  de  vue,  cadrage,  e f fe ts  op t iques  e tc . ) .

En  qua l i té  de  s ' i gne ,  I ' i cône  es t  j us t i f i ab le  d 'un  lex ique ,  d 'une
æ

grarnma i re et d ' une synt axe .

0n  peut ,  pour  j l l us t re r  ces  a f f j rmat ions  prendre  que lques  exemples  dans

1e f j lm e t  1es  ana ' l yser ,  rappe ' lan t  que 1e  sys tème es t  nour r i  par  ce t te

symbo l ique  cu l tu re l le  v i r tue l le  dé jà  no tée ,  pâr  les  t ravaux  sur  l ' imag i -

na i re  e t  pa r  les  cons t ruc t ions ,  ' i n  v i vo ,  du  réa l i sa teur .

L i jmob ie t  remarquab le  du  f  i lm ,serv i ra  à  i l l us t re r  la  c las -

se  des  symboles  reçus .  E l le  es t  dé f in ie  comme " représenta t ion  de  l 'hom-
*T:T*;t*æ4eàÈ

me' r  (1 ) . - -8 îè  ce  so j t  sous  1 'apparence  d 'un  lampada i re ,  d 'une  lampe d ' in -

té r jeu r ,  d 'un  bougeo i r  ou  d 'un  chande l ie r ,on  la  Ver ra  fonc t iOnner  p lu -

s ieurs  fo is  a ins i  .  Notamment rdès  les  p rem' iè res  ' images du  f  i lm,  (Pho-

togramme 00L)  le  réa l i sa teur  oppose ,  à  gauche  de  l ' éc ran ,  1a  s i lhoue t te

d 'une  ég f i se  e t  à  d ro i te  un  réverbère  é te ' i n t ,  déséqu i l i b ré  par  la  p r i se

de vue,  représenta t ion  symbol ique de  tou te  I 'ac t ion  qu ' i  oppose I 'homme

( la  lampe se lon  le  d ic t ionna i re  des  symboles)  aux  va leurs  mora les  de  sa

c lasse  ( ' l  ' ég1 ise ) .

La  man ipu la t ion  du  ieu  d 'échecs  e t  des  bo t tes  (pho t .02L  à  028)  i l l us -
5x-r/:. _ t r

t re ra  la  deux ième c lasse  de  symboles .  Une première  percept ion  condu i t
-:--*=11 j.l.*_.._..r*q-.-*

tou t  na tu re l lement  I ' observa teur  à  y  vo i r  une  fonc t ion  d 'ob ie t ,  une  u t i -

1 i té  p ra t ique  ou  un  rô le  nar ra t i f  b ien  p réc ' i s '  ceux  qu ' i1s  on t  dans  le

pseudo-cos lnos  qu i  l es  p réSente ,c 'es t -à -d j re  des  index ,  ma is ,  s i  ensu i ten

res tan t  s t r i c tement  dans  les ' l im i tes  du  tex te ,  i l  l es  met  en  rappor t

avec  d ,au t res  ob je ts  ou  avec  d 'au t res  s i tua t ions ,  l a  tap isser ie  représen-

tan t  des  cheva l ie rs  (pho t .441)  ou  b ien  I ' ac t ' i on  en t iè re  du  f i lm ,  ou  b ien

1e  chapeau  de  la  jeune  f i l l e  (pho t .  66 ) ,  i 1s  acqu iè ren t  d 'au t res  va leurs .

La  par t ie  d 'échecs  es t  inachevée.  in te r rompue e t  dé t ru i te  en  somme

par  1e  joueur  qu i ,  agacé ou  ennuyé,  en  ba ' laye  1es  p ' ièces  du  revers  de  la

(1 )  J .  Cheva l ie r  e t  A .
Seghens, page 1.08.

Gheerbran t ,  D ic t ionna i re  des  symboles ,  Par is ,
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ma in î  ces  ac t ions ,e l les  auss i , son t  à  l ' image  de  tou t  le  f i ]m  qu i  engage
le héros dans des programmes interrompus au cours desquels i1 est  amené
à "ba layer  un  cer ta in  nombre  de  va leurs " .  I l  j oue ,en  e f fe t ,  con t re ' l u i -
même,  pour  l ' i n tégra t ion  dans  une  c lasse  soc ia le  opposée  à  la  s ienne ,
pour  la  t rah ison cont re  la  loyauté .  En sorme,  e t  non moins  symbol ique-
ment ,  i l  j oue  avec  les  no i rs  cont re  les  b lancs .  L 'un  des  ressor ts  d ra-
mat iques  de  I ' ac t ion  é tan t  la  sexua l i té ,  on  é tab l i ra  a isément ,  pa r  mé-
taphore ,  une re la t ion  en t re  1e  chapeau e t  les  bo t tes .  I l  fau t  a lo rs  sor -
t i r  des  l im i tes  du  tex te  e t  ac t i ver  des  ca tégor ies  de  la  psychana lyse .y
qu i  iden t i f ie  ces  ob je ts  avec  le  sexe fémin in  pour  les  bo t tes ,  mascu l in
pour  le  chapeau.

sans  mu l t ip l i e r  dès  ma in tenan t  les  exemples ,  ceux-c i ,e t  en  ra ison  des
redondances  fourn ies  par  le  tex te ,  mont ren t  que les  ob je ts  i côn iques
fonc t ionnent  e f fec t i vement  comme des  "s ignes" , ,qu ' i1s  t i ren t  leur  o r ig i -
ne ,  dans  ce  cas ,  d 'un  fonds  cu l tu re l  p réex is tan t  ou  de  man ipu la t ions  du
réa l i sa teur .  I l s  aver t i ssen t  le  spec ta teur  de  ce  qu ' i l  ne  perço i t  pas
d i rec tement  e t  peuvent ,  de  ce  fa i t ,  ê t re  appréhendés du  po in t  de  vue de
leur  s ign i f i an t  ou  de  leu r  s ign i f i é ,  ma is  n i  l eu r  ta j l ' l e ,  n i  l eu r  cons-
t i tu t jon  ne  semblen t  pouvo i r  ê t re  dé f in ies .
cependan t ,  e t  i l  f au t  b ien  le  sou l igner  dans  I ' exemple  1  de  l ' annexe  2 ,
la  c iga re t te  n 'a  pas  é té  oub l iée  in ten t ionne l lement  par  I ' ac teur  pour
p rodu i re  I ' e f fe t ,  " j ê  rev iens  de  su i te "  ou  " je  v iens  de  par t i r ' , .  S i  b ien
qu ' i1  fau t  tou jours  p rendre  en  compte  deux  n jveaux  de  communica t ion .  La
commun i c at j on i n!ryrd i é gé_T que, ce 1 I e qui-ëirrrcffiE-1ËFîir I fiîôn ;- i n ter-
ac tor je l les  e t  la  communica t jon  ex t rad iégét ique qu i  un i t  le  réa l i sa teur
aux  spec ta teurs  qu i  v ise  à  les  aver t i r  de  cer ta ins  phénomènes.  Dans
1 'exemple  cho is i  on  t radu i ra i t :  " I l  rev ien t  de  su i te "  ou  " i l  v ien t  de
par t i r " .  I l  s 'ag i t  là  de  deux  choses  év iderment  to ta lement  d i f fé ren tes .

2-3-2 : I  cône référent et  contaminat ion

Le  s igne ' i côn ique  pose  un

conv ien t  d 'exposery  s i  l ' on  veut

prob lème par t i cu l  ie r

cerner  les  no t ions  de

de ré fé ren t  qu ' i  1

sens  e t  de  s ign i -
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f i ca t ion ,  ce l les  de  dénota t ion  e t  de  connota t jon .  La  ques t ion  peut  ê t re
mise  e l le  auss i  en  rappor t  avec  la  théor ie  l i ngu is t ique .  R .  Mar t in

écr i t  :  "Dans un  cas ,  ce lu i  de  la  s ign ' i f i ca t ion ,  on  va  des  mots  ou  énon-

cés ,  en  tan t  que  s ign i f i an ts  à  leu r  sens  ou  s ign i f i és  e t  de  là  au  " ré -
fé ren t " . '  (1 ) .  Ce lu i -c i  peu t  dés igner  a lo rs  la  s t ruc tu re  menta le  résu l -
tan t  de ' l ' opéra t ion  u l t ime  du  décodage ,  du  po in t  de  vue  du  récep teur .

Cet te  cons t ruc t ion  de  1 'espr i t  es t ,sans  doute ,en  rappor t  avec  1 'expér ien-

ce  mémor isée du  su je t : renvoyant  se lon  la  na ture  de  l 'énoncé tan tô t  à  des
phénomènes concre ts ,  tan tô t  abs t ra ' i t s .  E l  le  d i f f  è re ,  en  e f fe t ,  se ' lon
l 'énonc ia t jon ,  s i  1es  ob je ts  dont  on  par le  sont  p résents  ou  absents ,  con-
c re ts  ou  abs t ra i ts .

A ins i  le  mot  "pommes"  ou  les  énoncés  :  " i l  mange une pomme.  ou  r r i l  man-

ge la  pomme"  ou  "des  pommes"  sont  tous  l iés  aux  pommes rée l les ,  so j t  à

ce11e(s )  qu i  es t  ( son t )  l à  devan t  le  (2 )  décodeuryau  moment  où  on  en
par le ,  so j t  en  leu r  absence ,  à  ce l le (s )  qu 'on  évoque  pour  1u i .  Ma is

dans  un  cas  comme dans l 'au t re ,  i l  y  a  chance pour  que l 'énoncé met te

en  cause  ce l le (s )  qu '  j l  a  dé jà  vue(s )  avan t  qu 'on  ' l u i  pa r le  de  ce l le (s ) -

c j  e t  qu ' ' i 1  a  appr i s  à  dés igner  par  ce  mot ,  don t  i l  se  souv ien t ,  fau te

de  quo i  ou  b jen  i l  ne  saura i t  j ama is  comprendre  le  s igne  ou  b ien  on  lu i

apprendrai t  à désigner cet  objet  du monde par ce mot.

Ma is  quand  on  par le  d 'amour  ou  de  "cheva le r ie " ,  d " 'honneur "  ou  de  " jus -
t i ce "  on  u t i l i se  une  tou te  au t re  c lasse  qu i  s 'oppose  à  1a  p récéden te3

e l le  met  sans  doute  moins  en  cause une expér ience pragmat ique,  qu 'une

cu l tu re  e t  qu 'une expér ience sub jec t ive .  Cependant  dans  un  cas  comme

dans  I ' au t re ,  1e  ré fé ren t  se ra  tou jours  ma i l l on  te rm ina l  de  la  cha îne .

tn . ; f !n [yg  i l  ne  s 'ag i t  pas  fo rcément  de  reconnaî t re  d 'abord

une  cha îne  de  s ign i f j an ts  pour  a t te ind re  un  s ign i f i é  pu is ,  au  de là ru rê

ré férence,  un  seu l  y  su f f i t .  Car  i l  fau t  tou jours  un  po in t  de  dépar t

sens ib le .  S i  1 'on  pose par  pure  hypothèse,  sans  jamajs  chercher  à  le

(1)  R.  Mar t in ,  In fé rence,  an tonymie  e t  paraphrase,  op .  c l té ,  page 14 .

(2 )  D ic t ionna i re  des  sc iences  du  langag€ ,  op .  c j té ,  page  133 .
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p rouver  que,  par tan t  d 'un  p lan  f i xe ,  muet ,  complé tement  s ta t ique ou
d 'une  image f i xe  i so lée ,  ce lu i -c i  ou  ce l le -c i  es t  l e  ré fé ren t  ou ,  p lus
préc isément  encore ,  I 'u l t ime phase de  ce  qu i  sera ' i t  le  contenu de  I 'es -
pr i t  après  le  décodage in tégra ' l  d 'un  énoncé l ingu is t ique équ iva len t  au
p lan  ou  à  l ' image par  exemple ,  les  images se  compor te ra ien t  a lo rs  comme
une donnée de  la  consc jence préparée,  pour  e l ' l e ,  par  un  au t re .  Le  su-
je t  de  1 'opéra t ion  de  décodage  n 'aura i t  donc ,  en  p r inc ipe ,  p lus  r ien  à

cons t ru i re  pour  comprendre ,  à  la  l im i te  i l  n 'aura i t  r jen  à  comprendre ,

mais  seu lement  à  percevo i r  (ce  qu i  exp l iquera i t  le  pouvo i r  fasc inant  de

I ' image) .  I l  l u j  faudra i t  tou t  j us te  t rouver  1e  po in t  de  dépar t .

Cet te  démarche,  rad ica lement  opposée à  ce l le  de  la  l ingu is t ique,

cons is tan t  à  a l le r  de  la  s i tua t ion  ex t ra  l i ngu is t ique  ( ' l e  ré fé ren t )

vers 1 'expresî ion i inçlui i fTque, rèiééi i i t i iè ia i t ,  toùfes choses é9a1es à

Ia  "dés igna t ion"  (1 ) .  Je  p roposera i  de  I ' appe ' le r  "con tamina t ion" .  Nar ra -

t ivement j  le s igni f  iant  porteur de I 'ef fet  contamiËi l i l ; ; ;dpa;te com-

me un des t ina teur  t rans féran t  un  ob je t  -  la  s ign i f i ca t ion  -  à  un  au t re

ob je t  en  pos i t ion  de  su je t .  Au t rement  d i t ,  pour  que la  contam' ina t ion  se

déve loppe,  i1  fau t  qu ' ' i l .ex is te  dans  l ' image des  ob je t ;_ . f 'qaryuan! "  de

" i l . ,g .1_ f j jé ,  c 'es t  pour  ce t te  ra ison  qu 'on ' les  a  appe lés  "s ign i f ian ts  po ten-

t ie l  s "
2:2æ*

L 'exemp' le  de  la  lec tu re  in te r rompue (annexe 2)  pour ra i t  s ' in te r -
p ré te r  de  la  man ière  su ivante .  Après  les  que lques  d ix ièmes de  secondes

nécessa i res  à  la  fo rmat ion  d 'une percept ion  ne t te  de  I 'ensemble ,  i l  se
peu t  que  1 'e f fe t  de  sens  g lobà l  a i t  é té  réa l i sé ,  même s ' i l  n 'es t  pas  le

même pour  tous .  Admet tons  qu ' i1  so i t :  i n te r rup t ion  de  I ' occupa t ion  du

l ieu ,  de  la  cha ise ,  de  la  lec tu re ,  de  la  consommat ion  de  la  c ' i ga re t te .

Pour  des  mot i fs  d i f fé ren ts  chacun des  ob je ts  énumérés  peut  s ign i f ie r  la

suspension du programme lecture et ,  partant,de ' la 
consommation de la c i -

gare t te .  Ma is  le  s ign i f ié  " récent i 'ne  peut  p roven i r  que de  la  funrée  de

(1 )  R .  Mar t in ,  op .  c i té ,  page  L4 .
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ce l le -c i .  0 r  ce  s ign i f i é - là ,  semb le - t - i l ,  s 'es t  i nves t i  dans  les  au t res .

De  même d 'a i l l eu rs  que  le  s ign i f i é  " in te r rup t ion"  repor té  su r  la  lec tu -

re  e t  l a  c iga re t te .0n  es t  pa r t i  d 'un  s ign i f i an t  reconnu  dans  un  ensem-

b le  donné ,  con t ra ignan t ,  p roduc teur  d 'une  s ign i f i ca t ion  que  I ' on  a  a t -

t r ibuée à  un  au t re  s ' ign i f ian t ,  pu is  par  p ropagat ion  à  l 'ensemble .  En

sor te  qu ' i1  ne  peu t  p lus  s 'ag i r  que  d 'une  in te r rup t ion  récen te .  S i  on

remp lace  le  l i v re  par  un  t r i co t ,  ou  une  ass je t te , ' l ' e f fe t  es t  l e  même.

Sans généra l i ser  ou t re  mesure ,dans  ce  cas  e t  dans  beaucoup d 'au-

t res ,  on  se ra j t  ten té  de  d j re  que ' l ' i n te rp ré ta t ion  d rune  i cône  es t  "S i -
g r i f i ca t ' i ve"  dans  un  premier  temps,  e l le  dev ien t  ob l iga to i rement  "dés igna-
t j ve "  ensu i te .  C 'es t -à -d i re  que  la  séquence  :

s ign i f i ca t ion  /  dés igna t ion  /  s ign i f i ca t ion  /  dês igna t ion

sera i t  une carac tér js t ique  de  la  démarche de  ce  type  de  décodage.

Deux  remarques  s ' imposen t .  I l  s 'ag i t  d 'une  image f i xe  i so lée ,  hors  con-

tex te .  Dans un  p lan  f  i ' lm ique que lconque J 'e f fo r t  es t  cons tar rnent  gu ' idé

par  les  au t res  codes  qu ' ' i l  véh icu le .0n  p résuppose  auss i  I ' ex is tence

d 'un  langage  imp l i c i te  in té r ieu r  (1 )  qu i ,  l ex ica l j san t  le  ré fé ren t  image

prov ' i so i re ,  recons t ru i t  sa  p ropre  ré fé rence.

En fa i t  1 'opéra t ion  es t  cer ta inement  p lus  complexe,  on  ne  rend compte ,

i c i ,que  d 'une  approche  tou te  in tu i t j ve ,  l i ée  au  carac tè re  pass i f  ou  ac -

t i f  des  ob je ts .  A ins i  la  tab1e,  suppor t  du  l i v re  e t  du  cendr ie r  vau t  non

seu lement  en  tan t  que suppor t ,  ma is  auss i  pour  sa  fonc t ion  es thé t ique,

soc ia le ,  topo log ique .

A ce t  égard  e t  con f i rmant  I 'hypothèse,  f  image se  compor te  a  p r io r i  com-

me une  cons te l la t ion  de  s ign ' i f i an ts r tous  suscep t ib les  de  fourn i r  un

po in t  de  dépar t  à  une  cha înerqu i  peu t  va r ie r  d 'un  jnd iv idu  à  l ' au t re  e t

donner ,du  fa i t  de  la  démarche contaminante ,en  dern ie r  ressor t ,des  e f fe ts

de  sens  t rès  va r iés  e t  en  nombre  jndé f in i .  C 'es t  en  ce  sens  qu 'e11e  peu t

ê t re  po lysém' ique à  l ' i n f  in i  ou  s t r i c tement  monosémique.  C 'es t  pourquo i
=r'-_\\//-\--_

l a  foca l i sa t ion  y  es t  s i  impor tan te .  Par  a i11eurs ,  i 1  semb le  b ' i en  que ,

(1 )  E .  Gar ron j  :  Langage verba l  e t  é léments  non verbaux  dans  le  message
f i lm ico - té ' l év isue l .  In  C inéma,  théor je ,  l ec tu re ,  no  spéc ' ia l  de  la
revue es thé t ique,  Par is ]T i îcks ' ieck ,  1973,  page 111.
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sauf  les  ob ie ts  t rès  fo r tement  convent ionna l isésrcomme les  symboles
reçus ,  les  au t res  do ivent  tou jours  y  ê t re  v ivement  cernésr fau te  de
quo i  i l s  ne  peuven t  jouer  le  rô1e  qu 'on  leu r  a t t r i bue  so i t  d ' i ndex  ou
de symboles  cons t ru i ts .

En  e f fe t ,  l es  symbo les  reçus ,1e  pe t i t  en fan t  a i lé  (pho t .373)

se  décode,  tou te  p ropor t ion  gardée comme un s igne l ' i ngu is t ique en  ce
qu ' i1  es t  immédia tement  reconnu,  pôr  cer ta ins ,  comme symbole  de  cup i -
don ,  les  au t res  s t ruc tu res  ne  s ' i nves t i ssen t  dans  un  s ign i f i an t  qu 'après

avo i r  é té  ac tua l j sées .  La  cha ise  v jde ,  par  exemple ,  en t re  1e  père  e t  l a
f i l l e  du  pho togramme 131  ne  peu t  va lo i r  pour  s ign i f i an t  de  l ' absence  ou
du  re ta rd  du  jeune  homme que  s i  on  I ' a  remarquée .  S i  l e  s ign i f i an t  l i n -
gu is t ique  p rovoque  son  s ' i gn i f i é ,  1e  mot i ve  en  somme,  le  s ign i f i an t  i cô -
n ique  n 'en  es t  qu 'une  vér j f i ca t ion ,  une  p reuve .  C 'es t  auss i  pa rce  qu ' i1s
peuvent  incorporer  un  s ign i f ié  que 1es  index ,  vo i re  même les  ob je ts  pas-

s i f s  de  f  image  peuven t  se  réa l i se r  en  tan t  que  s ign i f i an ts .
Les  ob je ts  i côn iques ,  à  cause de  leur  na ture  ré fé ren t ie l le ,  appara issent
comme des structures éminemment instables et  avides;prêtes à intégrer
des  s ign i f i és  sans  rappor t  d i rec t  avec  leu rs  fonc t ions .

Une image comme le photogramme 131 propose au c ' inéma, une réfé-
rence au  spec ta teur  d 'au tan t  p lus  fac i lement  que ses  f ron t iè res  spat ' ia -
les  y  son t  mo ins  v i s ib les  en  ra ison  de  1a  g rande  ta i l l e  des  éc rans  -

ceux-c i  n 'au ra ien t  peu t  ê t re  pas  de  ra ison  d 'ê t re  sans  ce la  -  qu ' i1  in -
tègre  en  que lques  d ix jèmes de  secondes,  dans  laque l le  i l  reconnaî t  des

ob je ts  pass ' i f s ,  l e  r ideau ,  les  murs  e tc .  des  ob je ts  ac t i f s  fonc t ionne ls ,

1a  tab le ,  l es  cos tumes  des  personnages  va lan t  pour  leu r  u t i l i t é  e t lou
leur  es thé t ique  e tc . ,  des  ob je ts  symbo l ' i ques  reçus / le  chande l ie r  pa r

exemple ,  des  ob je ts  symbo l iques  cons t ru i t s ,  l a  cha ise  v ide ,  la  v i s ion

dans  le  m i ro j r .  Ce t te  image es t  imméd ia tement  su jv ie  d 'au t res  qu i  l ' ex -
p ' l i quen t  méta icôn iquement rs i  j e  pu js  d i re , .  en  133  la  cha ise  v ide  va  ê t re

occupée ,  1a  réa l i san t  comme s ign i f i an t  de  l ' absence ,  e f fe t  ac tua l i sé  en

131,  de  même que 1e  passage de  la  p r ise  de  vues  dans  le  m ' l ro i r  à  la  p r i -

se  d i rec te .
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Que l  que  so i t  l e  po ' in t  de  dépar t  de  I ' i nves t iga t ' i on ,  on  l ' au ra  vue  en

131 conrne on  aura  vu  la  p r ise  dans  le  mi ro i r .  1 .33  conf i rme ou jn f j rme

le  décodage.

S i  on  cherche ,en  e f fe là  décoder  ce  pho togramme e t  lu i  seu l , ce  n 'es t

que parce  que l 'on  sa i t  que 1e  jeune homme es t  absent  que 1 'on  peut

inves t i r  l a  cha ise  de  ce t te  s ign i f j ca t ion ,  de  même que  c 'es t  pa rce  que

I 'on  sa i t  que  le  chande l ie r  a l l umé ind ique  d îner  ou  souper ,  QUê le  mo-

ment  du  repas  pour ra ,  de  ce  po in t  de  vue,  p rendre  une te l le  s ' ign i f i ca-

t ion .

I l  fau t  a jou ter  à  ce la  que la  composante  l ingu is t ique permet  un  ancrage

tempore l  d 'une par t  (un  mois  après)  e t  spa t ja l  d 'au t re  par t ,  les

p laces  à  tab le  on t  é té  changées ,  i l  es t  à  cô té  de  la  jeune  f i l l e .

t e s s g u_g J g r- j . oj l1L.:3 s a u f 'l e s s ymb o 1 e s r e ç u s Le::*9__*j99:n I
donc pas  in rméd ja tement ,  i1s  sont  réa l i sés  in  v ' i vo ,  sous  les  yeux  du

-: :'- ::::::j5Êr':';:iF;r'

spec ta teur .  L 'opéra t ion  par t  d 'une  percep t ion  g loba le  ou  loca le  pu is  se

fo rme une  s ign ' i f i ca t ion  à  par t i r  d 'un  ob je t  ou  d 'une  re la t ion  d 'ob je ts

qu i  con tamjne  I ' ensemble .0n  ver ra  p lus  lo in  comment  la  s t ruc tu re  es t

réa l  i  sée .

Dans un  f i lm comme le  R ideau Cramois i ,  le  ré fé ren t  sera  donc

d 'abord ' l ' expér ience  mémor isée  de  I ' ac teur  dans  sa  re la t jon  avec  les

codes  symbo l iques  qu ' i l  p ra t ique ,  so i t  ce lu i  que  les  images  qu ' i1  regar -

de  éven tue l lement ,  ou  1e  monde qu ' i1  con temp le ,  l u j  fou rn issen t .  Ce t  en-

semble  cons t j tue  auss i  la  ré fé rence du  spec ta teur  qu ' i  lu i  es t  imposée

coûme donnée de  sa  consc ience.  C 'es t -à -d i re  que prov ' i so i rement  e l le

remplace sa  propre  expér ience.  Dans le  cas  cont ra i re ,  i1  n 'y  aura i t  ja -

ma is  d 'h j s to i re ,  à  chaque  ins tan t  la  f i c t j on  se  la i ssera i t  vo j r  co rnme

te l le .  I l  a  donc  sous  les  yeux  l ' un ive rs  cons t i tu t j f  de  l ' expér ience  des

ac teurs  qu ' ' i l  s 'ob l ige  à  in tégrer  e t  qu i  cond i t ionne son compor tement  de

spectateur-  acteur.

Ce la  peu t  exp l iquer  la  fo rce  de  l ' i l l us ion  ré fé ren t ie l l e  du  c inéma qu i

au todonne ses  ré fé ren ts .  C 'es t  tou te  la  d i f fé rence en t re  ce t  a r t  e t  la

l i t t é ra tu re ,  l e  p remie r  c rée  une  i l l us ion  ob jec t i ve ,  l ' au t re  une  i l l u -

s ion  sub jec t i ve .
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Mais  i l  fau t  pour  ce la  que les  ob ie ts  de  l ' image se  compor ten t  en  e l le

co f i rne  dans  la  réa l i té  qu 'e l le  représen te .  C 'es t  a ins i  qu 'e l le  es t  l i ée

à  e ] ]e  e t  qu ,e l le  l ,a t te in t  (1 ) .9 [  peut  donc  par le r  de  la  uH: :g lgq  d"

l ' i cône ,  vo i re  de  sa  vér i té  ou  de  sa  fausse té  :  " l e  tab leau  ( l ' image)

s 'accorde  ou  non  avec  la  réa l j té  (avec  sa  réa l i té )  :  i l  es t  f i dè le  ou

non ,  v ra i  ou  faux"  (2 ) .

2 -3 -3  :  Le  sens  e t  l a  s ign i f i ca t ion

Dès que l ,on  a t t r ibue  le  s ta tu t  de  s ' igne  à  un  ob je t  que lconque

i I  dev ien t  por teur  de  "sens" .  C 'es t  v ra i  pour ' l es  j cônes  ( ie  v iens  de

I 'admet t re ) ,  comme pour  1es  mots .  L .  t ' J i t tgens te in  reconnaî t  a ins i  un

sens  au  tab leau  (à  l ' image)  :  "Ce  que  1e  tab leau  représen te  cons t i tue

son  sens"  (2 ) .  Ce t te  seu le  a f f j rmat ion  pour ra i t  i us t j f i e r  
' l ' i n tég ra t ion

de l ' i cône parm' i  les  ob ie ts  sensés ,mais  on  peut  auss ' i  essayer  de  vo i r

comment  i l s  s ' in tègren t ,à  cond ' i t ion  de  préc iser  les  no t ions  de  sens  e t

de  s ign i f i ca t ion .
pour  év j te r  une rencont re  avec  le  sens ,  je  me conten tera i  de  ce  cons ta t

de  A .J .  Gre jmas  '  r rL rhomme v i t  dans  un  monde s ign i f i an t .  Pour  lu i  l e

prob lème du sens  ne  Se pose pas ,  le  sens  es t  posé,  i1  s ' impose comme un

sent iment  de  comprendre  tou t  na ture l , '  (3 ) .

Je  d i ra i  tou te fo is  sans  t rop  m'avancer  que le  sens  d 'un  ob je t  es t  " tou t "

1e  po ten t ie l  sémant ique  qu ' i1  p résen te ,  c 'es t -à -d i re  tous  les  écar ts

qu ' ' i1  v i r tua l i se  en t re  lu ' i -même,  son contex te  e t  le  sys tème auque l  i l

appar t jen t  ou  pour ra i t  appar ten i r .

R .  Mar t in  pose c1a ' i rement  1e  prob lème quand ' i l  d ' i t  :  "Un

rera sans di f f jcul té cet te ' important. i ! !9:- ] - t : ]_?:  (sens /

La  phrase  :  "C 'es t  réuss i  ! "  véh ' i cu le  I '  j dée  Oà- résù l tâ tfâvorable;  pour-

exempl  e éc l  a ' i -

s i gn i f i ca t i on ) .

(1 )  L .  t l i t t gens te in ,  In  A .Rey ,  Thég f ies  du  s igne  e t  du  sens ,  Lec tu re
Par is ,  K l incks ' ieck ,  L976 ,  Page  76 .

2 ,

(2 )  A .J .  Gre imas ,Du sens ,  op .  c i té ,  Page  1 .2 .

(3 )  R .  Mar t in ,  oP .c i té ,  Page  l ' 6 .
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tant prononcée dans certaines c i rconstances et  avec une intonat ion par-

t icul ière,  l .=g:_l i l !ÉI3l  de "réussi te" disparaî t  totalement au pro-

fit de t. 
*:. lg.l j lr:qg.g 

exactement contraire de "revers" ou d"'échec" :

"C 'es t  réu i l i -  ! "  S i  le  sémant ic ien  t ra i ta i t  de  la  même man ière  les  s i -

gn i f i ca t ' ions  e t  le  sens  l i t té ra l ,  i1  s 'exposera i t  à  de  fâcheuses  décon-

venues" .  En t re  le  sens  l i t t é ra l  e t  l a  s ign i f i ca t ion  s ' i n te rca le  donc  une

s i tua t ion  qu i , l î ton  qu 'e l le  es t  p r ise  en  compte  ou  non au  moment  du  dé-
'iËæ.€i:]-.-'

f f iad ; -  peut  mod i f  ie r  rad ica lement  ou  par t ie l lement  le  message.  Ce l le -c i

dé f in i t ,  se lon  R.  Mar t in ;  "1 'ensemble  deS données  min ima les  pour  que  la

commun ica t ion  pu ' i sse  s 'é tab l i r "  e t  "e l le  concerne  I ' ensemble  des  c i rcons-

tances  dans  lesque l les  l ' énoncé  es t  décodé .  E l le  es t  a lo rs ,  s i  1 'on  p ré -

fè re  tou t  I 'ensemble  des  conna issances  e t  des  in fo rmat ions  que le  déco-

deur ,  que l le  que so i t  leur  p rovenance/peut  réac t iver  en  rappor t  avec

I  ' énoncé"  (1  ) .  
/

Dans  ces  cond j t ions ,  i l  es t ime que la  s i tua t i jn  assume. . . t ro ' i s  rô1es  :  un

rô le  ré fé ren t ie l ,  un  rô le  sé lec t i f  e t  un  rô le  c réa te , r / . r  de  s ign i f  i ca t ion .
.À-4.:.n+'":- ,p--à'44Às'L|'sf,,.r4;t41 

@È'-: 't- ' '-

On pet t " " iôuJ f r i s  d i re  que I ' i côôô présente  un  sens  l i t té ra l  ma is  a lo rs

le  mot  es t  p r i s  dans  un  sens  un  peu  d i f fé ren t  de  ce lu i  qu ' i1  a  en  l i n -

gu is t ique  ou  la  " l i t t é ra l i té "  es t  l ' ac tua l i sa t ion  de  tou t  le  po ten t ie ' l

sémant ique  pos i t i f  de  l ' énoncé ,  1a  s i tua t jon  pouvan t  le  modu le r  jusqu 'à
' l a  

néga t i v i té  to ta le ,  a lo rs  que  la  l j t t é ra l i té  de  l ' énoncé  i côn ique  es t

tou jours  pos i t i ve .  I l  n ' y  a  pas ,  à  ma conna issance  de  s igne  pour  inver -

se r  la  s ign i f i ca t ion  d 'une  i cône .  Sau f  pour ' l es  symbo les ,  i l  ne  semb ' le

pas  que 1 'on  pu ' i sse  pouvo ' i r  lu i  a t t r ibuer  ce t te  qua l i té .

En d 'au t res  te rmes,  u1  é1oncé l ingu is t ique peut  ê t re  po lysémique,  une

image est  d,abord monosémique précisément à cause du phénomène de la con-

tamina t ion ,  e l le  n 'es t  pô r teuse  que  de  sens  s i tua t ionne ls  ou  de  s ign i f i -

ca t jons .  C ,es t  l e  con tex te  qu i  c rée  la  ré fé rence ,  la  sé lec t ion  e t  l a  s i -

gà i f l ca t ' ion .  L 'exemple  dé ià  c i té  des  photogrammes 21 ,  22 ,  23  e t  24  per '

met  de  l ' ' i l l us t re r .  0n  comprend b ien  d 'a i l leurs  ce  carac tère  monosémique

I

p. &\
(1 )  R.  Mar t i r ,  oP.  c i té ,  Pô9ê LZI -L?4-
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de  l ' image car  nar ra t i vement  1es  ob je ts ,  comme on l 'a  d i tosont  tou jours

so i t  des  ac tan ts ,  so i t  des  préd ica ts ,  c 'es t -à -d i re  dé ià  syn tagmes ha i rà - -

t t is-  of  parcours discursi fs .La polysêmie,el le,conmence nécessairement

au  n iveau  con f igu ra t i f  que  l ' image  f igu ra t i ve  ne  réa l i se  pas  na tu re l le -

ment .  En  l i ngu is t ique , le  rô le  ré fé ren t ie l  de  la  s i tua t ion  s 'ana lyse  à

t ravers  1a  produc t jon  de  lexèmes ou  d 'é léments  para l ingu is t iques  suscep-

t ib les  de  fourn i r  des  s ign i f iés  par t i cu l ie rs  au  récepteur  e t  donc  des

ré fé ren ts .  C 'es t  l e  cas  des  tonèmes pour  l ' énoncé  :  " c 'es t  réuss i  ! "  ce

sera i t  l e  rô le  d 'un  po in t  d ' i ron ie ,  c 'es t  ce lu i  d ' i nd ica t jons  comme

"d i t - j l ,  avec  i ron ie "  e tc .  Ma is  la  s t ruc tu re  de  l ' énoncé  es t  te l l e  qu ' i1

ex js te  une  h ié ra rch ie  na tu re l le ,  l a  s i tua t ion  n 'es t  pas  app l i cab le  à

n ' impor te  que l  te rme de  la  phrase  sau f  s i  l ' un  d 'eux  a  é té  foca l i sé ,

c 'es t -à -d i re  accen tué  d 'une  cer ta ine  man iè re .

Mais  dans  une image,  I 'ac tan t  in tégra teur  n 'es t  pas  tou jours  sûrement

reconnu.  Dans la  scène du  jeu  d 'échecs ,  à  son début ,  on  ne  peut  pas  sa-

vo i r  qu j  es t  le  su je t ,  nu l le  s t ruc tu re  syn tax ique ne  permet  d 'a f fec te r

ce  rô le  à  l ' un  des  t ro is  ob je ts  en  présence.  Que l  es t  le  rô le  exac t  des

éperons ?

I l  faut  par conséquent savo' i r  où(et  non quand ?) conrmence la séquence

et  f i xer  un  po in t  de  dépar t  à  la  s t ruc tu re  s ign i f ian te .
e '---aF taat^"-,-:

0n comprend b îen  que s ' i  ce  po ' in t  de  dépar t ,  o r ig ine  de  la  lec tu re  n 'es t

paS f i xé ,  on  s 'expose à  de  nombreux  er rements  d 'une par t ;  d 'au t re  pdr t

le  lec teur  peut  s 'accrocher  pour  tou tes  sor tes  de  ra isons '  à  cause de

ses  é ta ts  d 'âme par  exemple  à  n ' impor te  que l  ob je t  e t ' s j  ce  que l 'on  a

d i t  de  la  con tamina t ion  es t  v ra j ,  i n i t i e l i se r  une  cha ine  s ign i f i an te

produc t r i ce  d 'e f fe ts  de  sens  qu i  peuvent  d iverger  complé tement  de  ceux ,

qu i  on t  é té  p révu9 par  le  réa l i sa teur .

Cer tes ,  je  le  mont re ra i  p lus  lo jn ,  on  d ' i spose de  moyens d ivers  pour  as-

surer  le  lec teur  dans  un  parcours  convenab le  comme le  g ros  p lan ,  la  sé-

quence,  le  p lan  d 'ensemble ,  le  t rès  g ros  p lan  par  exemple .

La  s ' i gn i f i ca t ion  de  l ' i cône  es t  t r i bu ta j re  de  la  h ié ra rch ie  tou te  a r t i -

f i c ie l l e  des  composan ts  de  l ' image .  J ' y  ins is te ,  l a  langue  en  a jou tan t

des  s ign i f ian ts  aux  s ' ign i f ian ts  é l im ine  les  po lysémies  na ture l les  des

lexèmes rendant ainsi  ses énoncés monosémiques,non-ambigus ;  dans l ' ima-
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ge  i l  f au t  t r ouve r  des  s i gn ' i f i an t s  pou r  f i xe r  l e  s i gn i f i é ,  en  ce  sens

e l l e  es t  p l u tô t  un  po ten t i e l  de  s i gn ' i f i an t s .  C 'es t  ce  que  f a j t  obse rve r

J .L .  Sche fe r ,  à  un  au t re  p l an  l o r squ ' i l  éc r i t :  "De  son  cô té  l e  t ab leau

se  s i gn i f i e  pa r  I '  j n t e rméd ia i r e  de  l a  pa r t ' i e  d ' échecs  (ou  des  au t res

f i gu rés )  e t  c ' es t  en  ce  sens  -  dans  l a  mesu re  où  e l l e  es t  t i t r e  du  t a -

b l eau  -  que  nous  avons  d j t  de  l a  pa r t i e  d ' échecs  qu 'e l l e  es t  t r ave rsée

ve rs  son  s i gn i f i an t . 0n  peu t  donc  d i r e  i c i  que  l a  pa r t i e  d ' échecs  es t

une  f j gu re  ( f i gu ran t  /  f i gu ré )  sans  s i gn i f i é  ou ,  p l us  exac temen t ,  ce

qu i  es t  1e  p rop re  des  sys tèmes  de  f i gu ra t i on ,  gue  son  s i gn i f i é  ob l i gé

es t  l e  p l an  d ' exp ress ion "  ( 1 ) .

Pou r  conc lu re  ce  po in t  à  cause  de  l a  na tu re  du  s i gne  i côn ique ,

de  ce l l e  de  son  ré fé ren t ,  du  phénomène  de  l a  con tamjna t i on  on  peu t  p ro -

pose r  l e  schéma su i van t  :

REFERENT

STNS
I

Sé ,  Sé  Sé  e tc

S IGNIF ICAT IONSe Sé

isu Sa }u  Sa

REFERENT

1  angue image

connotat  i  on2-3-4  :  I cône dénota t ion  e t

0n  appe l le  sys tème déno ta t i f  ce lu i  don t ,  n i  1e  p lan  d 'express ion

n i  1e  p lan  du .on t . t i , i - î "  à6 fqu ' i l  fo rme ne cons t j tue  en  so i  un
' langage,  

i l  y  fau t  la  réun ion  des  deux  pour  p rodu i re  des  e f fe ts  de  sens .

C 'es t  l e  cas  du  sys tème l i ngu is t ique .  Ma js  l ' usager  peu t  tou jours  u t i -

( I )  J .L .  Sche fe r ,Scénograph ie  d 'un  tab leau ,  Par i s ,Seu i l ,  Te l  Que l , I969 .
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I

l ,

l i se r  l ' un  des  p lans  pour  c réer  du  sens .  S ' j l  se  tou rne  Vers  ce lu j  du

. jg !q r r ,  c 'ês t  un  méta langâgê,  vers  ce lu i  de , ' : Ig ion  c 'es t  un  lan-

gage connotat ' i f  .
<æ#-

CeÙ[e concept ion des sources du sens invi te prat iquement à voir  dans

1e sys tème dénota t i f ,  1e  p lan  ob jec t i f  du  langage,  le  l ' i en  en t re  les

deux niveaux ne pouvant être fondé que par une convent jon que garant i t

le  d ic t ionna i re .  Aut rement  d i t  ce  qu i  es t  énoncé do i t  s 'accorder  avec

le  p lus  g rand  nombre  d 'u t i l i sa teurs .  Au  con t ra i re ,  ce  qu i  es t  conno té

est le fa ' i t  de quelques uns seulement et  re lève de la subject l î Ï îËiËt

ind iv idus .

En général  les objets du monde portent en eux leur propre histo ' i re,  on

peut  1es  da ter ,  appréc ie r  leur  é ta t  de  conserva t jon ,  leur  modern i té  ou

leur  an t iqu i té ,  l eu r  u t j l j t é ,  l eu r  va leur  marchande ,  ces  t ra i t s  avec

d 'au t res  cons t i tuen t  des  déno ta t ions ,  b ien  que  leu rsp lans  de  con tenu

et  d 'express ion  so ien t  dans  un  rappor t  nécessa j re .  Lorsque c 'es t  mo ins

l 'ob je t  lu i -même que son cho ix  qu i  p rovoque un  e f fe t  de  sens  on  Se t rou-

ve  a lo rs  devant  une connota t ion .

0n  peut  re ten i r  auss i  ce t te  concept ion  donnée par  R.  Mar t in  (1 )  :  "La

conno ta t jon  es t  un  des  aspec ts  de  la  s ign i f i ca t ion"  -  e l l e  es t  donc

l iée  au  sens  S i tua t ' ionne l  -  " i l  ne  peut  ê t re  ques t ion  de  1a  re je te r

hors  du  langage  parmi  les  é léments  non- l i ngu is t iques  du  monde rée l . . .

Sans  rappor t  au  sens  ré fé ren t ' ie1  ,  la  connota t ion  n 'en  fourn ' i t  pas  moins ,

au  p lan  de  l ' énonc ia t ion ,  d ' impor tan tes  in fo rmat ions  su r  l ' a t t i t ude  a f -

fec t i ve  du  locu teur ,  sur  son appar tenance soc jo -cu l tu re l ' le ,  sur  le  type

de  commun ica t ion  qu ' i1  en tend  -  ou  fe in t  -  d 'adop te r '  su r . les  réseaux

sub jec t i f s  qu ' i l  cons t i tue  dans  I ' ensemble  des  s ' i gnes .  Par  l ' aspec t  con-

no ta t i f  de  la  s ign i f i ca t ion ,  l e  locu teur  se  décr i t  l u i -même in ten t ion -

ne l Iement  ou  non" .

(1 )  R .  Mar t in ,  op .  c i té ,  pages  88  à  95 .
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Les  imageS peuvent  permet t re  I ' i l l us t ra t jon  de  que lques  uns  des

aspects  de  la  connota t jon  repérés  par  R.  Mar t in .

Qpposé à la dénotat ion,  1a connotat ion se présente bien comme un sys-

tème second  de  s ign i f i ca t ions  (1 ) .  Le  fa i t  pa r  exemple  qu 'A .  As t ruc  a i t

cho is i  de  suppr imer  cer ta ins  énoncés  de  la  nouve l  le  de  B.  d 'Aurev i ' l l y ,

peut indiquer une pr ise Oe posi t iogXlgl ! -99ique par rapport  au texte.

C 'es t  a ins i  qu ' ' i ' l  suppr ime,  en  sa  qua l i té  de  des t ' i na teur  de  tou tes  les

t rans fo rmat ions  du  réc i t ,  l e  D iab le .

Une étude morphopsycholog' ique des personnages montrerai t  sans doute que

leur  cho ix  es t  I ié  à  une cer ta ine  concept ion  de  l 'horme e t  de  la  fenrne

qu.i dépend aurant de la situarion rinin.iæf6îAiîS;;- 'ôûîïîËtte

idée.  Le  cho ' i x  du  coup ' le  de  v ie i l la rds  es t  par t ' i cu l iè rement  é loquent ,

de  même que ce lu i  de  la  jeune f i l l e  par  exemple .  L 'agencement  des  séquen-

ces  en  :  l i eux  v ides  /  l i eux  occupés /  l i eux  v jdes  /  e t ' c . . '  comme les

scènes in té r ' ieures  surpr ises  à  t ravers  les  por tes  ouver tes  ou  les  fenê-

t res  connoten t  un  cer ta jn  "voyeur isme" .  Le  t rava i l  des  gros  p lanS i1 -

lus t re  connota t ivement ,  un  inves t issement  a f fec t i f  pos i t i f  ou  négat i f .

Le  cadrage du  ver re  (phot .  101)  es t  chargé d 'a f fec t i v ' i té  négat ive  cornrne

1e  p lan  sur  le  père  découpan t  la  v iande  (pho t .150)  a lo rs  que  ce lu i  du

v isage  de  la  jeune  f j l l e  (pho t .  t44 )  es t  pos i t i f .  Au  cours  de  sa  p rome-

nade r id icu le  sur  les  rempar ts ,  le  ieune es t  p r is  en  cont re -p longée ce  qu i

rend b jen  le  mépr is  du  réa l i sa teur  pour  ce  genre  d 'exh ib i t ion ,  de  même

que 1a  p ' longée  sur  les  deux  v ie i l l a rds  au  l i t  à  cô té  d 'une  pendu le t te

décorée d 'un  amour .

2 -4  L ' i côn isa t ion

J ,a i  appe ' lé  " i côn isa t ion"  I 'opéra t ' ion  cons is tan t  à  cons t ru ' i re

en deux  d imens ions  des  s imu lacres  d 'ob ie ts .  Le  te rme voudra i t ,  par  rap-

por t  à  la  dé f in j t jon  que J 'a i  donnée de  I ' i cône,  en  no ter  le  carac tère

sémjo t i  que.

(1 )  R .  Mar t in ,  op .  c i té ,  Pages  88  à  95 .



-91  -

Après  avo i r  posé 1e  prob lème des  cont ra in tes  qu ' impose la  techno ' log ie

au réa l ' i sa teur ,  ce ' lu ' i  des  moyens dont ' i1  d ' i spose pour  fabr iquer  des

images,  je  rev iendra ' i  dans  le  chap i t re  consacré  à  ce  phénomène sur  la

mat iè re  t rans formée.  En l ja json  avec  les  p remières  observa t ions  qu i

on t  é té  fa j tes  concernant  no tamment  la  contamjnat ' ion ,  i ' essa ie ra i  de

mont rer  comment  i l  es t  poss jb le  de  f i xer  une or ig ' ine  à  la  lec tu re  des

images ,  pu is  à  t ravers  les  man ipu la t jons  de  l ' ' i nd ' i ca t ion  s  jgn i f  i ca t i ve ,

je  reprendra i  les  un i tés  p rov ' i so i rement  dé f in ' ies  par  les  te rmes ' index

et  symboles  pour  en  dé term' iner  la  cons t ruc t ' ion ,  en  par t i cu l je r  ce l le

des  symboles .  La  syn thèse des  résu l ta ts  ob tenus  about i ra  à  la  mise  en

p lace  d 'un  sys tème d 'un i tés  i côn jques .

En  dégageant  des  ob je ts  pass i f s  ou  ac t j f s ,  c 'es t -à -d j re  foca l i -

sés  ou  non ,  j ' a i  imp l i c i tement  é tab l i  une  h ié ra rch ie  non  seu lement  en-

t re  les  i cônes  ma is  encore  en t re  1es  codes  qu i  1 'accompagnent  ou  qu 'e l le

accompagne.  Pour  s 'en  ten i r  aux  deux  seu ls  qu i  in té reSsent ,  on  peut  ima-

g iner  que  la  h ié ra rch ' ie  qu j  l es  l i e  se  cons t ru j t  en  fonc t ion  de  leu r

prédom. inance dans  te l le  ou  te l le  séquence,  p lan  ou  mot i f .

S i  par  exemple , tou tes  les ' i cônes  d 'une image sont  ressent jes  comme pas-

s ives ,  c 'es t  que  le  code  l i ngu ' i s t ique  s ' ' impose  sur  e l le ,  dans  le  cas

con t ra i re ,ce  se ra  I ' i nverse .  En t re  ces  deux  ex t rêmi tés  i l  y  a  p lace  pour

des  va leurs  jn te rméd ja j res .  C 'es t  d 'a i l l eu rs  le  cas  le  p lus  f réquen t ,

ra res  sont  les  séquences  en t iè rement  muet teS,  de  même que l 'on  compte

peu de  scènes dominées  en t jè rement  par  1e  
' langageren 1 'occur rence par

le  commenta i re .  Les  deux  codes  se  combinent  se lon  quat re  man ières  :

se  complè ten t )

se  superposent )

s  'opposent  )
s 'a l te rnen t )  (1 ) .

ra ison  de  la  na ture  des  énon-

I  a  démarche s ign i f i ca t i ve ,

comp lémenta i re :

redondante :

con t rad ic to i re :

en contrePoint  :

Ces  combina isons

cés  f  i  
' lm i  ques  qu  '  e ' l  1es

imposen t  donc ,  en

concernent ,  tantôt

( le  mot  e t

( le  mot  e t
(  le mot et

( ' le  mot  e t

' l  ' image

f  image

1  ' ' image

f  image

(1 )  T .  Deca igny ,  Commun ica t jon  aud iov jsue l le  e t  pédagog je ,  B ruxe l les ,
Labor ,  1973,  page 69 .
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tan tô t  ce l le  de  la  con tamina t jon ,  tan tô t  l es  deux  à  la  fo i s .  Une  é tude

complè te  de  l ' i côn isa t ion  devra j t  év ' idemment  p rendre  en  compte  tou tes

ces  re la t ions  non seu lement  ce l les  du  mot  e t  de  f  image mais  de  la  mu-

s ique  e t  du  b ru i t .  I c j ,  j e  me l im i te ra j  à  1a  composan te  i côn ique .

2-4- t  :  Les  cont ra in tes ,  les  moyens de  I ' j côn isa t io .n

I l  es t  à  la  fo i s  bana l  e t  impor tan t  de  no te r  que  f  i cône  f j lm i -

que  es t  l e  p rodu i t  de  la  techn ique ,  c 'es t  ce  que  remarque  M.  Tardy :

"L ' image es t  tou jours  un  p rodu i t  de  la  techn ique ,  même la  p lus  é lémen-

ta i re "  (1 ) .0n  peu t  t i re r  deux  conséquences  de  ce  fa j t : l e  p lan  d 'expres -

s jon  de  l ' i cône  es t  t r i bu ta i re  de  la  techn ique ,  des  mach jnes  e t  des  sup-

ports; ,u  ine  mei  I  leure  op t ique,  un  ob jec t i f  à  angu l  a i re

p lus  g rand ,  un  g ra in  de  sens ' ib  j l ' i t é  supér ieu r  du  suppor t  e t  I ' image  es t

au t re .  Connne s i  le  fa i t  de  d isposer  de  te l  s ty lographe p lu tô t  que de  te l

au t re  amé l io ra i t  ou  emp i ra i t  non  seu lement  1a  qua f i té  g raph ique  de  1 'é -

c r i tu re  ma is  auss ' i  sa  s ign i f i ca t ion .

La  per fec t ion  de  la  techn ique ' in te rv ien t  donc  tan t  au  p lan  de  la  l i s ' i b i -
' l i t é  que  de  l ' i n fo rmat i v i té  de  f  image  ma is ,que l le  qu 'e l le  so j t ,e11e  l i -

m i te  tou jours  le  réa l i sa teur  dans  son  express jon  e t  I ' ob l ige  souven t  à

t ruquer  ou  à  t r i cher  pour  a t te ' indre  ses  ob jec t i f s .

La deuxième conséquence est  que f  image se trouve en aval  de toute une

sér je  d 'opéra t ions  par tan t  d 'un  Scénar io ,  d 'un  découPô9€,  du  tournage ,

du  montage ,  des  pos t -sonor i sa t ions  e tc . ,  9u 'e l le  es t  l e  f ru ' i t  d 'une

équ ipe  d i r igée ,  ce r tes ,  pâ r  le  réa l j sa teur  ma is  t r j bu ta i re  des  poss ib les

interprétat ' ions de compétences extrêmement var iées.

En ce  sens ,  e l le  se  comprendra  comme une écr i tu re  co l lec t j ve  ou  "un  sys-

tème spa t iov isue l ,  suppor t  de  la  commun ica t ion  v i sue l le  qu i  maté r ja l i se

un f ragment  de  l 'un ivers  op t ique (un ivers  percept i f )  suscept ib le  de

(1)  M.  Tardy ,  Le  pro fesseur  e t  les  images,  Par is ,  PUF,  L973 '  page 13 '
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subs js te r  à  t ravers  la  durée"  (1 ) .

pour  cons t ru j re  ou  "p rodu ' i re "  les  j cônes ,  1e  réa l i sa teur  d ispose

de  moyens  techn iques  e t  huma ins  impor tan ts  e t  t rava i l l e  su r  t ro j s  p1ans ,

ce lu j  de  la  m ise  en  scène ,  de  la  p r i se  de  vue  e t  du  montage .  Chacun  des

p l  ans  cons t ' i tue  un  domaine  préc is  imp l  iquant  des  techno ' log ies  e t  des

compétences  humaines  spéc ia l  i sées .

A, rygï*ggg[é, 
lu {:s_q sc.Èrle engase 1e peusdo-cosmos à tro'is di-

mens ions  du  s tud io  ou  de  la  réa ' l i tê  u rba ine 'par  exemple ' I1  conF is te  à

t ra i te r  1  es  icones  avec  les  carac tér is t iques  que j 'a i  dé f in ies  p ' lus  haut .

Ceux-ci sont enregistrês sur lu pg]JHJ. uu.5l9.rI|?5;$9.ré, dans des

cond j t j ons  qu 'on  t rouvera  p lus  lo in .  I l  me t  en  cause  les  i cônes  avec

leurs  spéc i f i c i tés .

Cons jdérés  d 'un  po in t  de  vue morpho log ique,  1es  deux  premiers  degrés  fo r -

ment  des  un j tés  i côn iques  e t  commencent  à ' les  syn tagmat iser  en  un j tés

syntax iques .

C,es t  au  t ro i s ième degré  que  se  cons t ru i t  l e  f i lmrqu ' i1  p rend  sa  fo rme
::a::::::3*'_..

syn tax ique  dé f  in i t i ve .
ææ'*

Lf dosàge de ce tr iPle ef for t  var ie

sans  mise  en  scène Préa lab le  es t  un

1a caméra ,  rev ien t  à  reprodu i re  des

rés ,  c 'es t  l e  cas  du  théâ t re  f i lmé .

L , icône es t  donc  bâ t ie  dans  les  opéra t ions  des  t ro is  degrés ,  son  vo lume

ou sa  perspec t ive  lu i  v ien t  du  premier ,  son  icôn jc i té ,  t ra i tement  des

objets par rapport  à une surface écranique, du deuxième, son dép' lo iement

du t ro is ième.

2 -4 -2  :  L ' i nd ica t ' i on

0n a vu que tous les comPosants de

la même manière à la format ion des "ef fets

a reconnu à ce propos des éléments act i fs

avec  les  f  i 1ms,  avec  leu r  bu t .  F i lmer

ac te  de  repor tage '  sans  t rava i l  de

fai ts ou des événements préstructu-

l ' i cône  ne  par t i c iPen t  Pas  de

de  sens"  qu 'e l le  Produ i t .0n

et  pass i fs .  En cons idérant  le

(1 )  A .  Mo les ,  Encyc lopéd ie  de  la  cornmunica t ion ,  Par is ,  Denoe l ,  CEPL,  L972 '
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photogramme 35 par exemple,  on dénombre des fa ' i ts  de valeur inégale :

des  fa i ts  météoro log ' iques ,  é ta t  du  c ' ie l  ;  des  fa ' i t s  a rch i tec tu raux '

sty le et  fonct ' ion des bât iments ;  des fa ' i ts  huma' ins '  personnage engagé

dans une ac t ion .  Tous  ces  é léments ,  s ta t iques  ou  dynamiques  peuvent  se

compor te r  comme d 'éventue ls  s ign i f ian ts ,  amorce  d 'une contamjnat ion  par

exemple  ou  de  tou t  au t re  chaîne  s ign i f ian te ,  ma js  aucun s ign i f ié  p réc is

ne permet  d 'env isager  I 'un  d 'en t re  eux  comme apte  à  rempl i r  ce  rô le '

0n  en  t j re  cec i ,  a lo rs  qu 'en  l i ngu is t ' i que  i l  su f f i t  de  par le r  pour  aver -

t i r  au t ru i  qu 'on  va  par le r ,  en  i côn ique  le  réa l j sa teur  ne  do ' i t  pas  seu-

lement  se  conten ter  de  produ i re  une jcône pour  no t i f ie r  son  jn ten t jon

de  commun iquer ,  i l  do i t  en  somme procéder  à  une  doub le  no t j f i ca t ion :

p rodu i re  une ' image e t  y  ind iquer  que l le  es t  l a  zone  por teuse  des  s ign i -

f i an ts  suscep t ib les  de  déc lancher  1e  p rocessus  de  s ign i f i ca t ion  in i t i a -

le .  Toutes  les  zones  de  I ' image e t  tous  les  ob je ts  se  donnant  en  même

temps ou  quas iment ,  i l s  son t  tous  capab les  de  fourn i r  des  s ign i f i ca t ions

e t  une  o r ien ta t jon  à  la  lec tu re .  E l le  ne  d jspose  pas '  à  ce  s tade  de

l , i nduc t ion  ob l ' i gée ,  na tu re l le ,  de  1a  
' l angue  qu i  s i tue  sa  p roduc t ion  dans

une  durée  au  cours  de  laque l le  la  percep t ion  es t  l i néa i re  e t ' i ndu i t  une

syn thèse  d 'é léments .  L ' image,  e l le ,  s i tue  la  s jenne  dans  un  espace  don t

I 'ensemble  se  donne en  un  b loc  e t  que 1e  récepteur  se lon  son compor te -

ment  percept i f  ver ra  ou  dans  son ensemble  ou  seu lement  dans  ses  dé ta i l s .

Ma is  son décodage,quo i  qu ' i l  en  so j t ,es t  fo rcément  une dé-cons t ruc t ion ,

e t  ensu i te  une re -cons t ruc t ion .

Je  va1s  é tud ie r  ce  doub le  phénomène en rappor t  avec  l  ' ' i nd ica t ion  e t  la

détermi n at i on .

0n  d is t ' i ngue  deux  types  d ' ind ica t ion ,  no t i f  i ca t ' i ve  don t  ie  v iens

de par le r  e t  s ' ign i f i ca t i ve  v isan t  à  p rodu i re  des  jnd ices  permet tan t  au

spectateur de comprendre 1e message.

2-4-2-r  :

Au photograrnme 021, ' i l  est

rons  du  joueur ,  fau te  de  quo i ,  un

impor tan t  que l 'on  perço ' i ve  les  épe-

é lément  dé terminant  de  I  a  s ' ign i f  i ca-
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t ion  du  thème "a r i s toc ra t ie "  ou  "cheva le r ie "  qu ' i l s  i n i t ' i a l j sen t  fe -
ra j t  dé fau t .  C 'es t  pourquo i ,  au  premier  degré ,  i1s  se  t rouvent  dans  la
pos i t i on  de  I ' adversa i re  du  joueur ,  QU ' i l s  son t  cadrés ,  au  deux ième de-
g ré  en  p lan  moyen ,  au  p remie r  p lan  en  bas  e t  à  gauche  de  l ,éc ran ,  qu ' i l s
son t  p r i s  sous  un  ang le  te l  qu ' i1s  para jssen t  vus  de  hau t .  L 'o rgan ' i sa -
t ion  de  l ' espace  d 'une  par t  e t  l a  pn ise  de  vues  d 'au t re  par t  é l im inen t
du  champ de la  caméra  d 'au t res  é léments  de  la  scène qu i  pour ra ien t  f i -
gu re r -1à .  I1s  compten t  nécessa i rement  dans  l ' e f fo r t  d ' i n tégra t ion  du
spec ta teur ,  ma is  i l s  ne  son t  n i  p lus  n i  mo ' ins  pass i f s  que  d 'au t res  qu i ,
b ien  que percept ib les ,  cadrés ,  demeurent ,  p rov ' i so i rement  peut -ê t re ,  dans
cet  é ta t .  I l s  res ten t  en  sorme hors  contex te ,  parce  que leur  p lace ,

leu r  vo lume,  leu r  tona l i té ,  l eu r  éc la i rage  les  en  écar ten t ,  en  somme j l s

ne  son t  pas  no t i f  i és ,  i ' l s  son t  pass i f  s .
Pour  ac t iver  des  ob je ts ,no tamment  pour  ind iquer  1a  zone dynamique de
l ' image ,  le  réa l i sa teur  u t i l i se  un  cer ta in  nombre  de  p ra t iques  appar te -
nan t  tou tes  à  la  c lasse  de  la  " foca l i sa t ion" ,  i 1  exp lo i te  en  par t i cu l ie r

1es  po in ts  fo r ts  de  l ' ' image,  la  h ié rarch ' ie  des  composants  e t  la  durée
des  ob je ts  à  l ' éc ran .

Par  foca l i sa t ' i on  on  en tend  hab i tue l lement  :  " l a  m ise  en  va leur
d 'unénoncô f f i tauss ipar fo issynonymed.emphaseoud ' jns is tan-

ce"  (1 ) .

La  langue comme le  mont re  R.  Mar t in  (2 )  d ispose de  tou te  une sér ie  de
poss ib i l i tés  pour  foca l i ser ,  par  accentua t ion  de  te l  é lément  de  

' la  phra-

se ,  par  p réd ' i ca t ion  e tc .  opéra t ions  "mod i f jan t  Sa s t ruc tu re  sémant ique.
En jcôn ique 1e  procédé y  es t  encore  p lus  nécessa j re  sur -

tou t  aux  deux  premiers  degrés .  C 'es t f r t rquo i  on .  ne  v ise  pas

tou jours  à  i so le r  une  seu le  zone  de  I ' image  ou  un  ob je t  ma is  par fo is  p lu -

s ieurs  zones  ou  ob je ts ,  vo i re  son propos  tou t  en t ie r .

(1 )  D ic t ionna i re  des  sc iences  du  langagê,  op .  c i té ,  page 346.

(2 )  R.  Mar t in ,  Jq lé renser_3q lonymie  e t  paraphrase,  op .c ' i té ,  page 58 .



I

ut)
.  t I

d fl 
q3

-96 -

2-4-2-L-t  :  La rqise en vedette et  le cadrage

Foca l . i ser  un  ob je t  ou  un  personnage c 'es t ,  PâF exemple ,  au  pre-

mie r  degré  le  fa i re  passer  d 'un  p lan  recu lé  du  p la teau  vers  un  p lan

p lus  rapproché du  spec ta teur ,  du  fond de  la  scène vers  le  devant ,  opé-

ra t jon  réa l i sée  dans  un  seu l  p lan  ou  é tendue  sur  p lus ieurs .

I l  es t  s ign i f i ca t i f  de  su iv re  le  parcours  de  la  1ampe.  E l le  appara î t ,

au  photogramme 32,  au  t ro js ième p lan ,  en  192 e l le  es t  p lacée au  deux iè -

me p lan ,  cu lmine  au  premier  en  343 e t  d ispara î t  ensu i te  au  t ro is ième en

518 .

Au  deux jème degré ,  e l le  es t  d 'abord  cadrée  à  gauche  de  l ' éc ran ,  pu is  au

cent re ,  au  photogramme 001,  e l le  es t  complè tement  à  d ro i te .  Ce t ra i te -

ment  permet  de  d i re  qu 'e l le  a  é té  foca l i sée ,  mjse  en  vedet te  par  1es

deux degrés .

Le même phénomène intéresse le cadrage des personnages. Si  on se reporte

au tab leau de  1a  page 164 on  vo i t  que n i  le  père ,  n i  la  mère ,  ne  sont

honorés  d 'un  gros  p1an,  p r iv ' i1ège des  ac teurs  p r inc ipaux  e t  sur tou t  du

jeune homme.  Le  coup le :  p ro fondeur  /  durée  à  l 'éc ran  " ins taure  une

h iérarch je  en t re  les  personnages en  les  foca l i san t " .

L 'ob je t  a ins i  repéré ,  dé te rmine  une  rég ion  de  l ' ' image ,  ce l le  où  i1  ap-

para î t ,  du  même coup 1es  au t res  dev iennent  pass ives .

2-4-2 ' t -2  :  lq t i f i ca t ion  e t  Phéno

Dans le  bu t  de  no t i f ie r  te l  ob je t  e t  par  conséquent  te l le  rég ' ion

de I ' j cône,  le  réa l i sa teur  u t i l i se  auss i  sc ie runent  ou  non 1es  phénomè-

nes  percept i f s  na ture ls  mis  en  év jdence par  les  é tudes  de  L .  Leboute t ,

de  G.  Mia la re t ,  de  A.  P lécy  e t  de  M.  Tardy .  L .  Leboute t  a  mont ré  que

l ' image  n 'é ta i t  pas  lue  de  la  même man iè re  se lon  qu 'e1 le  é ta i t  pe rçue

hor izon ta lement  ou  ver t i ca lement .  Une image f i xe  e t  ver t i ca le  (cor res-

pondant à un plan f ixe) est  regardée préférent ie l lement en bas et  à

gauche.  Le  regard  s 'a t ta rdera i t  p lus  longtemps dans  ce t te  zone qu 'a i l -

i

t
I
t,
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leu rs  (1 ) .  M.  Tardy ,  de  son  cô té ,  a t t i re  l ' a t ten t ' i on  su r  le  fa i t  que

1e regard ,  dans  l 'observa t ' ion  d 'ob je ts  i côn ' iques  a  tendance à  se  mou-

vo j r  dans  le  sens  des  a igu i l l es  d 'une  mont re  (2 ) .

J 'a i  dé jà  remarqué que 1es  éperons  se  t rouva ien t  en  bas  e t  à  gauche de

l 'éc ran .  C 'es t  v ra i  auss j  pour  1es  bo t tes .  Au moment  fo r t  de  sa  parade

sur  les  rempar ts  de  la  v ' i ' 11e ,  1e  jeune homme appara î t  à  gauche e t  en

bas ,  c 'es t  du  hau t  de  I ' esca l ie r  e t  à  gauche  que  1e  jeune  homme aper -

ço i t  d 'abord  1es  bourgeo ' i s  (pho t .49)  pu is  1a  ieune  f j l l e  (pho t .66) .

La  mise  en  scène  e t  l a  p r i se  de  vues  imposen t ,  e l l es  auss i  une  inves t i -

gat ion c i rculaire de f  image dont I  
?: ,g_i l .  

est  p lacée.souv9-! t , ,à,g. . .g"u.che.

S i  b ien  que ' l ' opéra t ion  de  son  déch i f f rêment  es t  o rdonnée  dans  1 'espace

et  dans  1e  temps.

Par tan t  d 'observa t ions  phys io log iques ,  A .  P ' lécy  (3 )  éc r i t  :  "Nous

d isposons  d 'un  ang le  de  v is ' i on  p réc ise  qu i  co r respond  à  la  fovéa  sur  le

ner f  op t ique,  i l  nous  permet  de  l i re  les  pe t i t s  carac tères  e t  d 'appréhen-

der un pet i t  groupe de let t res contenues dans une zone de deux cent imè-

t res  de  la rge  sur  un  cent imèt re  de  haut .  L 'ang le  max ' ima l  du  champ v isue l

ne  dépasse pas  quat re  v ing t  d ' i x  degrés .  I l  nous  permet  de  l i re  de  gros-

ses  le t t res  de  s ix  à  douze cent imèt res  de  1arge.  Tout  cec i  à  une d is tan-

ce de lecture normale de trente cent ' imètres.

En schéma :

\  anq le

1\ /-
\2_=

de v is ion  p réc ise ( fovêa)

tache aveugle

max imum de v is ion

-- fovéa

(1) L.  Leboute t ,  E tude a t i ve  de  la rcep t ion  d 'un i t i f  su r
ie r  e t  de  l ' image lXe  p roJe tee . a j n t  C louc l ,

(2 )  M.  Tardy , . l n
Ter re  d ' image,  îo  2 ,  1 .964 .

(3 )  A .  P lécy ,  Granrmai re  é lémenta i re  de  f  image,1968 '  Par is ,  Marabout ,
page 268.
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En  conséquence ,  i1  a  m ' i s  au  po in t  une  g r i I l e  d i te  "g r i l l e  d 'exp lo ra -

t ion"  des t inée  à  dé tec te r  des  po in ts  fo r t s  de  l ' image ,  c 'es t -à -d i re

des  zones  in fo rmat ives  ac t ives .

La  zone  ac t i ve  idéa1e  qu i  a t t j re  i r rés is t jb lement  I ' oe i l  é tan t  1e  po in t

ou ,  b ien  en tenu ,  en  rappor t  avec  la  ta i l l e  de  f  imagey la  su r face  d 'un

cerc le  dont  la  g randeur  do i t  ê t re  p ropor t ' ionne l le  à  ce l le  de  f  image

et  à  la  d is tance qu i  ' l a  
sépare  du  spec ta teur .

Sans pré juger  des  conna issances  du  réa l i sa teur  de  mon f i lmr i l  es t  re -

marquab le  que 1es  po in ts  fo r ts  des  :  photogrammes se  t rouvent  p réc isé-

r  mêf i t  dans  ces  zones  que  I ' on  qua l j f i e ra j t ,  e l l es  auss i  de  " fo r tes " .
:

C'es t  a ins i  que  les  éperons ,  les  bo t tes ,  1e  jeune  homme,  le  chapeau ,  le

ver re  e tc . ,  occupen t  ces  po ' in ts  p r i v i l ég iés  de  I ' image .  S j  ce  compor te -

, .  
ment  du  spec ta teur  é ta i t  cons tan t rce la  voudra i t  d i re  que  I ' i nd ica t ion

i  no t i f j ca t i ve  de  la  zone  sera i t  mo ins  nécessa ' i re ,  pu isque  1e  regard  se
i
i  por te ra i t  spontanément  vers  e l le .

Gr i l l e  de  P lécy .
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2 '4 '2 ' I -3 :  La  h ' ié ra rch ' ie  des  cpmPosants

Le  t ro is ième p rocédé  de  l ' j nd ica t ion  no t i f i ca t i ve  co r respond  à

I 'exp lo j ta t ion  de  la  h ié ra rch ie  des  composan ts r te l le  que  P .  A ' lmasy  1 'a

décr i te  :  ' , J ,appe1t .  
çq lqs1 l :  j_ l les  les  é léments  de  l ' image qu i  p ré-

senten t  un  carac tère  jnamov ib le  :  les  montagnes,  a rbres ,  cons t ruc t ' ions ,

cer ta ins  ob je ts ,  e tc . .  Les  moyens de  locomot ion ,  les  nuages,  la  fumée,

e tc .  son t  les  composants  mob i les ,  les  hommes e t  les  an imaux représen-

tent t.r .qT3:_:_*fffrttïTâ*tistinctjon entre ces tro'is groupes est

impor tan te lcar  i1  ex is te  en t re  eux  jncontes tab lement  p rouvé par  de  nom-

breuses expér iences que j 'a i  fa i tes,  un ot : l " - [ i . :T11hique. Les compo-

sants  v ivan ts  dominent  les  deux  au t res  e t  les  composants  mob i les  domi -

nent  les  f  i xes .  C 'es t  une prem' iè re  règ le . . .  Cet te  règ ' le  do i t  ê t re  coor -

donnée par  une deux ième qu i  s t ipu ' le  que ldans  une image lun  composant  peut

prendre  une p lace  dominante  so ' i t  par  sa  tona l i té ,  so i t  par  son vo lume,

so ' i t  par  sa  fo rme"  (1 ) .

I l  n 'es t  pas  d i f f j c i l e  de  t rouver  des  quan t i tés  d 'exemples

pour  i l l us t re r  ces  deux  règ1es e t  mont req  en  rappor t  avec

l , impor tance  des  rô ]es rqu ' i1  ex ' i s te  une  re la t ion  en t re  la

posant  e t  ceux-c j .

Le photogramme 22 est  composé de trois éléments prédominants :  les épe-

rons ,  l ' éch iqu ie r  e t  ses  p ièces ,  1eS ma jns  du  joueur .  Auss i ' l ong temps

que ' le  p lan  es t  f i xe  e t  l es  ma ins  du  joueur  immob i les ,  l ' éch iqu ie r  domi -

ne  par  sa  ta i l l e  e t  son  éc la i rage ,  Pu is  les  éperons  e t  l es  ma ins '  Ma is

la  h jé rarch je  es t  to ta lement  bou leversée quand ces  dern iè res  s 'an iment

e t  dép lacent  les  p ièces .  E l les  passent  a lo rs  au  premier  p lan .  De même

que l ,on  ass js te  à  un  renversement  p rogress i f  de  la  h ié rarch ie  des  pho-

togrammes 35 à 41rdès que le personnage en mouvement est  perçu, i ' l  s ' im-

pose sur  les  bâ t jments .

S i  1 'on  peut  exp l iquer  pour  des  ra isons  techn ' iques  que des  l ieux  so ' ien t

souven t  v ides  dans  le  f i lm ,  au  débu t  des  p lans  comme d 'a i l l eu rs  à  la  f i n '

dans  mon f i lm,

I  ' ac t ion ,  avec

va leur  du  com-

(1)  P .  A lmasy ,  gommunica t i ,ons  e t  langage,  no  22 .  2ème t r imest re  1974 '
Par is ,  cÉÉL@
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on peut  auss i  admet t re  que c 'es t  par  app ' l i ca t ion  de  ces  règ1es  e t  à
cause  de  l ' impor tance  de  leu r  rô le  qu ' i l s  son t  v ides rcar  y  jn t rodu i re

des  é léments  v ivan ts  sera i t  év jdemment  leur  fa j re  perdre  leur  p rédomi -

nance e t  les  empêcher  de  jouer  ce  rô le .
0n observera la même chose aux photogrammes 48/49 - 54/SS - L62 -

L27 /1 '28 '173 /174  -  e tc . .  Ce la  es t  vé r i f i ab le  pour  les  ob je ts  qu i ,  dès
qu ' i l s  son t  p romus  au  rang  d 'ac tan ts ,  son t  p résen tés  seu ls  à  l ' éc ran
et  en  p lan  moyenrcomme I ' j l l us t re  la  p résenta t ion  des  bo t tes ,  du  ver re ,
de  la  lampe,  du  p is to le t ,  du  fou la rd ,  e tc .

2 -4-2-L-4  :  Durée e t  no t i f i ca t ion

Le quat r ième procédé que je  v jse  es t  le  temps de  I 'expos i t ion
des  composan ts  à  l ' éc ran .  S i  l ' on  sa j t  que  la  durée  du  f i lm  es t  de
42 minutes  env i ron  pour  167 p1ans,  on  ob t jen t  une durée moyenne de  15
secondes par  p1an,  ma ' is  é tan t  donné qu 'un  p lan  compor te  p lus ' ieurs  mot ' i f s ,

on peut penser que si  un objet  quelconque demeure plus de 5 à 6 secon-
des  à  l ' éc ran ,  i1  es t  foca l i sé  e t  donc  no t i f i é .  D .  D ine  fa j t  remarquer
que :  " i l  fau t  1 /10e de  seconde pour  percevo i r  f  image f i xe ,  2 / I0e  de
seconde pour  percevo i r  les  ob je ts ,  les  ident i f ie r  e t  de  1  à  60  secondesr
pour  I 'exp lo red ' .  En  ce  sens  les  éperons  (18  secondes) ,  les  bo t tes  (10

secondes) ,  la ' lampe (7 ,5  secondes en  3a3)  s ' imposent  comîe  des  compo-
san ts  domjnan ts  dans  les  p lans  où ' i1s  appara issen t .

Pour  conc lu re ,  je  re t iendra i  que le  réa l ' i sa teur ,  consc iemment  ou
non -  souvent avant la let t re -  met en oeuvre toute une sér ie de manoeu-

vres  l iées  aux  phénomènes percept i f s ,  aux  hab j tudes  de  lec tu re  des  spec-
ta teurs ,  à  leu r  cu l tu re ,  pour  no t i f i e r  que l les  zones  de  l ' image  con t ien -
nent  les  ob je ts  por teurs  des  ind ices  cons t j tu t i f s  des  messages qu ' i l

(1 )  D .  D ine ,  T rava i l  e t Méthodes,  n"  306,  307,  308,  309,  310.
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veu t  dé l i v re r ,en  par t i cu l ie r  pour  dé te rmjner  le  po ' in t  o r ig ine  de  la

lec tu re .  Les  ob je ts  de  ces  zones  a ins ' i  dé l im j tées  ne  sont  pas  pour  au-

tan t  tous  s ign i f i ca t i f s .  L 'opéra t ' i on  de  décons t ruc t ion  de  l ' i cône  do i t

encore  se  poursu iv re  jusqu 'au  moment  où  1e  s ign i f i é  peu t  ê t re  ac tua l i sé ;

opéra t ion  en  rappor t  avec  I ' i nd ica t ' i on  s ign i f i ca t i ve .

2 -4 -2 -2  :  L '  i nd ica t ion  s ign i f j cq t j ve

Les  ob je ts  foca l i sés  (no t i f i és ) ,  ac t ' i vés  par  conséquen t  cons t i -

tuen t  ces  po in ts  d 'anc ragero r ig ines  supposées  de  la  lec tu re  de  I ' imageT

dont  l ' exerc ice  S 'e f fec tue  ensu j te  se lon  un  programme ou un  parcours

quas iment  ob1  iga to i res .

Tout  fa i t  foca l  i sé  peut  fourn i r  une ind ica t ion  e t ,  comme le  d j t

L .J .  P r ie to r fonder  un  ind jce  " lo rsque ,de  la  cons ta ta t ion  de  son  appar -

tenance  à  une  c lasse  dé te rminéeron  peu t  dédu i re  I ' appar tenance  d 'un  au-

t re  f  a j t  à  une  au t re  c lasse  dé te rm ' inée"  (1 ) .

S i  la  c lasse  ind iquante  es t  nécessa i rement  man i fes tée ,  posée à  t ravers

le  s i !na t ; -  îà -ô fâËà" iôo iquée ne  I 'es t  pas ,  s inon 1e  récepteur  percevra i t

d i rectement .d" i l f f i î f f i I  t  ' inOicat jon prévoi t  qu' i  I  ne perço' i t  pas

e t  qu 'e l le  se  p ropose  de  lu i  fa i re  découvr i r , l ' i nd ice  ayan t  pour  fonc -

t ion  p r inc ipa le  de  d iss ' i pe r  une  incer t i tude  à  p ropos  du  fa i t  en  ques-

t ion .

En 
' l i ngu ' i s t ique ,  j l  semble  que,  en  ra ison du  carac tère  po lysém' ique des

mots ,  j l  fa ' i l l e  cons tamment  e t  success ivement  lever  les  incer t i tudes

que  leu r  fo rmu la t ion  éve i l l e rd 'où  l ' impor tance  non  seu lement  des  dé te r -

minants lma is  des  c i rcons tances  qu i  accompagnent  I 'ac te  sémique e t  sur -

tou t  des  p résupposés .  Ma is  l ' i cône ,par  sa  na tu re lé tan t  généra lement  fo r -

tement  c ' i r cons tanc iéerne compor te  f ina lement  que t rès  peu d ' incer t j tu -

des; on peut même en exagérant penser que le réali-tuîiFîôiîî-înôon-i..

(1 )  J .L .  P r ie to ,  Per t inence  e t  P ra ! j j ! . g . ,  Ed i t i ons  de  Minu  j t ,  Par i s ,  1975 ,
pages 15 et suiilâlGl 

-
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{
â
F à en  c réer1s ' ' i l  veu t  ménager  l ' i n té rê t  de  son  réc i t .  A ins i  1a  p lace  des

éperons  devant  1e  joueur ,  le  panoramique sur  les  bo t tes  cons t j tuent

des f  a i ts propres à poser des incert i t - .udel .  La posi t ion des premiers

et re chapeau de ruiJrï; fliïé"ïffi 'îàI.rr.es se comportent conrne
des  ind ices ldans  la  mesure  où  pour  ce r ta ins  spec ta teurs  au  mo ins ,  I ' i n -

ce r t i tude  qu ' i l s  c réen t  es t  l evée  en  par t ie .  Au  p remie r  degré ,  l e  fa j t

que le  jeune homme so i t  p résenté ,  so l j ta i re ,  dans  sa  chambre ,  engagé

dans  une  par t ie  d 'échecs  (pho t .22  à  32)  cons t i tue  un  ind ice  66n5 , fe  sens

que  ' l ' on  peu t  p révo ' i r  qu ' ' i l  se  l i v re  à  un  passe- temps  e t ,  pa r tan t t

qu ' i l  s 'ennu ie .  Un  cer ta in  nombre  de  fa i t  subs id ia j res  e t  redondan ts

garant ' i ssent  le  décodage cor rec t  ou  le  t rans fer t  de  la  c lasse  ind iquan-

te  ve rs  la  c lasse  ind iquée  :  j l  s 'ag i t  du  tambour inement  des  do ig ts  su r

l 'éch ' iqu ie r ,  du  ba layage agacé des  p ièces  du  ieu  e t  du  tex te  lu i -même.

Au deux ième degré ,  1a  caméra  es t  d 'abord  f j xe ,  pu is  e l le  dev jen t  mob i -

le ,  e l le  décr i t  le  joueur  au  moyen d 'un  panoram' ique ob l iquerdescendant

de  la  gauche vers  la  d ro i te ,  pour  f jn j r  par  une t ra jec to ' i re  a r r iè re .

Ces man ipu la t ions  ind iquent  des  fa i ts  supp lémenta i res ,  en  rappor t  avec

l  'ac t ion .  Le  joueur  es t  vu  de  "haut "  par  que ' lqu 'un  qu ' i  sera  j t  debout

devan t  lu i ,  un  observa teur  qu i ,  Sans  perd re  son  ob ie t  de  vue , ' l ' exami -

nera i t  en  dé ta i l  d 'abord  e t ,  recu lan t ,  g loba lement  ensu i te .

L.  p j j l j : t  jgf fé fourn' i t  deux catégor ies d ' ' ind' ices,  les uns dest inés

aux î lectateurs,  1es éperons, 
' les 

cases Ouîîuletc. ,  i " t "uui ièJ-Ëon-

cernant l 'acteur et  ce qu' i l  perçoi t  de son propre univeËlÏËirx. îe

fo 'u rn f t - le ' iôcond degré  v jsen t ,  dans  ce  segment - là ,  exc lus ivement  le

sry*ugu.,qr i "* i i t i îË*"obi .ct jvement" la scène; son champ visuel  ne

coTnc ide  pas  avec  ce lu ' i  de  l 'ac teur .  Dans le  cas  cont ra i re ,  en  sub jec-

t ' i v ' i té ,  i ' l  1e  par tagera i t  avec  lu i  de  sor te  que,  de  ce  po ' in t  de  vue,  le

deuxième degré se t rouverai t  complètement masqué.

Le  phénomène de  I ' i nd ica t ion  s ign i f i ca t i ve  fonc t ionne  donc  b jen  dans

l ' j cône e t  à  ses  deux  degrés .  Une é tude p lus  appro fond ie  mont re  qu 'on

peu t  1 'a f f i rmer .

0n  reconnaî t  encore  deS " ind iceS spontanés"  :  " fa i tS  fourn isSant  des

indicat ions sans avoir étAîôff i i f t Ï  cette f in".
premier  degré  e t  d 'un  po in t  de  vue in t rad iégét ique,  c 'es t -à -d i re  pour

qu i  regarde Ia  re la t iOn "aCteur /ac teur " ,  "aCteur /pSeUdOCOSmoS"  par
Au
ce
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exemple ,  I ' i n tona t jon  de  1a  vo ix ,  1e  cos tume,  la  cou leur  du  c ie l  peu-

vent  jouer  a ins i  s ' i l s  ne  sont  pas  expressément  fourn ' i s  par  le  réa l i sa-

teur  pour  ind iquer  à  I ' ac teur ,  un  sen t iment ,  une  c lasse  soc ia le  ou  des

cond i t i ons  météoro log iques .  Ma is ,  b ' i en  en tendu ,  d 'un  po in t  de  vue

"ex t rad iégét ique" ,  concernant  la  re la t ion  "au teur /spec ta teur "  aucun in -

d ice  n 'es t  spon tané ,  tou t  ce  qu ' i  es t  p rodu i t  à  l ' éc ran  I ' es t  pour  fou r -

n i r  des  jnd  jca t ' ions  in ten t  jonne l  les ,  en  pp inc ' ipe  au  moins-

pas  p lus  que ' le  p remie r ,  l es  deux  au t res  degrés  ne  fourn issen t  de  te ls

ind ices  au  spec ta teur  ,gau f  à  ce lu i  qu j  se  l ' i v re ra i t  à  une  ana lyse

de  l ,éc r i tu re  f i lm ique  d 'un  po in t  de  vue  g rapho log ique  ou  psychana ly -

t ique  par  exemPle .

Les  jnd ices  faussement  spontanés  :  " fa i ts  p rodu i ts  expressément  pour

qu ' i  1s  fou rn ' i ssen t  des  ' i nd ica t  j onS,  ma is  qu i  do iven t  appara î t re rs i  I  ' on

ve i i t  que  ce  bu t  so i t  a t te in t ,  comme n 'ayant  pas  é té  p rodu ' i t s  avec  l ' i n ten-

t ion  de  les  fou rn ' i r ye t  donc  cons t j tu tan t  pour  au tan t  qu ' j l s  l es  fou rn js -

sent  des  ind ices  sPontanés" .

Après  la  scène  de  la  p rovoca t ' i on  (pho t .  137  e t  su ivan ts )  1 'a t t i t ude  de

1a  jeune  f i l l e  re lève  de  ce t te  ca tégor ie ;pu isqu 'e11e  p rodu i t  pa r  son

compor tement  des  ind ica t ions  suscept ib les  de  t radu i re  spontanément  son

innocence.  Ce la  se  man i fes te  au  premier  degré  par  1a  mjse  en  scène de

la  d iss imu la t ion ,  réa l j sée  à  l ' éc ran  par  le  jeu  des  a r t i cu la t ions  de  la

ca tégor ie  :

"dessus  vs des sous "

Cornme précédemment ,  on  peut  d i re  que I ' ind ica t ion  faussement  spontanée

ne semble  pas  devo ' i r  fonc t ' ionner  au  p lan  ex t rad iégét ' ique .0n  peut  tou-

jou rs  env . i sager  le  cas  où  un  réa l i sa teur  u t i l ' i se ra j t  te l l e  zone  de  l ' é -

c ran ,  la  gauche par  exemple ,  pour  la  va lo r iser  pos ' i t ' i vement ,  y  p lacer

des  scènes euphor iques /sans  que ce la  para ' i sse  avo i r  é té  réa f isé  dans  ce

bu t ,a lo rs  que  ce la  1 'a  é té .

Les  ' , i nd ica t ions  in ten t ionne l les "  :  "Fa i t s  fou rn issan t  des  ind ica t ions

qu i  on  s ,a f in  de  les  fou rn i r  e t  qu ' i  n 'a t te i -

gnent ce but qu,à condi t ion quron les reconnaisse comme ayant été pro-

du i t s  pour  1 'a t te ind re" .
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Pra t iquement ,  dans  la  re la t ion  réa l i sa teur /spec ta teur ,  tou tes  les  in -

d jca t jons  fou rn ies  aux  t ro is  degrés  de  l ' i côn isa t jon  son t  in ten t jon -

ne l les .  I l  appara î t ,d 'au t re  par t ,  que  tous  les  fa i t s  réa l i sés  dans  une

image,  s ' i  l s  é ta ien t  foca l  i sés ,  pour ra ien t  fonc t ' ionner  comme des  ' ind ices2

que l le  que so i t  leur  na ture  in ten t ionne l le ,  spontanée,  ou  faussement

spontanée e t  leur  o r ig ine :premier ,  deux jème ou t ro is ième degré .  C 'es t

ce t te  ca rac té r i s t ique  que  no te  en  que lque  sor te  R .  Escarp i tT lo rsqu ' i l

sou l igne  la  na tu re  monosêmique  ou  po lysémique  à  l ' i n f in i  de  l ' image  qu i

p rov ien t  du  grand nombre  d 'ob je ts  qu 'e1 le  peut  conten l i ' 1 -  e t  des  re la t jons

qu ' i1s  é tab l i ssen t  en t re  eux ,  cons t i tuan t  des  réseaux  complexes  capab les

de  f i xe r  I ' a t ten t ion  du  spec ta teur .  ( I )

2 -4-3  :  La  dé terminat ion  e t  la  sémant isa t ion

I l  es t  nécessa ' i re ,  en  l ingu is t ique de  dé terminer  les  no t ions

mani fes tées  dans  le  lexème,  c 'es t -à -d i re  Oe ËJrec i ie r .  On appet  te

"dé terminants l t  les  é1éments  qu i  do jvent  lu i  ê t re  a iou tés ,pour  que 1 'on

pu isse  lu i  f i xe r  une  é tendue  (2 ) .  Par  exemple  c 'es t  l e  comp lément  d 'ob -

je t  "pomme"  qu i  f i xe  une é tendue au  verbe  "manger"  dans  :  " i ' a i  mangé

une pomme".

Un lexème que lconque propose b ien ,  à  I ' i ns tan t  même de sa  fo rmula t ionr le

poten t ' ie f  indé term' iné  de  s ign ' i f iés  dont  i ' a i  dé ià  par lé ,e t  qu ' i  ob l ' ige  1e

locu teur ,  S ' i l  veu t  ac tua l i se r  une  s ign i f j ca t jon rà  é l im iner  tou tes  les

aut res  qu i  pour ra ien t  appara î t re  à  sa  p lace .  C 'es t  dans  ce  sens  que 1 'on

déc la re  po lysém' ique un  te l  lexème.e t  que. l le f fo r t  en  qyçg$ ion  ten te  de

Ie  re ld re  "monosémjque" .
En icôn ique,souvent  e t  sur tou t  dans  des  icônes  iso lées ,ou  des  p lans  f i xes

même sj  la zone a été focal isée, même donc si  te l  objet  a été repérê're-

(1 )  R.  Escarp i t ,  in  Images e t  Communica t ion ,  A .M.  Th ibau l t -Lau lan ,  Ency-
c lopéd ie .Un ive rs  es  13  à  16 .

(2 )  D ic t ionnq i re  Encyc lopé4 ique des  sc iences  du  langage,  oP.  c i té '  page
324.
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connu por teur  de  l 'o r ig ine  du  message,  c 'es t  tou jours  encore  un  ob je t
qu i  a  é té  repéré  e t  na ture l lement  hautement  surdé terminé,  c 'es t -à -d i re

que la zone isolée, act ive,à son tour se comporte comme f  image ent ièrg

à  ce t te  d i f fé rence  que  sa  réduc t jon  en  fac i l i t e  I ' exp lo ra t ion ,e t  qu ' i l

n 'es t  p lus  nécessa i re  d 'y  no t i f ie r  que lque chose mais  de  le  dé termi ; f f i .
- - \ - , -
L ' image i f ' un  homme à  tab le  n 'équ ivaudra  jama is  à  l ' énoncé  " i1  mange" ,

ma is ,  tou jours  à :  " i l  mange que lque  chose" .0n  se  t rouve  devan t  un  PN

en cours  ou  devant  un  parcours  f igura t i f .  M.  Tardy  a  b ' ien  mont ré  la  d i f -

f i cu l té  qu ' i l  y  ava i t  à  concep tua l i se r  (1 )  en  p roposan t  de  t radu j re

l ' énoncé :  " i l  a ime mieux  le  foo tba l l  que  le  rugby"  au  moyen  d ' images .

S ' i l  es t  que lque  chose ;1 'ob je t  i côn ique  es t  d 'abord  "monosémique"  ou

"asémique" .0n  perço i t  a lo rs  un  ob je t  i côn ique pour  au t re  chose que ce
qu ' i l  es t ,  à  cond i t i on  qu 'on  l  " ' en r i ch isse" ,  c 'es t -à -d i re  qu 'on  le  t ra i te

exac tement  a  l ' j nverse  du  lexème.  A  la  dé terminat jon  l ingu i î t ique ,on
pour ra i t  opposer  Ia  "sémant isa t ion"  j côn jque :  "acqu is i t ion  de  propr ié -

téss ign i f i ca t . i vespar1es icônes ' . .Lu ' : s Ines t ] ' unedespre -

miè res  opéra t ions  de  sémant j sa t ion ,  e l le  cons is te ,comme on  I ' a  vu rdans

1 ' ' in tégra t ' ion  par  un  ob je t  i côn ique d 'un  e f fe t  de  sens  provenant  d 'un

aut re .

Une deux ième opéra t ion  sémant isan te  regarde la  t rans format ion  d 'un

ob je t  en  symbolerv isan t  non pas  à  lu j  a jou ter  des  é léments  pour  le  dé l i -

m i te r ,  ma is  pour  l ' é tendre .  D 'un  cô té ,  en  f ingu is t ique  on  par t  d 'une

séquence :  condensat ion /expans ion ,  de  1 'au t re  en  ' i côn ique de  expans ion /

condensat ion .

I l  faudra i t  en  somme pour  conceptua ' l i se r  ou  s imp lement  symbol iser  en

icôn ique  suspendre  I ' ac t i v i té  nar ra t i ve  de  I ' ob je t ,  ob l i té re r  les  rô les

d iscurs i fs ,e t  remonter  aux  conf igura t ions  en  suppr imant  le  parcours  f i -

gura t i f  p réc is rdans  leque l  I 'ob ie t  es t  nécessa i rement  engagé.  Ce qu i  par

cer ta ins  endro i ts  es t  demander  au  réa l  j sa teur  un  t rava i  I  ' imposs ' ib le .  0n

(1)  M.  Tardy , s  de  l a conmun i cat ion aud iov isue l  l e  e t
l i cses

,  pages

les  carac tér is t i
ues, oque, rasDourg ,
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peut  cer tes  annu ler  beaucoup d 'é léments  d iscurs i fs ,  dépou i l le r  f  image,
' l ' appauvr i r ,  

ma is  sau f  à  la  déna tu re r  ou  à  la  d ig i ta l i se r ,  i l  es t  p ra -

t iquement  hors  de  ques t ion  de  fabr iquer  des  concepts  à  par t i r  d 'e l le ,s i

on  ne  1es  impose par  une convent ion ' ,  I ' épreuve inverse  s 'app ' l ique

d 'a i l l eu rs  à  la  langue ;  les  essa is  ca l l i g raph iques  ne  p rodu isen t  ja -

mais  de  mots - icônes ,  ma is  un iquement  des  jcônesrdont  la  fo rme de l 'ex -

press ion  es t  ob tenue à  l 'a jde  d 'un  t racé  en  fo rme de le t t res .

Mais i I  exjste évidenrment des objets icôniques qui  se comportent corme

des lexèmes,  auxque ls  j l  fau t  a jou ter  des  é léments  pour  leur  f i xer  une

é tendue ,  c 'es t -à -d i re  qu ' i l  f au t  dé te rminer .  L ' image  d 'un  cerc le  dans  ce

cas  cons t i tue  une "conf igura t ion" ,  suscept ib le  de  recevo ' i r  un  nombre  in -

dé te rminé  de  "Ges ta l t "  (1 )  comme c i -dessous ,  QU ' i l  f au t  dé l im i te r  par

ad jonc t ion  d 'é léments  appropr iés .

Ce type de  s t ruc tu re  es t  ra re  dans  I ' image f igura t ive ,  on  peut  même d i re

qu 'e l le  s ' y  oppose  par  na tu re .

Toute fo is ,  la  t rans format ion  mise  à  par t r ' la  fabr ica t ion  de  symboles  par

a jou ts  d 'é léments  es t  fo r t  poss ib le  comme le  p rouve les  symboles  reçus ,

ces  a jou ts  sont  so i t  i côn iques  e t  v js ' ib les  comme les  a i les  du  cup idon,

son carquo is  e t  ses  f lèches ,  so i t  sémant iquercomme la  co lombe pour  re -

présenter ' l  a pai  x.

Ma is  la  p rocédure  la  p lus  in té ressante  cons is te  dans  la  cons t ruc t ion  du

symbole par le réal isateurr  ccrTrnê on peut tenter de le montrer en notant

tou te fo is  qu ' i l  es t  ind ispensab le  qu ' i1  p renne en  charge la  " fo rmat ion"

(1) R. Escarpi t ,  Théor ie générale de I ' inforylqt ion et  de la cq! ! !L@'
Paris,  Hâctrét
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du spectateur.

Je me fonderai  donc sur

n ique rev ien t  à  lu ' i  a jou ter  des

1e pr inc ipe  que sémant iser  un  ob je t  i cô-

é I émen ts semanlTiàfrËËffi*ru*tiiffier
des s i tua t ions  te l les  que nécessa i rement

t
t
I
T
t

comme signe en le p ' laçant dans

i I soi t perçu cornme tel .

I l  es t  a lo rs  v i r tua l i sé  comme s ign i f i an t  d 'accue i l .  C 'es t  l e  cas  exposé

p lus  haut  de  la  contamjnat ion .  A  ce t te  p rocédureT i l  semble  que l 'on

puisse en ajout i l iË,Ë-f i iË cel le de la posi t ion.

Avant  de  l 'aborder ,  i l  fau t  fa i re  O. r *  . f f i f f iË :  la  p remière  concerne

un  cas  de  t ra i tement  des  ob ie ts ' i côn iques /que  i ' a i  dé jà  évoquére t  qu i

ressemble  à  la  dé terminat jon  l ingu is t ' ique .  0n  peut  en  e f fe t ,  p résenter

un  ob je t  dans  le  lo in ta in ,  pu is rau  moyen  d 'un  t rave l l i ng ravan t  de  le

rapprocher ,  on  passe a lo rs  d 'une indéterminat ion ,en  que lque sor te ,à  une

dé te rmina t jon ;  en t re  un  personnage  S i tué  au  t ro is ième p lan  dans  un

grand ensemble,et  le même personnage au prem' ier  p lât t r  o l l  a pu passer d 'un
' ind iv idu ,par  exemple ,à  1 'homme.  La  deux ième remarque por te  sur  la  consé-

quence qu i  résu1te  de  l 'absence de  mots  g rammat icaux ; i1  es t ,en  e f fe t ,

d i f f  ic i le de poser 0. ,  ÂppoîËÏ i lquès eôt i i r - ïes obiets icôniques. Le

matér ie l  ana log ique  con t ' i en t  des  ob ie ts  rée ls  ( tou iours  pos i t i f s ) ,  i l  ne

cont ien t  aucun s ' igne  négat ' i f  s imp lê ,  c 'es t -à -d i re  pas  de  mots  pour  "ne

pas"  e t ,  en f in ,  j l  ne  con t ien t  pas  de  s ignes  morphémat iques .  I l  n ' y  a

pas  d 'ana logon pour  d i re  "corme S i "  ou  "peut  ê t re" ,  PâS de d i f fé renc ia -

t iOn en t re  "e t "  e t  "OU"  e t ,  en  Somme,  aucun S ' igne danS la  Cof imun jCat ion

analogique ne permet de classi f ier  un message conformément à son type

log ique"  (1 ) .  C 'es t  pourquo i ,  i e  le  répè te ,  f  image  f  i lm ique ,  en  par t ' i -

cu l ieq ,  es t  p ra t ' iquement  condamnée à  u t j l i se r  la  contam' ina t ion ,  e t  la

"pos i t ion"  pour  é tab l i r  des  re la t ions  en t re  ]es  obJets  qu 'e l le

véh icu le .  Par  rappor t  à  la  langue,  cec i  ne  vaut  que comme une compara i -

son ,  e l le  se  s j tue  d 'emb lée  au  n iveau  rhé to r ique ,  en tendu  comme:  "en-

semble  des  moyens d 'express ion  employés  par  un  ind iv idu  dans  des  compo-

s i t ions  e t  des  f igures  qu ' i l  c réé ,e t  non.co l rme mise  en  oeuvre  par  un  in -

d iv jdu  dans  des  compos i t ions  ou  des  f igures  des  moyens que lu i  o f f re  un

sys tème é tab l i  e t  con t rac tua l i sé" .

(1) Bateson et Jackson, Disorders of co!nrn!n1ç.q[o!_, cité par E. Veron,
in  Conrnun ica t ion ,  no
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Au premier  degré ,  la  sémant isa t ion  par  pos i t ion ,  cons is te ra  à
---'-r\--.^.#q*.fr

ut i l i se r  l ' èspace  sCén ique  e t  à  p lacer  dans  l ' env i ronnement  i rméd ia t

d 'un  ob je t  no t i f ié  comme j 'a i  d i t ,  repéré  dans  une zone préc ise  de

I ' i cône,  des  ob je ts  appar tenant  à  des  un ivers  d i f fé ren ts .  Les  re la t ions

que 1es  deux  ob je ts  pour ron t  en t re ten i r  seron t  au  moins  d" ' inc lus iv i té " ,

d " 'exc lus iv i té "  ou  d " ' i n te rsec t ion"  ou ,s i  i ' ose  d ' i re r  d " ' i nd i f fé rence" .

E l les  dé terminent  par  a i l leurs  t ro is  opéra t ' ions  rhé tor iques  fondamenta-

les :  la méton5nnie,  I 'oxjmore et  
' la 

métaphore.

Par parenthèse, on peut remarquer que certajnes structures icôniques

sont  te l les  que 1 'ob je t  "sémant isan t "  se  t rouve en  que lque sor te  incor -

poré  dans  1 'ob je t  "sémant isé" .  Ce la  concerne tous  1es  ob je ts  symboles

reçusrqu i  en t re ra ien t  dans  ce  d ic t ionna i re  v i r tue l  évoqué p lus  haut ,

va lab le  pour  un  groupe donné,  à  un  moment  de  son h is to i re .  S i  les  épe-

rons  on t  pu  jouer  le  rô le  de  symbole  au  moyen-âge,  i l s  ne  le  jouent

p lus  cer ta jnement  auJourd 'hu i  que pour  une minor i té  cu l t i vée  e t ,  s i  on

peut admettre que les bottes et  le chapeau fonct ionnent cornme des sym:

bo les  sexue ls ,  i l  n 'es t  pas  év iden t  qu ' i l s  on t  tou jours  fonc t ionné  a ins i .

Le  deux ième degré  in te rv ien t  sur tou t  par  les  ang les  de  pr ise  de  vues ,
-/_\r_-----z-

l es  mouvemeî ts  d 'approche ou  d 'é lo ignement ,  opéra t ions  no t i f ian tes  pu is -

qu 'e1 ' les  permet ten t  la  découver te  dans  la  conf igura t ion  icôn ique des  s i -

gn i f i an ts  ac t i f s .

La  scène  p résen tée  au  p lan  4  de  l ' ac te  I  réa1 ise ,  au  deux ième degré , la

s ' i gn i f i ca t ion  "supér io r i té "  en  é tendan t  la  va leur  de  la  pos i t i on  du  jeu -

ne  homme p lacé  en  "haut "  à  "dominant " .  Au t re  chose sera i t  de  p lacer  la

caméra  au  n iveau des  bourgeo is roù  e l le  p rodu i ra ' i t  un  e f fe t  de  sens  d i f -

férent,  valor isant sûrement le couple au détr jment du jeune hornmerpuis-

que ce  sera i t  leur  po in t  de  vue que 1 'on  par tagera i t re t  non le  s ien .

Dans ce cas la caméra accentue un ef fet  du premier degré,  e ' l le ioue le

rô le  d 'une  carac té r i sa t ion ,  e l le  es t  p réd ica t i ve .

Dès lors,  on rencontrera au moins deux types de structures :  I 'une obte-

nue  par  p ropaga t ion  d 'e f fe ts  de  sens ,  l ' au t re  par  pos i t i on .  Ce l les -c i

se t rouvent modlf iées par le second degré.
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Le t ro is jème degré  es t  cer ta inement  ce lu i  où  la  man ipu ' la t ion  de  séman-

t ' i sa t ion -pa iôos i t i on  es t  l a  p lus  a isée ,  c 'es t  à  ce  n iveau  que  la  jux -

tapos i t ion  des  p ' lans  es t  suscept ib le  de  man i fes te r  le  p ' lus  g rand nombre

de re la t ions .  I l  su f f j t  de  rapprocher  deux  p lans  pour  que l 'un  réag is -

së  :  su r  l ' au t re ,  I ' un  emprun tb :  à  l ' au t re  les  s ign i f i an ts  qu i  fon t

dé fau t  aux  s ign i f iés  du  prem' ie r .  L 'e f fe t  Kou lechov ,  en  es t  une i l lus t ra -

t ion  s ign i f i ca t i ve  (vo i r  page  157) .

Cer tes  la  sémant isa t ion  par  pos i t ion  des  ob ie ts  i côn iques  par  1e ' langa-

ge ou  les  b ru i ts  e t  la  mus ique es t  t rès  fo r te ,  i l s  son t  tous  capab les

de fourn i r  des  s ign i f iés .  I l  su f f i t  de  remplacer ,  pour  s 'en  conva ' in -

c re  en  032 ,  le  tex te :  "Je  ne  me souv ' iens  pas  d 'avo i r  j ama ' i s  fa ' i t  de

p ' lus  ennuyeux  Sé jour "  par :  "Je  ne  me souv iens  paS d 'avo i r  j ama is  fa i t

de  sé jour  p lus  favorab le  au  repos" ,ê t .  en  258,  la  mus ique comique par

un a i r  p lus  sér ieux  pour  que le  sens  des  images change complè tement i

i l l us t ra t ion  de  la  s i tua t ion  c réa t r i ce  de  s ' i gn ' i f i ca t ion .

Majs  le  cont ra i re  es t  v ra i  auss i ,  f  image appor te  son ré fé ren t  au  s igne

des au t res  codes  qu 'e1 le  dé termine ou  surdé termine.  E l le  donne cha i r  e t

cons is tance au  " je "  e t  f  a ' i t  passer immédia tement  I ' i ndé f  in i t ion  de  l 'é -

noncé :  "c 'é ta i t  une  jeune  personne"  à  1a  dé te rmjna t ion  (pho t .64) .

En résumé on n6 tera  que ' l ' opéra t ion  de  lec tu re  d 'une jcône

peut se comprendre comme une procédure de not i f icat ion v isant à s igna-

le r  une zone ac t ive  de  f  image,  en  par t i cu l ie r  à  f i xer  une or ig ' ine  au

décodage des  opéra t ' ions  d ' ind ica t ion  s ign ' i f  i ca t i ve  -  re layées  par  une

démarche de  dénominat ion  ou  de  contaminat ion .  Les  ob je ts .en  cause sont

soi t  des index, soi t  des symboles reçus ou construi tsrcof ime on vient

de  le  vo i r .  L 'assoc ia t jon  d ' index  e t  de  symbole  cons t i tue  des  énoncés
' i côn ' iques .  L ' i nven ta i re  de  tous  les  ob ie ts ,  f  i ngu is t iques  e t  i côn iques

d 'un  p lan  permet  d 'é tab l i r  deux  ensembles  :

ensemble  1  :  ob ie ts  l ingu is t iques  L l  *  L2  +  L3  +  Ln

ensemble  2  :  ob ie ts  i côn ' iques  11  *  IZ  +  13  +  In
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En  par tan t  d 'un  po in t  o r ig ine ,  no t i f i é  dans ' l ' i cône ,  on  devra  d is t in -

guer  les  é léments  ac t i f s  des  pass i fs  so i t  :

( Ipu r r i f  
L  

+  rpz  *  13  *  t t t ' )  +  Iac t i f  1  
*  Iac t i f  z  

+  Ia3

Les  ac t i f s ,à  leu r  tou r ré tan t  ind iqués  par  des  ob ie ts  l i ngu is t iques

ou au t res  fo rment  les  index  e t  les  symboles ;  les  symboles  s 'assoc ian t

à  d 'au t res  symbo ' les

I . r  + I ,  pôF exemple const i tuent des syntagmes icôniques ,l +

Chaque ob je t  i con ique

i .+ i ^
ar at

Inversement  r les  ob je ts
' l i ngu is t iques  

e t  son t

ca t ions .

Un spec ta teur  d ' image

quement  s i  j ' ose  d i re ,

I  es t  suscept ib le  d 'ê t re  décomposé en

icôn iques  fourn issent  des  s i tua t ions  aux  ob je ts

souven t rde  ce  fa i t ,  à  l ' o r jg ine  de  leu rs  s ign i f i -

t rava i l l e  donc  so i t  en  s ign i f i ca t ion  sémas io log i -

so i t  en  dés ' ignat ion  onomas ' io log iquement .

L ' i nd ica t ion  s ' i gn i f i ca t i ve  e t  no t i f i ca t i ve rà  ses  deux  degrés ,

no t i f i ca t ion  de  I ' i n ten t ion  de  communiquer  e t  de  la  zone por teuse du

message e t  la  sémant isa t ion  par  contaminat ion  e t  par  pos i t ion ,  permet -

tent donc au réal isateur de cormuniquer avec les récepteurs que sont les

spec ta teurs ,  opéra t ions  dont  je  d i ra i  qu 'e l les  cons t i tuent  une sor te  de

syntaxe permettant un enchaînement ef f icace des obiets icôn' iques. El les

condu isent  à  la  fo rmat ion  d 'un i tés  spéc i f iques  que ie  va is  tâcher  à  dé-

f in i r .

2 -4 -4  :  Les  ob je ts  de  I ' i côn isa t ion

2-4-4-L :  Les uni tés morphologiques

0n peut  essayer  de  ressa is i r  ma in tenant  l ' ensemble  des  é léments

mis en p ' lace dans des formes et  des structures plus précises que les index

et  ies  symboles .C 'es t  pourquo i  ie  d is t inguera i  une premiëre  c lasse  d 'un i tés
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icôn iques  au  n iveau du  morphème que j 'appe l le ra i  "ana logons" ,  "sor te
, -  éùWLtnaæ# .*-=:."

de pr imum qu'on ne peut analyser autrement,  n i  réduire à des uni tés

d isc rè tes  qu i  I ' engendre ra ien t  par  a r t i cu la t ion"  (1 ) .  Ce  sera ,  pa r

exemple ,  1e  jeu  d 'échecs  :  éch iqu ie r  e t  p ièces  ou ,  se lon  le  cas ,  une

p ièce  du  jeu  :  l a  re ine ,  ou  une  s imp le  case  v ide .  L 'ana logon  es t  un

objet  ou une part ie d 'objet  reçu comme une total i té ou pouvant être

ré in tégré  menta lement  dans  une to ta l i té /à  cause de  l 'expér ience mémor i -

sée du récepteur.

La  no t ion  d 'ana logon es t  en  rappor t  é t ro i t  avec  les  phénomènes percep-

t i f s  qu 'e l le  déc lanche  ou ,  s i  I ' on  p ré fè re rqu 'e l le  mot i ve .  L ' image es t

composée d 'un  nombre  indéf in i  d 'ana logons Çêr ta ins  d 'en t re  eux  é tan t

foca l i sés  ou  non.  A ins i  l ' éc la i rage au  photogramme 22 no t i f ie  I 'ensem-

b le  éch iqu ie r  e t  p ièces  dép loyées ,  les  mouvements  de  la  ma in  ind iquent

ensu i te  seu lement  le  joueur  e t  les  ob je ts  que ses  mouvements  concernent .

Cet te  c lasse  pour ra  ê t re  ana lysée en  é léments  s imp les  e t  complexes .  Les

é léments  s imp les  recouvrent  tous  les  ob je ts  d 'un  p lan ,  que l le  que so i t

l eu r  na tu re ,  v i van ts  ou  non .  Je  les  dé ta i l l e ra i  encore  en  "s ta t iques"

ou "dynamiques" .  D 'un  cô té  se  t rouvent  tous  les  subs t i tu ts  du  monde,

in té ressan t  spéc ia lement  par  leu r  "qua l i té " ,  de  l ' au t re ,  ceux  qu i  i n té -

ressent  par  leur  fonc t ' ion .  Les  ana logons s imp les  sont  des  un i tés  jn té -

grées  dans  les  ensembles  fourn is  par  le  p remier  degré  ou  in tégrab les

dans des  s t ruc tu res  p lus  la rges  qu 'e11es  représenten t  en  to ta l i té  ou  en

par t ie lou  b ien  des  représenta t ions  d 'ac t ions ,  de  programmesrou de  sous

programmes,rentendus au sens de transformat ions f inal isées. Je les nom-

mera' i  respect ivement " icôrèmesrr  et  r r icôkinèmes".
t 

r> 
",*r:-

J ' in têgrera i  auss i  dans  ce t te  c lasse  des  ana logons qu i ,  ma lgré  leur

structure "syntaxique" Sont reçus en fai t  Comme des "morphèmes".  Je les

appe l le ra ' i  " i cônèmes" .  I l s  incorporent  des  é léments  sémant isan ts  qu i
"$:iI;;:'-

é larg issent  le  po fen t ie l  de  leur  suppor t  e t  appar t iennent  à  ce  d ic t ion-

na i re  cu l tu re l  v i r tue l  que  j ' a i  évoqué  p lus  hau t .

(1 )  U.  Eco,  La  s t ruc tu re  absente op. c i té,  page 220.
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J 'ob t jendra i  a ins i  une première  c lasse  d 'un i té9  du  n iveau morpho ' log ique

que je ne con,sidère pas systémat iquement coûme des signesicet te déci-

s ion  appar t ien t  au  contex te ,  e l le  cons t i tuerau  p ' lus ,un  ensemble  de  "s i -

gn i f i an ts  po ten t ie l s " ,  so i t  pass i f s  so i t  ac t i f s .

0n reconnaît  a isément les analogons dans n' importe quel  photogramme

suscept ib le  d 'en  véh icu le r  un  nombre  indéterminé.  So i t  en  22 '  1  'éch i -

qu ie r ,  son  suppor t ,  son  cadre ,  ses  cases  no ' i res  e t  b lanches .  I l s  fo r -

ment  au tan t  d ' i cô rèmes .  Je  veux  d i re  que  l ' éch iqu ieD cons idéré  g loba le -

ment ,n 'es t  pas  p lus  n i  mo ' ins  un  icôrème que I 'une  que lconque des  cases

qu i  en  fa i t  par t ' ie l tan t  qu 'e l le  peut  ê t re  perçue comme une case 0u  que

1a par t ie  qu 'on  en  perço ' i t  cons t ' i tue  indub i tab lement  une par t ie  de  ca-

se .

C 'es t  un  n jveau  de  percep t ion  qu i  es t  en  ieu .0n  ne  saura i t ,  pour  l ' i ns -

tan t  a t t r ibuer  à  l ' une  des  p ièces  qu i  composent  I 'ensemble  en  ques t ion '

le  s ta tu t  d 'un i té  d is t inc t i ve ,  e l l es  son t  tou tes ,au  p lus , , s ign ' i f i ca t i ves

de  ce  qu 'e l les  son t .  L 'ensemble  éch iqu ie r  +  p ièces  +  tab le  +  e tc .  ne

cons t i tue  pas  davantage dqnc ,  à  ce  n iveau de  sa is ie ,  une un ' i té  syn tax i -

que.  Cet te  qua l i té  n 'appara î t  que s i  les  ob ie ts  sont  mis  en  rappor t r le

p lus  souvent  par  pos i t jon /avec  d 'au t res  ob je ts  appar tenant  à  des  un ivers

d i f fé ren ts  :  un  ê t re  humajn  par  exemple .  I l s  cons t j tuent  a lo rs  des  syn-

tagmes.

S i  un  ensemble  es t  composé de  p ièces  d i f fé ren tes ,  on  a t t i re  l ' a t ten t ion

so i t  su r  les  p iècesrauque l  cas  l ' ob je t  g loba ' l  n 'es t  pas  foca l i sé ,  so i t

sur  l ,ob je t  g loba l re t  ce  sont  les  p ièces  qu i  se  fondent  dans  I 'ensemble .

C 'es t  pourquo i  j ' a i  p roposé de  les  décr i re  en  ana logons "pass i fs "  e t

"  ac t i f s "  .

Si  I 'on demande à un spectateur du photogranme 81 combien d'objets sont

p lacés  sur  la  tab le ,  i l  y  a  des  chances  pour  qu ' i l  so i t  i ncapab le  de

les  c i te r  tous  :  c 'es t  I ' ensemble  qu i  es t  ac t i vé  e t  non  le  dé ta i l ,  ma is

par contre i l  verra probablement que le jeune honnne casse des noix

(pho t .  111) ,  que  le  père  découpe  une  vo la i l l e  (pho t .  150) i  tou t rou  p res -

que tou t  ce  qu i  es t  en  dehors  de .  ce  "champ"  dev ien t  "pass i f " .

L ' i côrème peut  s 'ana lySer  en  taChes,  en  va leurs '  ang les ,  Courbes  e tc " '

é léments  éventue ls  d 'une deux ième ar t i cu la t ion  que j 'a i  cho is i  de  ne  pas

étud je r  i c i  e t  qu i ,cer tes , re lève  p lus  d 'une é tude de  la  percept ion  que
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de  la  sémio log ie .

LeS " icok inèmes"  sont  repérab les  dès  qu ' i1  y  a  mouvement  Ourcomme

dans les  photograrmes,  suggest ion  de  mouvement .  I l  s 'ag i t  so i t  de  s im-

p les  dép lacements  d 'ob je ts  dans  I 'espace e t  dans  1e  temps,  so i t  de

mouvements plus complexes que 1'on peut interpréter comme des symptô-

mes :  express jon  du  v isage  t radu isan t  des  sen t iments rpar  exemple .  En

398 on  no te ,  en  s imp ' l i f jan t  beaucoup les  t ra i ts  :

mouvement + croissance

cro issance s 'en tend par  rappor t  au  spec ta teur ,  ceS deux  é léments  sont

cons t i tu t j f s  de  I 'ana logon " rapprochement " .  I l  su f f i t ,  en  ag issant  sur

les  i côk inèmes de  remplacer  "c ro issance"  par  "décro issance"  pour  ob te-

n i r  I ' ana logon "é ' lo ignement " .  I l  s 'ag i t  là  de  deux  sous-programmes de

I ' i côk inème "dép lacement " .  I l  se  complex i f ie  lu i -même en gauche dro i te

s i  on  1e  spéc i f ie  par  des  va leurs  cornme " la té ra l "  ou  "perSpect i f " .

Le deuxième degré,  de son côté peut produire des icôkinèmes de même na-

tu re lma is  qu i  ne  concernen t  p lus  la  re la t ' i on  jn t ra -d jégé t ique ,ma is  la

re la t ion  ex t rad iégét ique.  Les  photogrammes 96 à  98  produ isent  I 'e f fe t

rapprochemen!mais  à  par t i r  de  la  s t ruc tu re :  personnage f i xe  (ou  mob i -

1e)  +  c ro issance +  rapprochement  de  l 'appare i l  +  spec ta teur .

Les  mouvements  de  l 'âme sont  expr imés par  le  jeu  de  la  ma in  e t  par  les

trai ts du visage aux photogrammes 464 et  467. Le front pl issé, les sour-

c i l s  levés  t radu isen t  la  tens ion ,  la  perp lex i té 'du  su je t .  Ces  "ges tes"

fo rment  un  ensemble  d 'un i tés  b ien  connues des  dess ina teurs  de  bandes,

ou des auteurs de romans-photographiques' ,  on les regroupe dans des co-

deS de " ressemblance"  e t  de  "Supp léance" ,dont  G.  Gauth ie r  d i t  avec  ra j -

son  que I 'on  peut  y  déce1er  une "doub le  tendance (complémenta i re )  à  na-

tu ra l j se r  I ' immot ivé  e t  à  in te l lec tua l i se r  le  mot ' i vé  (c 'es t -à -d i re  à  le

cu l tu ra l  i se r )  (1 ) .

(1 )  Gauth ie r  Guy ,
image et  son,

Les  codes  de  la  bande dess inée,  La
12 ,

Revue du cinéma-
page 7.
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L , icôk inème se  la isse  auss i  ana lyser  en  un i tés  p lus  pe t i tes  cor respon-

dant  au  L /24e de  seconde au  c inéma,  c 'es t  l ' i ns tan tané.  Ce lu i -c i  ne

cons t i tue  pas  non p lus  une un i té  d is t inc t i ve ,  ma is  un  ins tan tané sans

p lus .  B ien  que  U.  Eco  a i t  éc r i t :  "La  k inés ique  s 'es t  posé  1e  p rob lème

de savo i r  s i  les  "k inémorphèmes ' iup i tgq  ges tue l  les  s ign i f i  an tes l  (e t ,

s i  l ' on  veut ,  ass jmi lab les  aux  monèmes e t  donc  dé f in issab les  comme "s i -

gnes  k inéSiques" )  peuvent  ê t re  décomposés en  f igures  k inés iques ,  c 'es t -

à -d i re  en  k inèmes,  por t ions  d isc rè tes  des  k inémorphèmes qu i  ne  so ien t

pas  des  por t ions  de  leur  s ign ' i f ié  (dans  le  sens  où  des  pe t i tes  un i tés

de mouvement,  dépourvues de sens peuvent composer diverses uni tés de

geste  pourvues  de  sens . . .  La  caméra  me donne donc  des  f igures  k inés iques

pr ivées  de  s ign i f ié ,  i so lab les  dans  le  cadre  synchron ique du  photogram-

me,  combinab les  en  s ignes  k inés ' iques  qu i ,  à  leur  tour ,  engendrent  des

syn tagmes p lus  vas tes  e t  add i t i onnab les  à  l ' i n f  i n i "  (1 ) .

I l  es t  d i f f i c i le  de  concevo i r  comment  l ' i ns tan tané d 'un  mouvement  peut

ê t re  reçu  corme un i té  d i f fé ren t ie l le  à  mo ins  d 'env isager  la  ques t ion

en prenant en compte une "quant i té" de gestes.  Considérer un seul  pho-

togrammerpar  exemple2ne permet  jamais  de  repérer  des  un i tés  d is t ' inc t i '

ves  semblab les  au  phonème.  S i  on  reconnaî t  b ien  aud i t i vement  la  d i f fé -

rence entre /a/  e l  ld, / , ,  tccmment dist inguer dans un mouvement latéral  de

la  tê te  verS la  gauChe ent re  l ' express ion  d 'un  "non"  e t  " regard  à  gau-

che" ?

L' iconèmerincorporant dans Sa structure même des éléments provenant

d 'au t res  s t ruc tu res  repérab les  ou  non au  p lan  du  s ign i f ian t res t  une un i -

té ressent ie conme un " tout" .

Je  c lassera i  l ' amour  o rnant  la  pe t i te  pendu le  (phot .  280,28 I ,  373)  dans

cet te  c lasse .  B ien  que la  sémant isa t ion  ne  prov ienne pas  d 'a jou ts  v is i -

b ' les ,  les  éperons  cons t i tuent  auss i  un  te l  ob ie t .  Dans ce  type  de  réa l i -

sa t ion  le  carac tère  sou l igné n 'appara l t  que parce  qu ' i1  es t  favor isé

par  la  m ise  en  scènere t  foca l i sé  par ' l a  p r i se  de  vues .

(1) U.  Eco,  La  s t ruc tu re  abse l ' le ,  op .  c i té ,  page 227.
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C 'es t  l a  pos i t i on  de  l ' ob je t  dans  le  con tex te  qu i  l e  va lo r i se  a ins i .

La  compos i t ion  de  la  scène i l lus t re  le  phénomène de l 'anaphor isa t ion

oùrse lon  A .J .  Gre imas , " l ' anaphor i sé"  (1es  éperons)  p récède  l ' anaphor i -

san t :  l a  cheva le r ie  dans  l ' express ion  du  sens  de  I ' honneur  e t  de  la

loyautérévoqué par  a i l leurs  par  le  code l ingu is t ique e t  i côn isé  en  441

au moyen de la tapisser ie représentant les cheval iers en armes (phot.

441  ) .

Tout  ob je t  de  I ' image peut  donc  ê t re  sa is i  e t  dé f in i  so j t  cornme

s implerso i t  comme complêx€r€ t  en t re r ,  de  ce t te  man ière ,  dans  une des-

c r ip t ion .  I l  res te  à  vo i r  corment  se  cons t ru isent  les  symboles .

Les  ana logons cons t ru i ts  s 'ob t iennent  à  par t i r  des  t ro is  degrés

de  l ' i côn isa t ion .  I l  s 'ag i t rdans  tous  les  cas ,de  rapprocher  au  mo ins

deux ob je ts  e t  de  provoquer  les  re la t ions  d ' in te rsec t ion ,  d 'exc lus ion

ou  d ' inc lus ion .

|JTpm 
-  par  ana log ie  avec  la  métaphore  -  es t  le  résu l ta t  de  l ' i n -

tersect ion de deux objets au moins.

Je  prendra i rpar  exemple ,  la  re la t jon  que I 'on  peut  é tab l j r  en t re  les
photogrammes 339/342/343. Le segment A-339 /342 peut être perçu comme

consacran t  le  t r i omphe de  l ' i nd iv idu  su r  la  fenme qu ' i l  possède , ' l e

segment  8 -343,  coûme l 'ob je t  lampe t r iomphant  de  I 'ob je t  "nu i t " .  Les

deux éléments A et  B ainsi  rat tachés ne peuvent pas être dans un rapport

d 'exc lus ion ,sau f  à  re lever  d 'une ' log ique  de  I ' i ncohérence ,  n i  dans  un

rappor t  d ' i nc lus ion ;  que l  es t  l ' é lément  eng lobé  ?  eng loban t  ?  C 'es t

donc  du  cô té  de  l ' i n te rsec t ion  qu ' i l  f au t  chercher .  C 'es t  ce t te  re la t ion
qui  peut permettre de dégager une signi f icat ' ion à ce moment de la syn-

tagmat isa t ion  ( t ro i s ième degré ) .  C 'es t  l ' ex tens ion  de  l ' i n te rsec t ion  " i "
à  l ' un  des  deux  te rmes lqu i  dé te rmine  le  "sens"  de  1 'opéra t ion  (1 ) ,  com-

(1 )  J .  Dubo is ,  Rhé to r ique  généra le ,  La rousse ,  Par i s ,1970 ,  page  118 .
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me le  schémat ise  la  f igure  c i -dessous  :

La  lampe es t lde  ce  fa i t r le  symbole  -  dans  ce t te  opéra t ion  -  e t  pour  le

lec teur  que je  su is  -  de  l 'homme t r iomphant .  L 'e f fe t  es t  p réparé  long-

temps à  l 'avance dès  1e  photograrnme 33;  en  L42 1a  lampe es t  man ipu lée

dans  le  même sens ,  ma is ,ce t te  fo i s rpour  man i fes te r  le  rô le  de  la  jeune

f i l le  dans  la  t rans format jon  du  jeune homme dont  e l le  av ive  la  f lamme.

La même procédure permet d ' ' interpréter les bottes et  le chapeau, mais

ce t te  fo is ,  i l  fau t  avo i r  recours  à  des  te rmes de  la  psychana l lserpâr

exemple rou  de  I ' on i r ique .  En t re  les  bo t tes  e t  l e  sexe  fémin ' in  le  t ra i t

commun est  de pouvoir  contenir  que' lque choserce qui ,  étendu aux bottes,

just i f ie la métaphore.  0n peut accepter de même le centre dressé et

les  deux  bandeaux qu i  pendent  du  chapeau,e t  I 'o rgane gén i ta l  mâ le  conrme

homo I ogab 1 es .

I l  fau t  savo i r  s 'a r rê te r  sur  ce  chemin  car  comme ]e  d i t  Gre imas :  "Pre-

nons  un  exemple  bana l ,  ce lu i  du  symbo l i sme pha l l i que .0n  sa j t  depu is

Freud, gu'en psychanalyse comme en mythologie presque tout peut être

symbole  pha l ' l ' i que :  par t ies  du  corps  humain ,co f ime 1e corpsrdans  sa  to -

ta l i té ,  p lan tes ,  a rbres ,  po issons ,  ob je ts  manufac turés  e tc .  La  métapho-

re  pha l l ique  appara î t  a ' ins i  comme une c lasse  ouver te ,  rempl je  d 'une

sor te  de  br ic  à  b rac ,  dont  le  " te r t ium compara t ion is "  cons t i tue  le  seu l

é lément  permanent "  (1 ) .

N' importe quel  photogramme permet d '

se  des  imagons cons t ru i ts .  Ce lu i -c i

i l l us t re r  I ' i cônyme,  deux ième c las -
'€Yr-. {r-

est  tou jours  dans  une re la t ion  de

(1)  A .J .  Gre imas,  Sémant ique s t ruc tu ra le ,  oP.  c i té ,  page 59 .
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coappar tenance à  une to ta l i té  matér ie l le .  L 'é lément  de  dépar t  es t

main ;  (phot .  22 ' ) ,  
' l e  

te rme in te rméd ia i re  sera  la  to ta l i té  spat io -

temporel le qu'est  le corps ent ier  du jeune homrne.

A part i r  du moment où la caméra ne représente jamais qu'une part ie

premier degré, le cinéma est entièrement tourné vers la mé_!onyln!"9..

La  re la t ion  d 'exc lus ion  cons is te  dans  1e  rapprochement  d 'ob je ts  con-

tradicto ' i res, ,dorTme par exemple les photogranrnes 98/99 :  éducat ion de

la  jeune  f i i l e /vu lgar i té  du  père .

En fo rmal isan t  un  peu,  i côphore ,  i côny tnes  e t  i cômore  se  présenten t :

A  ( i côrème / j côk inème)  +  B ( i côrème/ icôk inème)

intersect ion -  métaphore

A ( icôrème / i côk inème)  +  B ( i côrème/ icok inème)

inc lus ion  -  métohymie

A ( icôrème/ icok ' inème)  +  B ( i côrème/ icôk inème)

exclusion -  oxymore

A par t i r  des  un i tés  dégagées ,  i l  es t  poss ib le  de  d resser  le  tab leau :

anal  ogons

donné5 cônstrui ts

l a

du

, , ,r 'ânolexes
, , \

, / \
? . \./' -\

stat iques dynamiques
l l
t l. r t

icôrèmes icôkinème

I
I
I
I
ù

i cônèmes icôphores ( icômore) icônymes
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2-4-4-2 :  Les uni tés sJ-ntaxiques

Les uni tés morphologiques dégagées dans le chapi t re précédent

prennent  p lace  dans  des  syn tagmes de  ta i l le  indé terminée.0n  les  dé f i -

n i t  hab i tue l lement  comme:  "une  assoc ia t ion  d 'au  mo ins  deux  un i tés  (pas

forcément minimales) "U" et  "V" qu' i  forment un syntagme dans "E",  mais

que ,  de  p luS,  on  conna isse ,  ou  l ' on  c ro i t  pouvo ' i r  déCouvr i r  une  re la -

t ion  syn tagmat ique cond i t ionnant  ce t te  co-présence. . .  A  cond i t ion  auss ' i

que r ru"  e t  r rv r r  SOient  de  même type,  a jnS j  danS l 'énOnCé :  " le  vase eSt

fê lé " ,  1 'a r t iC le  " le "  e t  l e  mOt  "vase" ,  oU ençOre  leS  t ra i tS  Sémant i -

ques  " réc ip ien ts "  e t  "ob je t  mob i l ie r "  inhérents  au  mot  VaSe/mais  pas

l ' a r t i c le  " le "  e t  l e  son  "v "  (1 ) .

Mais pour comprendre le fonct jonnement de la 1ampe, du photogram-

ne 32 au photogramme 343, i l  faut  enjamber non seulement plusieurs sé-

quences  ma is  un  ac te  en t ie r .  La  s ign i f i ca t ion  qu 'e l ' l e  peu t  recouvr i r

n 'appara î t  en  fa i t  qu 'en t re  ces  deux  po in ts .  En  so i re l le  cons t i tue  avec

d 'au t reS choSes,  l ' hornme en par t i cu l ie r ,  un  syn tagme re levant  de  la  dé-

f in i t j on  que  j ' a i  donnée  p ' lus  hau t  e t  fo rme un  énoncé ,  à  cond i t i on  qu 'on

accep te  ce t te  ta i l l e .

0n  se  t rouve donc ,  d 'un  cô té  devant  des  un i tés  p lus  pe t i tes  que le  p lan ,

de  l 'au t re rdevant  des  un i tés  p ' lus  g randes que 1u i .

I l  fau t  remarquer  cependant  que ces  un i tés  s 'o rgan isent ,  e1 ' les

auss i  d 'un  po in t  de  vue parad igmat ique e t  syn tagmat ique,  QU'e l les  fo r -

ment  un  sys tème.  C 'es t -à -d i re  qu 'on  pour ra  les  sa is ' i r  en  c lasses  d 'é lé -

ments "dont un seul  f igure au mo' ins dans le texte ou à un point  donné

de ce  tex te ;  c 'es t  1e  propre  du  parad igme que de  n 'ê t re  jamajs  dép loyé

dans  tou te  sa  su r face  au  n iveau  tex tue l .  L 'ana lys te  seu l  peu t ' l e  dép loyer

en cornmutant le f ragment considéré du texte avec des fragments d 'autres

tex tes  (ou  d 'au t res  f ragments  du  même tex te) "  (2 ) .

(1 )  D ic t ionna i re  des  sc iences  du  langage,  pages  139/140,  oP.  c i té .

(21  C.  Metz ,  Langage  e t  c inéma,  Par i s ,  La rousse ,1971 ,  page  124 .
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Dans la  mesure  où len t re  un  ob je t  e t  son  suppor t r i l  ex is te  une

re la t ion  ob l igée,  i ' l  cons t i tue  avec  lu i  nécessa i rement  un  syn tagme.

Pour  dés igner  les  syn tagmes icôn iques  j 'u t i l i se ra i  le  te rme " icô taxè-
mes" ,  assoc ia t ion  d 'ana logons .  Leur  ta i l l e  es t  i ndé f in ie re l le  va ,  on

v ien t  de  le  vo i r ;de  I ' ob je t  i so lé  à  I ' ac te  tou t  en t ie r .  Ce la ,  b ien  en-

tendu  ne  déc lasse  pas ' le  p lan  ou  la  séquence  au  Fâhgrpar  exemple rd 'un i -

tés  typograph iques  du  c jnéma,  ma is  en  resser re  ou  en  é la rg i t  l ' é tendue.

A ins i  par  exemple  l ' i cô taxème " rapprochement  du  jeune homme"  en

40/4I  pourra se t raduire :

(huma in  + f ron ta l i té  +  perspec t i v i té )  +  (mob i l i t é  +  c ro issance+ v i tesse)

icôrèmes icôkinèmes

i côt axème

mais  l ' i cô rème "humain"  vaut  beaucoup p lus  que ce la ,  non seu lement  i l

es t rcomme on sa i t , su je t  d 'é ta t  dans  un  f ru (à  ce  t i t re  i l  ' i n tègre  ou

expu lse  les  ob je ts  de  son env i ronnement  nar ra t i f  e t  f igura t i ) ,  ma is  en

sa qua l i té  de  "héros"  i l  peu t  représenter  un  " type"  de  personnage,  ce-

lu i  du  "débutan t "  par  exemple .  De sor te  que la  descr jp t ion  devra i t  com-

por te r  p lus ieurs  n iveaux  icôrémiquesrdont  le  te rme humain  es t  la  conden-

sa t ion .  Je  ne  v isa ' i s  i c i  qu 'un  n iveau .

S i  1 'on  remp lace  d 'un  cô té  " f ron ta l i té "  pa r  "dorsa l i té "  e t  de

l 'au t re  "c ro issance"  par  "décro issance" ,  on  ob t ien t  1 ' ' i cô taxème "é lo igne-

ment " .

En  376ron  a  un  ob je t  f i xe  :  p lan  amér ica in  su r  la  jeune  f i l l e  a l longée

sur  le  l i t .  La  descr ip t ion  de  la  scène s ta t ique peut  se  condu i re  comre

su i t :

j eune  f i  I  l e  +

i côrème

L ' i t

i côrème

i côtaxème
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décomposable selon le temps de lecture

fémin i té  +  v isage +  cheveux e tc .

i cô  rême Ia  +  Ib  +  Ic  e tc .

(6  secondes 75)  en  :

+  o re i l l e r  {  d rap  +  s1s .

i cô rème 2a+ 2b+Zce tc .

Un p lan  peut  conten i r  success ivement  ou  s imu l tanément  p lus ieurs

icôtaxèmes. Soi t  le p ' lan dél imité par les photogrammes 35/4I  :

icôtaxèmes L : rapprochement du jeune homme

icô taxèmes 2  :  suspens ion  de  1 ,  a r rê t  +  évacuat ion  d 'un  ob je t
par  un  coup de  p ied .

La  ta i l l e  de  I ' i cô taxème es t  l j ée  à  la  foca l i sa t ion ,  c 'es t -à -d i re  au

deux ième degré ,  ma is  c 'es t  à  ce  n iveau  que  se  fo rme la  s ign i f i ca t ion

i  côn  ique.

Les  icô taxèmes ressemblen t  év idemment  beaucoup p lus  à  l 'énoncé l ' i ngu is -

t ique  qu 'au  mot .  Met tan t  en  rappor t  des  é léments  de  même n iveau,  ' i l  es t

c la i r  quers i  le  ieune homme te1  qu ' i ' l  es t  m is  en  scène au  photogramme

43 forme un syntagme avec la rue, globa' lement considérée, i1 n 'en forme

pas un avec la borne cochère du premier plan.

0n  peut  vo i r  les  d i f fé rences  qu i  ex is ten t  en t re  les  i cô taxèmes

et  les  mots .  En  m ' insp i ran t  d 'une  é tude  comparée  en t re  1e  "p ' l an"  f j lm i -

que e t  le  mot  l ingu is t ' ique  donnée par  C.  METZ (1) ,  ie  peux  no ter  que i

comne les  énoncés  l ingu ' i s t iquesr j l s  son t  en  nombre  in f in i  -  con t ra ' i re -

ment  aux  mots  -  I l s  son t ,  le  p lus  souvent ,  des  invent ions  de  c inéas tes"

(1 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign j f i ca t ion  au  c inéma,  oP.c i té ,  pages  118 /
119 .
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En fa i t r s i  j e  n 'a i  pas  par lé  iusqu ' i c i  du  rô le  du  deux ième de-

g ré  dans  la  dé te rmina t ion  des  un i tés  i côn iquesrc 'es t  pa rce  qu ' ' i l  es t

essen t je l l ement  p réd ica t i f .  I l  n 'es t  ce r tes  pas  ind i f fé ren t  qu 'un  j cô -

taxème soi t  déterminé par une plongée ou une contre plongée, un mouve-

ment avant de la caméra ou arr ière.  Je reprendrai  cet  important problème

dans  le  chap i t re  su ivan t .

A  ce  po in t  de  l ' é tude l j ' a i  m is  en  p lace  que lques  aspec ts  de  l ' ob -

je t  j côn ique  lu j  con fé ran t  le  s ta tu t  de  s igne ,  c 'es t -à -d i re  de  réa l i té

b i - face  composée  d 'un  s ign i f i an t  e t  d 'un  s ign i f i é rpouvan t  par  conséquen t

présenter  une s t ruc tu re  sémique essent ie l lement  f igura t ive  ou  s i  l ' on

pré fère  sémio log ique.

Le  s igne icôn ique s ' in tègre  dans  des  chaînes ,  syn tagmes icôn iquesrPour

fo rmer  un  d iscours  re levant  d 'une grammai re  nar ra t j ve  e t  d 'une d jscurs i -

v i té  spéc i f i que .

J 'a ' i  essayé  de  poser  les  un i tés  morpho log ' iques ,  l ' i cô rème,  I ' i côk inème

et  I ' i cônème d 'une  par t ,  l ' i côphore  e t  l ' i cônyme d 'au t re  par t ,  dénomina-

t ionsdes  index  pour  les  deux  premiers  e t  des  symboles  reçus  ou  cons t ru i ts

pour  les  au t res .  Les  un j tés  ob tenues par ' la  combina ison de  ces  é léments

formant les icôtaxèmes.

A par t i r  d 'une or ig ine  e t  en  prévoyant  des  e f fe ts  de  propagat ion

de  la  s ign ' i f i ca t ' i on  e t ,  d 'au t re  par t ,  à  par t ' i r  de  la  pos i t i on  re la t i ve

d 'ob je ts ,  con formément  à  cer ta jnes  lo is  de  la  foca l i sa t jon /on  a  pu  met t re

en p lace  des  é léments  d 'une grammai re  suscept ib le  d 'o rdonner  un  "1ex ique"

d 'o r ig ine  d ive rse  e t  i ns tab le .

Ce t  e f fo r t  v i sa i t  s jnon  à  lég i t imer  la  s ign i f i ca t ion  a t t r i buée  au

f i lm dans  la  p remière  par t ie ,  du  moins  à  donner  les  ou t i l s  qu i  von t  per -

met t re  de  le  fa i re  dans  la  su i te  de  ce  t rava i l .
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CHAPITRE I I I  -  ETUDE DE LA REALISATION DES OBJETS ICONIQUES

Le présent  chap i t re  v ise  à  décr i re  e t  à  in tégrer  les  e f fe ts  de

sens  dégagés par  1 'ana lyse  sémio t ique dans  
' les  

ob je ts  i côn iques ,à  l 'a i -

de  des  ou t i l s  conceptue ls  qu 'on  s 'es t  donnés.  L 'e f fo r t  por te ra

success ivement  sur  les  t ro is  degrés  de  I ' i côn jsa t ion  e t  tendra ,  na tu-

re l lement  à  les  env isager  d 'un  po in t  de  vue sys témat ique e t  p rocessue l .

L 'analyse concernera essent ie l lement des formesrdans un premier

tempsre t  ensu i te  leur  in tégra t ion  dans  des  chaînes  s ign ' i f ian tes .  Les

deux par t ies  qu i  su ivent  s 'opposent  comme morpho ' log ie  e t  syn taxe .

3-1 Les ! !eux premiers degrés

I ls  concernent  comme on sa i t  la  mise  9 l  !gè ! :d 'un  cô té  e t  la

p r i se  de  vue  de  I ' au t re  e t  v i sen t ,  au  to ta l , ' l ' ob je t  i côn ique  p ropre -
#-#a:*:f;lk^,

ment  d i t ,  c 'es t -à -d j re  le  s ' i gn i f  i an t  e t  l e  s ign i f  i é  du  s igne  qu ' i l s

cons t  i  tuen t .

3-1-1 :  Le premier degrÉ

Le t rava i l  de  1a  mise  en  scène précède na ture l lement  ce lu i  de  la

pr ise  de  vues ,  i ' l  touche à  tou t  ce  qu i  es t  a r rangé dans  le  vo lume du

p la teau :  sur face  po ten t ie l le  où  s 'exercera  la  métonymie  f i lm ique :

personnages,  accesso i res ,  décors ,  recrée  dans  les  l im i te  d 'une v ra isem-

b lance,  une cosmolog ie  à  la  f i c t ion  e t  fo rme,  de  ce  fa i t ,  un  pseudo-

cosmos do té  des  apparences  e t  des  fonc t ions  de  la  réa l i té  que que lqu 'un

montre et  const i tue corune signe (1).

(1 )  A .  He lbo .  Sémio loq ie  de  la  Représen ta t jon ,  B ruxe l les ,  comp lexe ,1975 ,
ar t i c le  ôe  

' log ie  théât ra le '  pages  33 /41 .
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Mais ,  en  ra ison de  la  condensat ion  nécessa i re  qu i  résu l te  p réc isément

de la  f i c t ion  e t  de  ses  règ ' les  :  on  ne  mont re  e t  on  ne  d i t  au  c inéma,

en pr inc ipe ,  que ce  qu ' i  mér i te  de  l 'ê t re ,  e t  d 'au t re  par t ,  en  ra ison

des l im i tes  qu ' imposent  les  techno log ' ies ,ce t te  re -c réa t ion  es t  asserv ie

e t  o r jen tée .  Les  personnages,  les  décors ,  les  ob ie ts  y  p rennent  p lace

se lon  1e  pro je t  du  met teur  en  scène.  Je  devra js  d i re ,  se lon  la  t rans-

fo rmat ion  f jna l i sée ,  c 'es t -à -d j re  le  p rograrmerôu SêI ts  sémio t ique de  ce

termerqu ' i  a f fec te  tou t  son  un ivers .  A  ce  t i t re ,  la  mise  en  scène se

présente ,  e l le  auss i  comme un d iscours ,  p résuppose un  lex ique e t  une

grannna i re .  C 'es t  pourquo i ,  au  moment  de  la  p r ise  de  vues ,  e l le  cons t i -

tue  une mat iè re  scén ique dé jà  " fo rmée" rdans  laque l le  le  réa l i sa teur  sé-

lec t ionne ,  en  par t ie ,  l a  subs tance  des  i cônes  qu ' i1  se  p ropose  de  réa l i -

se r  e t  qu ' i ' l  f ou rn i t  à  I ' image .

Ma ' is lc 'es t  à  ce  premier  S tade que se  fo rme le  mic rocosme scén ique :  "à

ce  po in t  s te l la i rement  cent ra l rQUê so l r  foyer  so i t  ce lu i  du  monde en t ie r

qu 'on  nous  p résen te .  Ce t te  o rgan isa t ion  s te l la i re  de  1 'un ive rs  de  I ' oeu-

v re ,  o rgan isa t ion  te l le  qu 'un  cer ta in  po in t  de  tens ion  in te rhumaine  lu i

serve de centre et  de noyau et ,  l imi té et  enfermé dans le cube scén' ique,

i r rad ie  au tour  de  lu i  tou te  I  a  cosmic i té  de  I  'oeuvre ' . i ' , (1 )  .

A  cec ' i  p rès  que  la  f i c t i on  y  es t ,  peu t  ê t re ,  mo ins  ex igean te  qu 'au  c i -

néma.  C 'es t  ce  que  no te  Bè la  Ba lazs  :  "Qu 'a i - je  beso in  de  l ' impress ion

rassurante  que dans  ce  f i lm,  ce  paysan es t  un  v ra j  paysan,  s i  pendant

tou t  le  f i lm son au thent ' i c i té  m 'a  é té  sens ib le  p réc isément  par  1e  fa i t

qu ' i1  ne  s 'es t  j ama is  fondu  dans  le  jeu  ?  I l  res te  na tu re ,  à  I ' ex té r ieu r

du  f i lm .  I l  res te  réa l i té  à  I ' ex té r ieu r  de  la  c réa t ion  poé t ique .  Mat iè re

première non-ouvrée. Plus les types de ce genre sont denses, adhèrent à

la  na ture ,  p lus  i l s  ag issent  comme des  fa i ts  na ture ls ,  comme les  monta-

gnes ,  les  a rbres  ou  les  an imaux,dont ' la  phys ionomie  appara î t  s i  essen-

(1 )  f t i enne  Sour iau ,  Les  deux  cen t  m i l l e  s i tua t ions  d ramat iques ,  Par i s ,
F lammar ion ,  1950,  page 24 .
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t ie l l e  e t  de  va leur  s i  généra1e ,qu ' i l s  ne  peuven t  en t re r  dans  une  re la -

t ion  ad  hoc  dans  le  cas  spéc ia l  d 'une ac t ion  jnventée  de  tou tes  p ièces .

Non,  r ien  n 'es t  encore  fa i t  avec  le  non- ieu  seu l .  Car  le  met teur  en

scène joue avec  ces  réa l i tés .  E t  son  jeu  es t  perdu  s i  on  1e  remarque"  ( l ) .

Le  premier  degré  ou  mise  en  scène cons is te  donc  à  ac tua l i ser  la

composante  icôn ique du  réc i t ,  à  lu i  donner  le  suppor t  de  réa l i té  "a r t i -

f i c je l l e "  ou  "na tu re l le ! ' don t  i I  a  beso in  pour  deven i r  spec tac le  aud io -

v isue l .

Je  n 'en t re ra i  pas ,  i c i ,  dans  tous  les  dé ta i l s  de  ce t te  réa l i sa t ion  e t

n 'exp l iquera i  pas  en  quo i  ce l le  du  c inéma d i f fè re  de  ce l le  du  théât re ,

pas  p lus  que je  ne  procédera i  à  l ' ' i nventa i re  de  tous  les  codes  qu 'e l le

véh icu le .  Je  remarquera i  s imp lement  qu 'e1 les  sont  ex t rêmement  d i f fé ren-

tes  l ' une  de  I ' au t re ,  QUê ce l le  don t  ie  va is  par le r  es t  spéc i f i que  au

c inémaravec  tou t  ce  que ce la  suppose quant  à  la  na ture  des  au teurs ,  des

spec ta teurs ,  quant  aux  prob lèmes soc io -économ' iques  que ce la  pose.  D 'au-

t re  par t  je  remarquera i  auss i  qu 'e l le  peut  ê t re  le  l jeu  de  la  man i fes-

ta t ion  de  tous  les  codes  évoqués page 70 .  V isant  l ' i cône je  ne  prendra i

en  comptere t  encore  super f i c ie l lement /que le  t ra j tement  scén ique de

1 'espace e t  l ' i n tégra t ion  des  ob je ts  e t  des  personnages dans  son un ivers .

Je pose que la l5-gjn -lcène constitue une matière préforméeTdans ce

sens  qu 'e l le  es t  fa i te  pour  fou rn i r  une  subs tance  à  la  caméra  qu i ,  l u i

imposant à son tour une forme, la transforfiËiâînîne--nôilelle substan-

ce' I u :lbjlgr_çg.Jgg.,tsue .
Je rappe l le  éga lement  que j 'a i  posé que tou t  ce  qu i  re lève  de  la  mise

en scène es t  in ten t ionne l  de  bout  en  bout rQue
5*##É

"k inés ique"  :  " s ign i f i ca t ion  des  ges tes ,  des

ce  so i t  au  n iveau  de  la

express ions  du  v isage,  des

at t i tudes  mot r ices ,  des  pos tures  corpore l les"  ou  de  la  "para l ingu is t i -

que"  : " in tona t ions ,  in f lex ' i ons  de  la  vo ix " ,  ou  de  la  "p roxémique"  :

"d is tance spat ia le  en t re  les  ac teurs  e t  les  ob ie ts  ou  en t re  eux"  (2 )  e t

(1 )  Bé la  Ba lazs ,  l ' espr i t  du  C inéma,  Par i s ,  Payo t ,1977 ,  page  138 .

(2 )  Umber to  Eco,  in  !émio log ie  de  la  Repr  ,  Bruxe l les ,  1975 '
Paramètres àe la qO.
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comme ob je ts  s ign i f ian ts .  Ma is

on pour ra  t rouver  des  ind ices

spontanés.

par  rappor t  à  l ' ac -

in ten t ionne ls ,  spon-

3 -1 -1 -1  :  L 'espace

L 'espace du  prem' ie r  degré  es t

non /accue i l l an t  I ' ac t jon .  I l  dépasse

ne en largeur,  hauteur et  profondeur

être c l  assé en deux catégor ies :

se lon  qu ' i  I  es t

que des  mi ro i rs

b l ie  par  rappor t

d 'au t res  f i  lms .

fo rmé par  les  
' l i eux ,  

na ture ls  ou

la rgement  les  f ron t iè res  de  I ' i cô -

e t  joue  des  rô les  d ivers .  I l  Peut

vs  in té r ieu rs

dés igne 
' l ' espace 

c los  e t  couver t  " in t ra  muros"

vs  I  a  rue .

cause es t  d iv ' i sé  en  :

espace réel vs  espace i r rée l

rendu ou  non par  des  sur faces  ré f léch issantesr te l les

ou des  sur faces  aquat ' iques .  Cet te  d is t inc t ion  es t  é ta -

au  R ideau Cramois i ,  e i le  peut  va lo i r  tou te fo is  pour

0n  pour ra  a r t j cu le r  les  l i eux  à  f i lmer  en  :

ex té r i  eurs

Par  l i eux  in té r ieu rs ron

par  exemple  :  la  ma ison

Le p la teau ou  vo lume en

haut vs bas

gauche vs  dro i te

cour  vs  ia rd in

(à  gauche  de  l ' ac teur ,  à  d ro i te  de  I ' ac teur ) .

Dans sa  pro fondeur ,  i l  se  d iv ise  en  t ro is  p lans ,  en  par tan t  du  premier

s i tué  près  du  spec ta teur .

L 'acteurranthropomorphe ou nonrprend place dans le schéma :
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haut

(  au-dessus  )

cent

derr i  ère

- ---,- - droi tere_-

(  au-dessous  )
bas

I l  peu t  ê t re  u t i l e  auss i  pour  I ' i n te rp ré ta t ion

reconnaî t re  les  ca tégor ies  :

devant /

su r

des s us

de cer ta ines  icônes  de

V S

V S

sous

dessous

Les di f férents déplacements des acteurs ou des objets dans cet espace

seront  repérés  par  "hor izon ta l  vs  ver t i ca l  vs  ob ] ' ique  vs

ax ia l "Tpêrpend icu la i re  à  I ' ho r j zon ta le r fo rmant  le  f ron t  de  la  scène  ou

a l lan t  d ro j t  su r  le  sPec ta teur .

A .J .  Gre imas  observe  que  :  " l a  descr ip t ' i on  de  la  spa t ia l i t é  d ' i s -

curs ive  ob jec t ivée  peut  ê t re  conçue comme une descr ip t ion  topo log ique,

conforme à  1a  dé f in i t ion  du  réc i t  lu i -même e t  para l lè le  à  son dérou le -

ment .  En  e f fe t ,  s i  I ' on  s 'en  t i en t  à  la  dé f in j t i on  du  réc i t  comme une

t rans format ion  
' log ique 

s i tuée en t re  deux  é ta ts  nar ra t i f s  s tab les ,  on

peut considérer comme espace " topique" le l ieu où se trouve manifestée

syntaxiquement la t ransformat ion et ,  comme espace "hétérotopique" le

l ieu  qu i  ' l  ' eng ' lobe en  1e  précédant  e t /ou  le  su ivant .  Une sous-ar t i cu la -

t1on de  l 'espace top ique para î t  d 'au t re  par t  souvent  nécessa i re  en  dé l i -

m i tan t  avec  préc is ion  un  espace "u top iQUê" ,  l jeu  fondamenta l  où  le  fa i re
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de  I 'homme t r iomphe de la  permanence de  l 'ê t re ,  le  descr ip teur  se  ména-

ge 1a  poss ib i l i té  de  le  d is t inguer  des  espaces  "para top iques" ,  emplace-

ment  des  épreuves  prépara to i res  ou  qua l i f ian tes"  (1 ) .

Au p lan  nar ra t i f ron  do i t  pouvo i r  imag iner  une cohérence en t re  les  l ieux

et les programmes ou les syntagmes auxquels i ls  servent de cadre.

Une descr ip t ion  de  l ' espace  de  I ' ac t ion  du  R ideau  Cramgis i  pa r  rappor t

à  ces  ind ica t ions  permet t ra i t  d 'a r t i cu le r  1e  sys tème spat ia l  comme c i -

dessous :

I  ieux  rée l  s

topes

I  ieux  i r rée ls

hypertopes

vs

V S

V
I

Les hyper topes  dés ignant  tous  les  l ieux  ré f léch is  par  des  sur faces  que l -

conques,  les  topes  décr ivan t  les  l ieux  du  pseudo-cosmos.  L 'hyper top ie

in t rodu i t  donc  des  s t ruc tu res  en  "ab îme" .

0n  ob t iendra  a lo rs  pour  1e  f i lm  i  
-

hypertopes/ \ -
-/t 

---

extér ieurs  in té r ieurs
(eau) (mi  ro i  rs  )

topes

cé I  estes

c ie l

communs

sa l  l e  à
manger
sa lon

-rl------.---.-.
-t' \

extér i  eurs

terrestre
4

cornmun s pr'r ve s

v i  I  l e  cour
rue parc

mai son

i  n- tér ieurs

, / / \
pr i  vés

ch ambres

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Maupassan t ,  Seu i l ,  Par i s , 1976, page 100.
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Ces ca tégor ies  spat ia les  sont  opposab les  à  cer ta ins  l ieux  métaphor i -
ques  ou  imagés comme I 'un i fo rme e t  la  compara ison de  la  jeune f i l l e
avec  un  " lourd  couverc le  de  marbre  qu j  b rû la i t  chauf fé  par  en-dessous"
(pho t .386) .  J 'a i  dé jà  par ' l é  du  p remie r  (vo i r  page  32  )  ;  1 'au t re  per -
met t ra  d 'opposer  les  deux  personnages par  rappor t  à  l ' ex t ravers ion  e t  à
I ' i n t ravers ion r .  Je  ne  les  a i  pas  d is t ' ingués  en  tan t  que c lasse
nar ra t i ve  parce  qu ' i l s  ré jn tègren t  le  sys tème généra1 .

Les  commun ' ica t ions  en t re  ces  l ieux  sont  p r inc ipa lement  assurées  par  1es
por tes ,  l es  fenê t res ,  1es  cou lo j rs  e t  l ' esca l ie r  monumenta l .  I l s  son t
appe lés  à  jouer ,  eux  auss i ,  des  rô les  d ' i ve rs rc 'es t  pourquo i  j e  les  no te
sous  la  dénomina t jon  d ' i n te r - tope .  In te rp ré tés  se lon  la  ca tégor i sa t ion
de  Gre imaS,  c 'es t -à -d i re  d 'ap rès  leu r  s ta tu t  na r ra t i f ,  on  ob t jen t  :

espace

hetérotop' iques

paratop i  ques
( là )

,/\
/ \

/ \

pique
c i  )

exté

hypertopes
(a j l l eu rs )
/ \

/ \
/ \

inté exté

hétérotopes

/ \

/ 
'\.

dnté  ex té .ex té .

parc

v i l l e

rues

i  nté

sa lon

s .  à  m.

ch amb res

tab le

esca l  i e r  c ie l

v i  I  l e
.  enfer

ques

uto
( i

i  n té .

un i fo rme v i  I  le  mi ro i rs  mares

chambres

I  i t

I l  es t  in té ressant  de  reprendre  les  d i f fé ren tes  ca tégor ies  dé-
terminées par 1e système spat ' ia l  général  et  de les mettre en rapport
avec  les  s i tua t jons ,  les  person/ rages  e t  les  ac t ions  du  f i lm auxque ls
e l les  servent  de  cadre .  Toute fo ' i s  Ia  des t ina t ion  des  " topes" ,comme
ce l le  de  tous  1es  composants  non l ingu ' i s t iques  du  pseudo-cosmos de  la
mise  en  scèneres t  d 'abord  fonc t jonne l le ,  en  I 'occur rence e t  pour  ce  qu i

concerne  le  p résen t  réc j t ,  e l l e  es t  d 'abord  index  de  la  "spa t ia l ' i t é " ,

top i
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compose par  conséquent  en  par t ie  I ' i cone "pass i f "  de  f  image.  Ce n 'es t

que dans  le  cas  où  des  s t ruc tu res  dev iennent  répét i t ' i ves ,  dans  ce lu i

par conséquent de redondances ou d' indicat ions part icul ières,  lorsque

les  l i eux  son t  v ides  pu" . t *p le ,  que  l ' on  pour ra  penser  qu ' i l  va len t

plus que par eux-mêmes et  const j tuent des symbo' les reçus ou construi ts,

in tégrab les  dans  ce  qu i  sera i t  1a  composante  spat ia le  du  langage icôn i -

que.  Je  reprendra j ,  de  façon non exhaust ive  que lques  exemples  t i rés  des

d i f fé ren tes  ca tégor ies  du  sys tème mis  en  p lace lpour  en  préc iser  la  fonc-

t ion .

L ieux  prépara to i res ,  s ' j l s  son t  ex té r jeurs ,  1es  "para topes"  peu-

vent  représenter  un  " là "  o r ien té  vers  un  "a j l leurs"  dés i ré  par  le  héros ,

comme le  champ de ba ta j l le  évoqué imp l ic i tement  dans  l 'énoncé :  "e t

l ' espo i r  d 'en tendre  b ien tô t  ron f le r  l e  canon"  (pho t .44 l  ou  un  l i eu  in -

dé te rminé  " i c i "  don t  le  chasseur  à  I ' a f fû t  (pho t .264)  voudra i t  fa j re

1a conquête ,  pour  se  repaî t re  de  la  "cha i r  f ra îche"  qu ' i l  con t ien t ,

qu ' i1  sen t  au tour  de  lu i  (pho t .325) .

In té r ieurs ,  i l s  son t  l ' espace de  I 'acqu is i t ion  des  compétences  permet -

tan t  les  con f ron ta t ions  déc is i ves  du  héros  avec  l ' ob je t  de  son  dés i r :

l ' an t i chambre  (pho t .  72  e t  su ivan ts )  ;  l e  dessous  de  la  tab le  (pho t .

137,  L52,  160,  194) .  L 'exp lo i ta t ion  des  espaces  "dessus"  vs  "dessous"

réal ise les ef fets de sens "paraî t re" et  "être",  lê dessus correspondant

à  ce  qu i  "para î t " . ' l e  dessous  à  ce  qu i  es t .  La  coprésence des  l ieux  dans

un même p lan  produ i t  a lo rs  1e  syn tagme "mensorgê" ,  se lon  le  po in t  de  vue

des jeunes  gens  ou  "secre t "  se lon  ce lu i  des  parents .

En passant  des  "para topes"  aux  l ieux  u top iques ,  on  pénèt re  dans

un univers plus complexe, vécu tantôt  sur le mode du mensonge ou de

I  ' i  I  lus ion ,  comme I  'un i fo rme,  p rocurant  I  ' i v resse (phot .  36)  dans  1  'énon-

cé  :  " j e  l ' hab i ta i s  ( la  v i l l e  de  garn ison)  après  tou t  beaucoup  mo ins  que

mon un i fo rme"  e t  "seu lement  avec ' l ' âge  que i 'ava is  e t  la  p remière  iv res-

se 'de  I ' un i fo rme"  (pho t .  35  e t  su ivan ts ) .

La chambre et  le salon construisent également des espaces utopiques. Mais

i l s  n 'acqu ièren t  ce  carac tère  que progress ivement ,  dev iennent  des  l ieux
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où ,  se lon  les  mots  de  Gre imas :  " l ' homme t r iomphe de  la  permanence  de

l 'ê t re " , la .  chambre  sur  le  mode du  v ra ' i  pu isque  c 'es t  I ' i c i i l  qu r  i l  pos -

sède  la  jeune  f i l l e . ,  l e  deux jème sur  ce lu i  du  mensonge ,  béné f j c ian t  de

I 'ombre  compl ice ,  1e  jeune homme embrasse sa  maî t resse  presque sous  les

yeux  des  parents  ina t ten t ' i f s  (phot .  418) .

J 'a j  c lassé  les  l i eux  ré f  l éch is  par  les  m i ro ' i r s  ou  I ' eau  dans  la

ca tégor ie  des  "hyper topes ' )  pa rce  qu ' i1s  semb len t  évoquer  un  a i l l eu rs

propre  à  souf igner ,  en  tan t  que produc teurs  de  doub les ,  so i t  le  "non-

vou lo i r  ê t r le  -  l à : ' so ' i t  l es  e f fe ts  v io len ts  e t  j nd ' i f fé renc ia teurs  de  la

mimes ' i s  (1 ) .

0n  cons ta te ,  par  exemple ,  que les  scènes v io len tes  icôn isant  le  t rans-

fe r t  de  Ia  ca tégor ie  "ségrégat ion  rac ia le" /pouvant  carac tér iser  le  fa i -

re  du  jeune homme,  au  début  du  f i lm,  vers  ce l le  de  l " ' i n té9ra t ion"  où

j l  est  poussé, sont précédées et  comme annoncées par des scènes hyper-

top iques  (pho t  .  I24 /130 ,  I3 l /L32) .E l  l es in i t ' i a l i sen t  a jns i ' l a  p rovoca-

t ion  de  la  jeune  f j l l e  (pho t .223 /226) , ' i l l us t ren t  le  seu l  moment  où

el le perd son propre contrôle,  t raduisent aux photogrammes 262/263

avec  fo rce  le  po in t  fo r t  de  I 'exc j ta t ion  du  dés i r  du  jeune homme e t ,

en f in  (pho t .  280)  p récèden t  I ' un ion  du  coup le .

En rappor tan t  les  Séquences  de  mj rO ' i r  aux  va leurs  "v ie "  e t  "mor t "  véh i -

cu lées  par  1e  tex te .  "on  sera  ob l igé  de  penser  à  la  tendance tou te  na-

tu re l le  de  I ' homme d 'exc lu re  énerg iquement  de  la  consc ience  l ' i dée  de

la  mor t  qu i  es t  d 'au tan t  p lus  pén ib1e  qu 'on  a ime davan tage  son  ê t re i ' ' 0 r ,

l e  m i ro j r  es t  p réc ' i sément  le  l i eu  de  la  man j fes ta t jon  du  narc jss isme (2 ) .

Une  au t re  ca tégor ie  hé té ro top ique  s ign i f i ca t i ve  es t  ce l le  f i gu ra t i v i sée

par ' l es  j cônes  390  e t  su ivan tes  e t  l ' énoncé :  "E l le  ( la  ieune  f i l l e )  me

para ' i ssa j t  un  lourd  couverc le  de  marbre  qu ' i  b rû l  a i t ,  chauf fé  par  en

(1 )  R .  G i ra rd ,  Des  choses  cachées  depu js  la  fonda t ion  du  monde,  Par i s ,
Grasset ,  L978,  pages  19  e t  25 .

(2 )  Dr ;  0 .  Rank,  Don Juan e t  le  doub le Par is ,  Payot ,  1973,  page 82 .
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dessous"  réa l i san t  I ' oppos i t i on  :

en fe r  vs  c ie l

La  f igure  du  couverc le ,  tou te  baude la i r ienne,  es t  é tendue au  cosmos

ent je r  (pho t .390) .0n  s 'au to r i se  ce t te  in te rp ré ta t ion :  "chau f fé  -  feu  -

en fe r "  en  ra ' i son  du  t i t re  généra l  du  recue i I  duque l  Ia  nouve l le  es t  t i -

rée  e t  de  l ' énoncé  qua l i f j an t  l a  jeune  f i l l e :  "Ah ,  e l le  me tena i t  éve i l -

l é  ce t te  A lber t ine  d 'en fe r "  (pho t .  290) .

Comme 
' les  personnages,  1es  I  ieux  sub ' i ssent  des  t rans format ' ions ,  évo luent

avec  I 'ac t ion ,  la  chambre  du  jeune homme passe a ins i  d 'un  ordre  re la t i f

à un désordre profond (phot.  252) dêcr ivant,  d 'une certaine façon le

bouleversement provoqué par les événements ;  e l le retrouve un semblant

d 'o rd re  à  la  f i n  du  f i lm .

Ces d ' i f fé ren ts  espaces ,  top iques  ou  hé téro top iques  sont  re l iés

ent re  euX par  leS " in te r tOpes" ,  por teS,  fenêt res ,  COulOi rS ,  eSCal ie rS

e t  le  r ideau  c ramo is i ,  l u i -même,  f l o t tan t  en t re  l " ' ' i c i "  e t  l e  " là "  ou

l " ' a i l l eu rs " .  En  déve loppan t  un  peuron  vo i t  que  1es  por tes  peuven t  ê t re

mises  en  rappor t  avec  la  ca tégor je  :

communicat ionvs  incommun ica t ion ,

i l l us t ren t  le  carac tère  de  pr ison  de  la  ma json e t  posent  les  c lasses  :

p r i sonn ie r  vs  I  i b re

comme I 'a t tes te  no tamment  le  f ranch issement  du  por ta i l  à  la  f jn  du

f i ' lmrdans  un  grand bru i t  de  ver rou  qu 'on  l ibère ,  la  scène é tan t  vue  à

t ravers  les  bar reaux  d 'une fenêt re  ouver te .  La  por te  ind ique auss i  l ' im-

minence  du  passage ,  le  poss ib le ,  l e  permis  e t  l ' i n te rd i t  (pho t .199 '

178,  300,  370,  503)  man ' i fes tés  l ingu is t iquement  par  les  énoncés  :

"A lber t ine ,  e f f rayée au  bru i t  que ce t te  por te  vena ' i t  de  fa i re "  (305) '

" s i  ce t te  por te  n 'a l l a i t  pas  s 'ouv r i r  à  nouveau"  (pho t .370)  "seu lement



- 1,32 -

quand j 'a r r i va ' i  devant  la  te r r ib le  por te  des  parents  je  n 'osa i  p lus

f ranch i r  ce  seu i l  no i r  e t  béan t " .

Le  rô le  des  fenêt res  n 'es t  pas  moins  impor tan t  que ce lu i  des  por tes ,

f ron t iè res  en t re  les  topes  e t  les  hé téro topes  qu 'e l les  évoquent ,  e l les

sont  masquées par  des  r ideaux  ou  bar reaudées.  Ouver tes  e t  dévo i lées ,

e l les  permet ten t  I 'exerc ice  du  regard  ind isc re t  de  voyeur  du  spec ta teur
(pho t .  091 ,  393) .

S i  I ' esca l ie r  fac i l i t e  na tu re l lement  la  t rans i t i on  du  bas  vers  1e  hau t ,

e t  jnversement re t  se  pose comme para top ique par  exce l lence,  i1  j côn ise

auss i  l a  ca tégor ie  :

supér i  o r i  té vs  in fé r io r i té

En  e f fe t ,  c 'es t  du  hau t  de  l ' esca l ie r  que ' le  jeune  a r i s toc ra te  appara î t

(pho t .49)  en  même temps  que  ses  hô tes ,  l es  bourgeo is ,  p lacés ,  eux ,  en

bas .  Le  même scénar io  es t  recondu i t  au  photogramme 65,  lo rs  de  la  p re-

mière  rencont re  du  jeune homme e t  de  1a  jeune f i l l e .  Ce l le -c i  pour  ren-

dre  v is i te  à  son amant  es t  ob l igée de  "monter " .  Les  scènes euphor iques

se dérou len t  p resque tou jours  en  haut .  En sens  inverse ,  on  observera
que les  dép lacements  du  jeune homme,  au  début  de  l 'ac t ion ,  par t i cu l iè -

rement  dysphor ique,  s 'e f fec tuent  vers  le  bas ,  en  descendant  (phot .35  à

42 ,  48 ,  60 ,  61) .

Dans tous  ces  exemples  les  l ieux  sont  é t ro i tement  l iés  à  l ' ac t ion ,

au  déve loppement  nar ra t i f ,  j l s  n 'on t  donc  pas  qu 'une s imp le  fonc t ion  dé-

cora t ive  mais  p ra t ique,  leur  sens  es t ,  une fo is  de  p ' lus ,  leur  fonc t ion  e t

: t  ce sont les posi t ions relat ives des objets et  des personnages englobês
qu ' i1s  va lo r i sen t  e t  non  le  con t ra i re .  Ma ' i s  ces  rô les  son t ,  en  somme,

no t i f i és  par  le  con tex te  l i ngu is t ique  qu i  l es  dé te rmine .  I1  n 'en  es t  pas

de  même lo rsqu ' i l s  son t  "v ides" ,  c 'es t -à -d i re  
' l o rsqu ' i l s  

son t  l ' ob je t  du

p lan  lu i -même.

Le photogramre 233 découvre  I 'esca l je r  v ide  au  moyen d 'une vue p longean-

t€ ,  i l  es t  commenté  par  l ' énoncé :  "Ma is  n i  l e  lendemain ,  n j  1es  jou rs

su ivants ,  je  ne  fus  p ' lacé  auprès  de  Mademoise l le  A lber t ine" .  En 322 un

p lan ,  sans  commenta i re ,  mont re  l 'esca l ie r  sous  un  au t re  ang le .  I l  es t
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repr is  en  371. .  La  caméra  jns is te  sur  1a  rampe de fe r  fo rgé  e t  le  tex te

commente  :  "J 'écouta is  dans  ce  te r r i f ian t  s i lence qu i  pesa i t  sur  ce t te

maison endormie  e t  con f ian te ,  ce t te  chose hor r ib le . . .  s i  sa  mère  ne

s 'éve i11a ' i t  pas ,  s i  son  père  ne  se  leva i t  pas" .  Le  photogramme 375 don-

ne  un  p lan  d 'ensemble  su r  I ' ex té r ieu r  de  la  ma ison  su iv i  du  commenta i re  :

"Je  me f i s  à  ce la  p lus  ta rd ,  à  fo rce  de  v iv re  dans ' le  danger  d 'ê t re  su r -
p r i s ,  j e  me b lasa is " .390  es t  consacré  à  un  p lan  muet  su r  le  c ie l ,423

reprend l 'esca l ie r  sous  le  même ang le  que 322 e t  commente  :  "Ecoutez ,

c 'é ta i t  une  nu i t . . . " .  Pour  c lo re  ce t te  énuméra t ion ,  j e  c i te ra i  encore

le  photogramme 531,  vue p longeante  sur  les  pavés  de  la  rue ,  sous  la  fe -

nê t re  de  la  chambre  du  jeune homme e t  563 mont ran t  la  v ' i l l e  dans  le  der -

n ie r  p lan  du  f i lm .

Dans  la  su i te  de  l ' exposé ,  je  donnera i  des  s ign i f i ca t ions  à  ces  p lans i

la  d i f f i cu l té  de  le  fa i re  ma in tenan t ,  pour  ce r ta ins  d 'en t re  eux  au

moins ,  p rov ien t  jus tement  du  phénomène que j 'a i  no té  (page 8 l  ) ,  à  sa-

vo i r  que 1es  images se  donnent  comme des  s ign i f iés  dont  les  s ign i f ian ts

restent f lot tants;  on ne vo' i t  pas toujours imnédiatement à quoi  les rat-

tacher .  D 'au tan t  que  les  commenta i res  l i ngu is t ' i ques  ne  les  u t i l i sen t  pas

tou jours  comme ré fé ren ts ,  ne  cons t i tuent  pas  des  po in ts  d 'ancrage pour

leu r  inves t i ssement .  I l  es t  a lo rs  d i f f i c ' i l e  de  les  décoder .

Ma is ,  pour  ceux  qu i  p résenten t  une p lus  g rande au tonomie ,  on  peut  avo i r

recours  à  d 'au t res  poss ib i l i t és  d ' i n te rp ré ta t ion .  T ransgressan t  la  règ le

de la  c lô tu re  du  tex te ,  on  peut ,  pâF exemp' le  se  serv i r  de  la  symbol ique

cu l tu re l le  ou  psychana ly t ique.  Le  photogramme 344,  pour  m 'en  ten i r  à  ce

seu l  exemple r représen te  la  ma ison ,  vue  de  l ' ex té r ieu r ,  dans  un  p lan

d 'ensemble  e t  dans  une cont re -p longée assez  impor tan te  qu i  la  déséqu i1 i -

b re ,  g ross i t  la  par t ie  in fé r ieure  du  bâ t jment .

Le djct jonnaire des sjrnboles interprète la maison comme :  "sSnnbole de

la  fémin i té ,  avec  le  sens  de  re fuge,  de  mère ,  de  pro tec t ion ,  de  sens  ma-

te rne l " .  Ma is  vue  de  I ' ex té r ieu r ,  en  passan t  de  1 'eng loban t  à  l ' eng lobé ,

e l le  représente ,  tou jours  d 'après  la  même source  :  " l ' ex té r ieur  de  la

ma ison ,  c 'es t  l e  masque  ou  I ' apparence  de  l ' homme"  (1 ) .  Auque l  cas  la

(1 )  D ic t ionna i re  des  symbo les ,  op .  c j té .
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r e l a t i on

Ta i  son  + - - - - - - ->  commenta i re

ne  conce rne  pas  seu lemen t  l es  qua l i f i ca t i f s  :  "endorm ie  e t  con f i an te "

c lonnés  pa r  l e  commenta i re rma is  auss i  l e  rô le  de  décep teu r  j oué  pa r  l e

Jeune  ho rnme dans  sa  re la t i on  avec  ses  hô tes ,  c ' es t -à -d ' i r e  pa r  dé f i n i t i on

l e  r ô Ie  de  I ' ac teu r  "masqué " .

La  fonc t i on  des  l i eux ,  du  seu l  po ' i n t  de  vue  na r ra t i f  es t  en  ré -

sumé  so i t  ac tan t i e l l e ,  so i t  i nd i c ' i e l l e .  Dans  l e  p rem ie r  cas ,  i e  veux

d i re  qu ' i l s  se  compor ten t  con rne  des  su je t s  ou  des  ob je t s  capab les  d ' i n -

t ég re r  des  f onc t i ons ,  c ' es t - à -d i r e  des  "ac tan t s " .  Dans  I ' au t re ,  i  l s  as -

su ren t  une  couve r tu re  i nd i c ie l l e  de  l ' o rd re  du  p rog ramme na r ra t i f ,  à

l ' ac t i on  ou  à  ce r ta ins  rô les ,  dé te rm inan t  t an tô t  un  anc rage  h i s to r i que ,

tan tô t  un  env i ronnement  aspec tue l .

r -eS êxêmples  re tenus  e t  leur  in te rpré ta t ion  permet ten t  de  c lasser  les

l ieux  en  deux  ca tégor ies  :

autonomes vs dépendants

reur  fonc t ion  es t  essen t ie l l ement  ac tan t ie l l e  s ' i l s  son t  au tonomes,  ' i n -

d ic ie l le  dans  le  cas  cont ra i re .  re î î i l t iË î iou5ours  "v ides" ,  ne  iôn-
l@'1

t iennent  pas  d 'ac teurs  an thropomorphes.  I l s  fonc t ionnent  pour  eux-mêmes

et  par  eux-mêmes e t  va len t  p lus  qu 'eux-mêmes, ' i l s  son t  des  symbo les ,

les autres s ' intègrent généralernent dans les structures environnantes.

L  ' espace  f  a ' i t  donc  pa r t i e  de  I  ' a c t i on  à  deux

so i t  en  qua l i t é  de  déco r ,  so i t  en  qua l i t é  d ' ac tan t

es t  a lo rs  cons idé ré  comme un  i ndex ,  ana logon  ac t i f

des syntagmes ou icôtaxèmes,

I l  es t  par t ie  p renante  dans  la  fo rmat ion  d 'e f fe ts  de  sensr lo rsque, t rans-

cendrn t  son  rô le  d ' i ndex ,  i l  dev ien t  sy tnbo l ique ,  i côphor ique  ou ' i cônym' i -

t i t res  au  mo ins :

ou  de  préd ica t  I  I

ou  pass i f .  fo rmant
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que .  Ma is  dans  tous  les  cas ,  ex t rad iégé t iquement  par lan t ,  i 1  réa1 ise

des  ind ices  in ten t ionne ls .

Les  va leurs  sémant igues  qu 'on  a t t r ibue  sont  donc  dénota t ives  s i
--&-3--,! i% ':,-=*-:;;:*

on env isage les  ob je ts  sous  1 'ang1e de  leurs  fonc t ions  qu i  en  sont .en
sorme, les  t ra i t s  per t inen ts ,  pa r t ies  d 'ob je t ,  ob je t  ou  ensemble  d 'ob -
jets permettant au spectateur de reconnaître innnédiatement qu' i1 se

t rouve  à  I ' i n té r ieu r  ou  à  l ' ex té r ieu r ,  dans  un  sa lon ,  une  sa l le  à  man-
ger  ou  une chambre  à  coucher .  E l les  sont  connota t ives ,  peuvent  ê t re  qua-

l i f i ées  de  "v i r tuème soc ia l i sé "  lo rsque  comme le  déc la re  R .  Mar t in  c i -

tan t  B .  Po t t ie r :  l eu r  ac tua l i sa t ion  es t  " l i ée  aux  fac teurs  va r iab les

de  la  commun ica t ion"  (1 ) .

Dans l 'exemple  de  la  fenêt re  bar reaudée,photograr rnes  558/559r1 'e f fe t  de

sens  dénoté  es t  "dé fenses" ,  connoté  "p r ison" .

0n  peut  é tab l i r  des  parad igmes recouvrant  des  c lasses  de  fonc-

t ' ions ,  so i t  pour  la  fonc t ion  "dé fense"  1es  ob je ts  :  por tes ,  fenêt rès ,

bar reaux  e tc .  que le  réa l j sa teur  cho is i t  de  fa i re  appara î t re  en  te l  ou

te l  endro i t .  Se lon  qu 'un  au t re  ob je t  se  t rouve "en  deçà"  ou  "au-de là"

ou  "de  par t  e t  d 'au t re"  "sur "  ou  "dessous"  de  l 'ob je t  ac tua l ' i sé ron  com-

pose un  syn tagme spat ia l  dont  le  sens  es t  la  re la t ion  or ien tée  par  la

pos i t i on  re la t j ve  des  ob je ts ,  l eu r  h ié ra rch ie .

L 'énoncé  v i sue l  :

ob jet  A +

forme en 02?

échecs  .

ob je t  g  +  re la t ion  spat ia le  +  re la t ion  fac tue l le  +  ob je t  C

le  syn tagme v isue l  :  adversa i re  ou  par tena i re  jouant  aux

(1 )  R .  Mar t i î ,  op .  c i té ,  page  91 .
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( icôrème al  + a2 + an + icôrème bl  + b2 + bn + icôrème cI  + c2 + cn)
(Rs .  R f )

( i cô taxèmeA + icô taxèmeB + icô taxèmeC )
( re ' l a t ion  spa t ia le  -  re la t ion  f  ac tue l  l e )

0n  no te  la  coprésence des  joueurs  cond i t ionnée par  C,  les  un i tés

A e t  B  sont  de  même type,  B  é tan t  na tura l i sé  par  i côphor isa t ion .

La  re la t ion  spat ia le  se  dé f in i t  comme " rapproché"  " face  à  face" .  La  re -

la t jon  fac tue l le  comme ac t iv i té  lud ique,  son absence dé f in i t  un  syn tagme

descr ip t i f .

I l  su f f i t  de  remplacer  A  par  D ou  E,  B  par  F  ou  G,  C par  l ' l  ou  I ,

Rs  par  Rs l  e t  R f  par  R f l  ou2dans  cer ta ines  cond i t i ons l l ' un  ou  I ' au t re

seu lement  de  ces  te rmesypour  ob ten i r  des  syn tagmes ou  des  énoncés  v isue ls

d i  f férents .

Par  exemple  r rC i r  par  jeu  de  car tes  ou  ass je t te ,  ou  Rs par  Rs l  cô te  à  cô te ,

Rf  par  Rf l  :  "manger"  e tc .  . .

Nar ra t i vement  par lan t ,  i l  fau t  auss i  que 1es  rô les  ac tan t je ls

so ' ien t  opposab les  e t ,d iscurs ivement  rque 1es  rô les  thémat iques  so ien t

ac tua l i sés  dans  des  parcours  f igura t i f s  ou  des  iso top ies  de  même va leur

conf  igura t ' i ve .

Tous  les  au t res  é léments  pass j fs ,  b ien  qu ' in ten t ionne ls  appar t iennent  à

la  couver tu re  ind ic ie l le  des  prograrnmes d iscurs i fs .

Les  re la t ions  spat ia les  é lo igné/ rapproché,  cô te  à  cô te ,  face  à

face ,  superposé e tc . ,  comme les  re la t ions  fac tue l les  ou  leur  absence

cond i t ionnent  I 'ex is tence même du syn tagme.

Mon propos  dans  ce  chap ' i t re  n 'es t  pas  d 'appro fond i r  une ana lyse

sémio t ique de  l 'a rch i tec tu re  spat ia le ,  ma is  de  je te r  un  regard  sur  la

s t ruc tu re  e t  l a  s ign i f i ca t ion  g loba le .
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Toute fo is  en  a f f i rmant  le  rô le  nar ra t i f  des  ob je ts  en  cause,  en  1es  po-

sant  comme des  "ac tan ts" ,  en  les  méd ia t i san t  par  des  re la t ions  spat ia -

les  e t  fac tue l les ,  i l  appara î t  b ien  qu ' i l sne  p rennen t  sens  qu 'en  fonc-

t ion  de  1 'usage  qu i  en  es t  fa j t ,  du  fa i re  qu ' i  s ' y  dérou le "  (1 ) .

3-I-I-2 : Les objets

Les  ob je ts  fon t  par t ie  in tégran te

quest ion  dans  ce  chap i t re  sont  tou jours

le  met teur  en  scène.  Non seu lement ,  i1s

t ion d 'objets 
**k j : . -s,  

mais à tenir

t ionner comme des symboles.

R .  Bar thes  e t  l a  sémio log ie  de  la  s ign i f i ca t ion  on t  b ien  mont ré  que  tous
' les  

ob je ts  pouva ien t ,  en  dern iè re  ana lyse ,  s ign i f i e r  que lque  chose ,  s i -

non ind iv idue l lementdumojnsco l lec t j vemenf f i i ed iun
' rtlt:(A; m p.rt- oo'iê- pêniËË ôu. io,l" -fônôî'iln--5'iôn ir i ante, comme

de l ' espace .  Ceux  don t  i l  es t

" remarquab les" ,  foca l  i sés  par

sont  appe lés  à  rempl i r  leur  fonc-

des  rô les  nar ra t i f s  e t  à  fonc-

ce l le  des  l ' i eux ,  es t

Au to ta l  peu d 'ob je ts

é t ro ' i tement  l ' i ée  à  I  'usage qu i

son t  p r i v i l ég iés  par  la  m ise

répar t i t  en  deux  ca tégor ies  :

en  es t  fa i t .

en  scène  dans  le  R i -

deau Cramo, is i ,  on  les

ob je ts  m i  I  j t a j res  vs  ob ie ts  c i v i  l s

Les  premiers  comprennent  p r inc ipa lement  l ' un i fo rme du sous- ' l i eu tenant ,

son armement  (po ignard ,  p ' i s to le t ) ,  une car te  géograph ique a f f i chée sur

le  mur  de  la  chambre ,  une tap isser ie ,  j côn isée en  441,  représentan t  des

cheva l ie rs  en  armes,  parmi  ' lesque ' l s ,  
dans  son désar ro j ,  1e  jeune homme

semble  ven i r  se  ré fug ie r  au  moment  de  la  mor t  de  sa  maî t resse  (phot .  441) .

Parce  que ' les  
ob je ts  sont  mis  en  scène à  cer ta ins  moments  de  l 'ac t ion  e t

(1)  M.  Hammad,  S.  Arango,  E.  de Kuyper ,  E.  Poppe,  L 'espace du séminai re
in  Communicat ions n"  27,  Par is ,  Seu11,  L977,  pages 28/54.

(2)  l : - la . !19t ,  l re  degrÉ 4éfo  Ce 1 'Ecr i tu re ,  Par is '  Gonth ier ,  Seu i l ,
1963,  E léments  de sémio log ie .



-138-

à cause de

commenter,

l i sen t .

0n  a  pu  appréc ie r  le  rô le  ac tan t ie l  de  I 'un j fo rme.  Les  éperons  quant  à

eux ,  cons t i tuen t  une  p ' ièce  par t i cu l jè rement  r i che  de  s ign i f i ca t ions .  S i

on  accep te  qu ' i1s  symbo l i sen t  la  "cheva le r ie " :  on  sa i t  que  "couper

1es  éperons" ,  c 'es t  dégrader  le  cheva l ie r  e t , ' i nversement ,  que  1es  chaus-

ser  à  que lqu 'un ,  c 'es t  l e  fa i re  cheva l ie r .0n  leu r  a t t r i bue  a lo rs  le  rô -

le  d 'opposants  dans  le  p rogranrne nar ra t i f  " jeu  d 'échecs"  va lan t ,  par

métaphore ,  pour  le  p rograrnme " t ransgress ' ion"  en t ie r .  Le  p is to le t  appar -

t jent  au même ensemble,  joue le même rôle au photogramme 320, lorsque,

par  un  ges te  malencont reux ,  le  jeune homme renverse  1e  pe t i t  guér idon

sur  leque l  i l  es t  posé avec  d 'au t res  ob je ts  qu i  rou len t  à  te r re .  L 'a rme

para î t  devant  la  scène,  symbol isan t  le  renversement  des  va leurs ,  dé-

brayant  1e  programme "soumiss ion"  e t  in i t ia l i san t  ce lu i  de  la  t ransgres-

s ion i  on  passe  de  la  loyau té  à  la  t rah ison .

Non moins  symbol ' ique  es t  1e  po ignard ,  en  par t i cu l ie r  dans  la  man ipu la t ion

qu i  en  es t  f  a ' i te  aux  photogrammes 290 e t  su  jvan ts .  Assoc ' ié  à  I 'obsess ion

de la  cha i r  :  "Je  reSta js  à  me ronger ,  à  m 'ag i te r  comme un l ionceau dans

sa  cage . . .  quand  je  sen ta ' i s  au tour  de  mo i  la  cha i r  f ra îche"  e t  "Eh  b ien  !

un  so j r  que  je  ve j l l a i s  à  la  lampe,  non  pas  pour  me d is t ra i re  de  l ' un i -

que  pensée  qu i  m 'obséda i t  ma is  pour  m ' ieux  m 'y  rep longer . . . "  I l  p rend

rang parmi  les  ob je ts  pha l l iques .

I l  res te  à  évoquer  1a  pos j t i on  p r i v i l ég iée  des  "bo t tes "  de  l ' o f f i c je r ,

p résentées  au  premier  p lan  en  26 ,272,  repr ises  en  341 e t  su ivants .

Me référant au dict ' ionnaire des symboles,  pour les mêmes raisons que pré-

cédernment ,  pa rce  que  ce  s ign i f i é ,  s i  i ' ose  d i re  a  beso jn  d 'un  s ign ' i f i an t

je  I  i s  :  "Se lon  des  psychana ' l ys tes  (Freud,  Jung)  1e  p ied  aura i t  auss ' i

une  s ign i f i ca t ion  pha ' l l i que  e t  l a  chaussure  se ra i t  un  symbo le  fémin in .

I  ' u t j  I  i sa t ion  qu i  en  es t

en les mettant en rapport

fa i te  à  ces  moments- là ,  on  peut  1es

avec  les  s i tua t ions  qu i  les  ac tua-
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Qpposés  aux  armes e t  à  l ' équ ipement  mi l  j ta i re  du  jeune honrne,

le  cou teau  de  cu ' i s ine  e t  l e  v io lon  du  père  de  la  jeune  f i l l e  semb len t

b ien  dér i so j res .  Ma is  par  con t re  dans  les  ob ie ts  c i v i l s , ' l a  lampe e t

le costume de I  a jeune f  j  l  le mér ' i tent  quelques commentaj"ôt-*

La  première ,  tou jours  d 'après  le  d jc t ionna i re  des  symboles ,  représente

(1 )  I ' homme.  En  su ' i van t  son  évo lu t jon  dans  la  m ise  en  scène '  on  s 'aper -

ço i t  qu ,e l le  passe du  t ro is ième p lan  au  photogramme 032,  au  deux ' ième en

193 ,  pour  cu lm iner  en  343  après  la  v i c to ' i re  du  héros .  E l le  tend  ensu i te

à  d ispara î t re rpour  ne  p lus  man i fes te r  que son ombre  en  518 e t  te rmjner ,

dans  la  su j te  ch rono log ique  du  f i1m,  sa  ca r r jè re  sous  la  fo rme d 'un

bougeo i r  é te in t  en  541 e t  d 'un  réverbère  v ' ide  en  001.  E l le  es t  man i fes-

tement  é r igée en  symbole  e t  déve loppe ses  s ign i f i ca t ions  en  para11è1e

avec  l 'évo lu t ion  du  jeune homme.  Je  reprendra i  ce t te  f igure  un  p-eu  p lus

lo in .

Aux ' ,bo t tes"  du  jeune o f f i c ie r  s 'opposent  le  chapeau e t  ses  rubans  de

la  jeune  f i l l e .  En  e f fe t ,  dès  qu 'e11e  para î t  en  scène ,  on  la  vo i t  sus -

pendre  sa  co i f fu re  à  une pa tère  dans  l 'en t rée  (phot .  65) .  Me repor tan t

à  S .  Freud commentant  un  rêve ,  ie  l i s  :  " le  chapeau do i t  (2 )  ê t re  un  or -

gane gén i ta l  mâ le  avec  son cent re  d ressé e t  ses  deux  cô tés  qu i  pendent " .

0 r ,  ce t  ob je t  es t  l ' un  des  mot j fs  p r inc ipaux  de  la  scène de  la  rencont re

des  deux  jeunes  gens .

0n  remarque a lo rs  que d 'en t rée  de  jeu ,  un  symbole  fémin in  es t  a t t r ibué

au  jeune  homme,a ' lo rs  qu 'un  symbo le  mâ le  l ' es t  à  la  ieune  f  i l l e '  Je  m 'en

t jendra i  à  ces  que lques  exemples  pr is  parmi  d 'au t res  non moins  impor -

tan ts  comme le  ver re  (phot .  100 e t  su ivants )  qu i  :  "su f f i t  à  carac tér i -

ser  une cer ta ine  a tmosphère  bourgeo ise  e t  feu t rée"  (3 ) '

comme les  l jeux ,  les  ob ie ts  peuvent  cons t i tuer  la  mat iè re  p r inc ipa le

d 'un  p lan ,  comme eux , ' i l s  son t  sa is i ssab les  à  des  degrés  d 'au tonomie  d i -

ve rs  e t  j ouen t  des  rô les  nar ra t i f s ,  ac tan t ie l s  ou  ind ic ie l s '

(1 )  D ic t ionna i re  des  symbo les ,  op .c i té

(2 )  S .  F reud ,  L ' i n te rp ré ta t iOn  deS rêves ,  Par i s ,  PUF,1973 ,  page  309 .

(3 )  Revuedes Le t t res  Modernes ,  Par is ,  M ' inard ,  1974 '  A ' V i rmaux ,  L 'adap-
1s3 /173 .tat  i  on f f i  "R ideau Cramois i " ,  Pages
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I l s  par t i c ipen t  donc  so i t  à  la  décora t ion ,  so i t  à  l ' ac t jon  e t  fonc t ion -

nent  comme des  symboles ,  ma is  seu ls  que lques  uns  rempl issent  les  deux

dern ie rs  rô les .

Les  "ob je ts "  fo rment  des  parad igmes d 'où  le  réa l i sa teur  t i re  les

é léments  cons t i tu t i f s  des  syn tagmes v isue ls  du  p rocès  i côn ique .qu ' i1

ac tua l i se .  En in tégran t  fo rmel lement  le  jeu  d 'échecs  dans  1a  f igure

précédenrnent analysée, on voi t  que le syntagme est composé de l 'é lément

spat ia l  :  " face  à  face"  e t  de  l 'é lément  ins t rumenta l  jeu  d 'échecs  corn îe
je  I ' a j  d i t  p lus  hau t .

Res te  à  vo i r  que l le  p lace  occupent  les  ê t res  v ivan ts  de  ce  sys tème.

3-1-1-3  :  Les  ê t res  v ivan ts

0n re lève  la  p résence de  deux  an imaux :  un  o iseau dans  sa  cage

e t  un  cheva l .

Je  n ' i ns is te ra ' i  pas  su r  I ' é ta t  de  "cap t ' i v i té "  de  I ' o ' i seau ,s igna l  an t

qu ' i1  se  man i fes te  p lus ieurs  fo i s  dans  I ' ac t ion .  La  cage  es t  m ise  en  ve-

de t te  au  photogranme 173,  1es  p ia i l lements  du  vo la t j le  en  220,  i l  repa-

ra î t  en  414 e t  en  557; ' lo rsque 1e  jeune homme s 'échappe de  la  ma ison.  0n

rés is te  d i f f i c i l ement  à  la  ten ta t ion  de  la  rapprocher  de  la  "cage  d 'es -

ca l  i e r " .

I l  sera i t  sans  doute  exagéré  d 'accorder  la  va leur  d"Tmpétuos i té  du  dé-

s ' i r "  que confère  au  cheva l  le  d ic t ionna i re  des  symboles .  I l  fa i t  par t ie

de  la  couver tu re  ind ic ie l l e  du  rô le  thémat ique  de  I ' o f f i c ie r  e t  concerne

son moyen de  dép lacement rqu ' i1  aspec tua l i se  d 'une cer ta ine  man ière .

Quat re  ê t res  humains  seu lement  sont  i côn isés  dans  le  "R ideau Cramois ' i "  :

l e  jeune  homme,  la  jeune  f i l l e  e t  ses  paren ts ;  un  c jnqu ' ième,  le  co lone l

de  la  v i l le ,  ami  du  héros  es t  l ingu is t iquement  évoqué au  photogramme 553

"J 'ava ' i s  un  ami ,  l e  co lone l  de  la  v j l l e . . . "  Le  rô le  de  ce  personnage  a

é té  in te rpré té  p lus  haut  dans  l 'ana lyse  nar ra t i ve .

L ' impor tance inéga le  des  rô les  ac tor ie ls  peut  se  mesurer  par  la  durée

de leur  p résence en  scène d 'une par t  e t ,  d 'au t re  par t ,  par  rappor t  à  la

3s l  
qu ' i l s  occupent  respec t ivement  dans  1a  pro fondeur  du  p ' la teau.  Le
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t ab leau  c i - dessous  me t  en  év idence  1e  rappo r t  h i é ra r ch ique  qu i  l es  l i e

l es  uns  aux  au t res  de  ce  po in t  de  vue .  S i  l e  j eune  homme es t  en  scène

pendan t  p l us  de  25  m inu tes  su r  l a  du rée  t o ta l e  de  42  m jnu tes , so i t  p l us

de  l a  mo i t i é  du  t emps ,  1a  mère ,  en  revanche  ne  pa ra î t  guè re  p l us  d ' un

qu ' i nz ième du  temps  to ta l ,  1e  pè re  guè re  p ' l us .

personn ages

profondeur

le r  p l  an

Zème p lan

Jeune
homme

J eune
f i l l e

pere

40"

mere

30"14 '

5 ' ? ,2 ' ,

I '

7 '

3ème p lan 1 'I '4 '6 ' ,

TOTAL 25'

I l  sera i t  in té ressant  de  se  l i v re r  à  une é tude morphopsycho log ' i -

que des  personnages se lon  la  méthode de  L .  Corman (1)  par  exemplere t  d '

é tab l i r  des  re la t jons  en t re  le  ca rac tè re  donné  par  l ' ana lyse  du  v isage

des  ac teurs  e t  ce lu ' i  que  le  rô le  ac to r je l  l eu r  a t t r i buera f in  d 'appréc ie r

comment  la  mise  en  scène e t  le  jeu  réuss issent  à  masquer  ou  à  a t ténuer

les  écar ts  nécessa ' i res  en t re  ces  deux  ins tances .

Un au t re  t ra i t  des  personnages es t  leur  ombre .  Le  phénomène do i t

ê t re  m js  en  rappor t  avec  ce lu i  des  re f le ts  dans  les  m i ro ' i r s .  L 'ombre  du

jeune homme se  pro f i le  au  photogramme 53 sur  la  por te  de  la  chambre  des

paren ts  qu i  commande ce l le  de  1a  jeune  f i l l e rsa  fu tu re  maî t resse ,  on  la

re t rouve  aux  pho togrammes 173 ,189  e t  270 .  Ma is  cu r ieusement  1a  jeune

f j l l e  en  es t  p ra t iquement  dépourvue ,  su r tou t  au  débu t  de  I ' ac t ' i on .0n

s 'en  rend b ien  compte  en  comparant  1es  photogrammes 53 e t  66 /67 .

Sans vou lo i r  donner  de  s ign i f i ca t jon  à  tou t  p r ix ,  on  peut  quand même

proposer  au  moins  deux  in te rpré ta t jons ,  
' l a  p remière  en  re la t ion  avec  la

mor t  de  la  jeune  f i l l e ,  l a  deux ième avec  le  t i t re  même de  la  nouve l le ,

3 '4 '19 '

I

:

$

(1 )  L .  Corman,  Nouveau Manue l  de  morphopsycho log ' ie ,  Par is ,  S tock ,  1966.
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,  0 .  Rank note '  r rdraprès p lus ieurs  croyances,  ce lu i  qu i  ne pro je t te  pas
l
i  d 'ombre  do i t  mour i r "  (1 )  e t  " le  doub le ,  dev ien t  un  mo i  opposé  qu i ,  te l

qu ' i ' l  appara î t  sous  la  fo rme d f  Df i6G; représente  la  par t ie  pér issa-

b le  e t  mor te l le  dé tachée de  la -peFto f i ; i i té  p résente  ac tue l le  qu i  1a
répud ie " .

Je terminerai  cet  aspect de mon étude en revenant sur f  interpré-

ta t ion  que j 'a i  donnée des  bo t tes  e t  du  chapeau.  La  man ipu la t ion  de  ces
ob je ts ,  assoc iée  à  d 'au t res rcomme la  c i r cu la t ion  p ieds  nus  de  la  jeune

f i l l e  dans  la  ma ison  (160 ,  341 ,  388 ,  430)  ou  son  ac t i v i té  agress ive  e t
vo lon ta i re ,  p rovoca t ion  de  I ' o f f i c ie r  au  cours  du  repas ,  v i s i te  dans  sa
chambre ,  opposée à  la  pass iv i té  du  jeune homme qu i  no ie  son impat ience

dans  l ' i v resse  a lcoo l ique ,  permet  d ' i l l us t re r  le  thème l i t té ra ' i re  du

d9l j f f : .  En ef fet ,  le comportement de chacun des deux acteurs est  ambi-
gu  vo i re  amb iva len t .  C 'es t  ce  que  reconna î t  J .  Boucher  lo rsqu ' i l  éc r j t  :

"1e  dandysme es t  man i fes té  tou t  au ' long  du  R ideau Cramojs j ,  p résent  à

la  fo is  chez  les  p r inc ipaux  personnages,  Barbey ,  Brossard  e t  A lber t ine
qu i ,  tous  t ro i s  obé issen t  à  son  code ,  vo lon té  de  d jss imu la t ion ,  fo rce

et  p ro tes ta t ion  cont re  la  méd iocr i té  du  monde,  na ture  ambiva len te  vo i re

hermaphrod j te "  (X) .

Dans ces  cond i t ions ,  on  peut  comprendre  pourquo i  un  symbole  fémjn in  es t

a t t r ibué  au  jeune homme e t  pourquo i ,  au  cont ra i re ,  1a  jeune f i l l e  es t
p résentée  dans  un  env i ronnement  pha l l ique .

Dès lo rs  une première  in te rpré ta t ' ion  du  t i t re  de  I 'oeuvre  :  le  R jdeau

cramois i  v isera j t  à  p résenter  I 'ob je t  comme la  f ron t iè re  f rag i le  en t re
.l-

ces  deux  un ivers  mâle  e t  femel le .  T raversant  tou t  le  réc i t  on  pour ra  le

comprendre  comme le  symbole  à  la  fo is  de  la  d iss imu la t jon  -  on  se  cache

ou se  masque der r iè re  un  r ideau,e t  de  lu  t .n tu t i iFFpasser -de  I 'au t re
È*:::::;Æ-

cô té  en  répud ian t  ses  va leurs  na tu re l les  e t  cu l tu re l les .

A  t ravers  1 'ana ' l yse  du  cont inuum du premier  degré ,  j ' a i  pu  met t re

en p lace  e t  va lo r iser ,  sub jec t ivement ,  un  cer ta in  nombre  d 'é léments  cons-

(1 )  o .  Rank ,

(2) BoucHER
Don Juan e t  le  doub le ,op .  c ' i té page s 57 et  7 4 .

Mont réa l ,  Un ivers i té  du  Québec,  1976.(J .  ) ,  Les  D iabo l  i ques .
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t i tu t i f s ,  semb le - t - j l  d 'une  parad igmat ique .  Le  mot i f  :  " j eu  d 'échecs ] f

e t  beaucoup d 'au t res  me semble  fo rmer  un  syn tagme icôn ' ique,  rassemblan t

des éléments commutables,  co-présents et  de même typerà condi t ion que

1 'on  prenne en  compte  la  pos i t ion  des  é léments .

J 'en tends  b ien  que 1e  syn tagme icôn ique es t  généré  par  des  pos i t ions

comme ce l les  que  j ' a i ' i nd iquées  e t  l ' ad jonc t ion ,  j €  devra is  d i re  I ' j n -

t roduc t ion rdans  le  " l i eu"  qu 'e l les  c réen t ,d 'é léments  de  même type .  Ce

dern ie r  te rme do i t  se  dé f  in  j r  i c i  conme :  é : lément  cohérent  dans  1 'espa-

ce  in i t i a l ' i sé .  L 'ensemble  p rodu jsan t  un  parcours  v j sue l  cohéren t ,  don t

l. .9g9g9gggn'est eas_ .f*T:gqS*-_llÉgife,mais l ié à certains phénomènes

percept i f s  dé f in is  p lus  haut ,  à  cer ta ins  compor tements  psycho log ' iques

du spec ta teur .

3-L-2 : Le deux ième degré ,  la  p r jse  dS vues

Pour former la mat ière du premier degré la caméra procède à son

"découpage"  dans  1e  temps e t  dans  1 'espace.  Ma js  son ac t ion  ne  v ise  pas

seu lement  à  donner  ce t te  " fo rme"  à  ce t te  "subs tance" ,  e1 ' le  p rodu i t ,  e1 ' le

auss i  des  "e f fe ts  de  sens"  que je  va is  ten ter  de  dégager .  D 'au t re  par t ,

quand je  ' les  
aura i  j so lésr je  ver ra i  éga lement  comment  i l s  s 'o rgan isent

du po' int  de vue systémat ique.

Le  deux ième degré ,  ce lu i  de  )a  p r i se  de  vues ,  en  f i xan t  su r  la
pe l l i cu le  e t  dans  cer ta jnes  cond i t i ons  des  "zones"  du  p la teau  qu i  I ' j n -

té ressen t  es t  l e  l i eu  vé r i tab le  de  la  réa l i sa t ion  i côn ique ,  de  sa  p ro -

duc t ion .

La  caméra  y  mont re  tou t  ce  que I 'on  ne  pour ra i t  " jama ' is  vo i r  dans  la

réa l i té ,1es  choses  te l les  que  1e  g ros  p lan  nous  les  mont re ,  vues  pour

a ins i  d i re  au  mic roscope"  (1 ) .

"G. râce  au  p lan  de  dé ta i l  par t i cu l ie r ,  à  la  perspec t ive  par t i cu l iè re  du

cadrage,  ce  qu i  appara î t  en  premier  l ieu  sur  I ' image c 'es t  la  vo lon té

(1 )  Bè la  Ba ]azs ,  L 'espr i t  du  c inéma,  Par i s ,  Payo t ,  1977 ,  page  138 .
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d '  in te rpré ta t ion  sub jec t ive  du .met teur  en  scène" .

3 -1-2-1  :  Le  cadre  e t  le  cadrage

Le "cadrage"  es t  une opéra t jon  sé lec t jve ,  on  ne  pré1ève jamais

qu 'une par t ie  du  cont inuum.  La  ra ison de  ce t te  opéra t ion  "métonymique"
s 'exp l ique  de  deux  man iè res lse lon  la  na tu re  de  I ' espace  à  f j lmer .  0u
bien c 'est  un . rg*.g, . i l l l . j . j " : l  ,  de studio,  comportant des décors cons-
t ru i ts  e t  j l  f r t  U ien  ser re r  l ' image fau te  de  la isser  appara î t re  les
ar t i f i ces ,  l es  cou l i sses  ou  l ' envers  du  décor ,  ou  b ien  1 'espace  es t

"na ture l "  e t  " tou t  p rendre"  rev iendra j t  à  fa i re  des  images "bavardes"
'r9-:æ

ou "paras i tées"  par  tou tes  sor tes  de  bru i ts  ou  d 'acc idents  p rovoqués2

so i t  pa r  la  techno log ie  des  appare i l s ,  so i t  pa r  f  imposs jb j l i t é  de  con-
t rô le r  tou t  I 'espace du  cadre .  I l  permet  donc  sur tou t  de  no t i f ie r  des
ob je ts ,  de  poser  un  po in t  o r ig ine  de  la  lec tu re  de  I ' i cône .
A  ce t te  d imens ion  spa t ' i a le ,  j l  conv jen t  d 'a jou te r  le  temps ,  ou  la  durée
de  la  p r i se  de  vues .  t l l e  es t  l i ée  à  beaucoup  de  fac teurs ren  rappor t
avec  la  compétence percept ive  du  spec ta teur  e t  avec  I ' i n té rê t  susc i té
par  f  image .  Ces  p rob lèmes ,  b ien  en tendu ,  se ron t  dé ta i1 lés  p lus  lo in .

3-I-2-2 :  Caméra object ivé et  caméra subject ive

0n a  avantage,  pour  appréc ie r  les  e f fe ts  de  la  caméra  sur  la  ma-
t jè re  du  p remie r  degré  e t  l es  modu la t ions  qu 'e l le  lu i  impr ime,à  d is t in -
guer  deux  types  de  p r i ses  :  l a  p r i se  de  vue  ob jec t i ve  e t ' l a  p r i se  de  vue

subject  i  ve .

Lo rsque  la  caméra  es t  "ob jec t i ve "  comme je  l ' a i  d i t ,  e l l e  remp lace  I ' oe i l

du spectateur qui  :  " r .  df f i i l . ra i t  du corps,  pédonculé,  baladeur,  c i r -
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cu lan t  hors  de  son  po in t  d 'a t tache  e t  tou te fo is  re l ié  à  lu i "

E .  Mor in  (1 ) .

Dans  ce  cas ,  e l le  es t  tou jours  ex té r ieu re  à  l ' ac t ' i on  qu 'e l le  eng lobe .

Dans I 'au t re  cas ,  la  sa js ie  es t  d ' i te  "sub jec t ive"  parce  que le  spec ta-

teur  par tage  l i t t é ra lement  le  champ v jsue l  de  1 'ac teur  (2 ) .

Le  R ideau Cramois i  ne  compte  que que lques  minu tes  de  caméra  sub iec t ive ,

à  pe ine  p ' lus  d 'un  v ing t ième de  la  durée  to ta le  du  f i lm .

Les  photogrammes I4L /L42,143 en  fourn issent  un  exemple .  Le  regard  du

jeune homme su i t  les  mouvements  des  mains  de  la  jeune f i l l e  le  long de

1a  1ampe,  pu is  se  d i r ige  ensu i t .e  ve rs  e l le .  141  es t  un  p lan  ob jec t i f ,  l a

pr ise-es t  eng lobante  en  T42,  en  I43re l1e  es t  eng lobêe.  La  pos i t ion  ou

spec ta teur  par  rappor t  à  I 'ac t ion  change.

C 'es t  auss i  l e  cas  en  158 .  C 'es t  encore  la  jeune  f j l l e  qu ' i1  regarde ,

comme le  p rouve  la  d ispos i t i on  des  conv ives  au tour  de  la  tab le  (pho t .

133) .  230,  233 sont  éga lement  sub jec t ' i f s rde  même que 275 |  1e  héros

regardan t  en  d i rec t ion  du  mi ro i r , ' l e  spec ta teur  par tage  son  "coup  d 'oe i l "

Ma is ,  par  cont re ,  ma lgré  1 'apparence,209 ne  cor respond paS à  une caméra

sub jec t i ve ,pu isque  1e  cadrage  passe  d 'un  p lan  rapproché  po j t r i ne  à  un

gros  p lan ,  ce  qu 'aucun  oe i l  huma in  f i xe ,  regardan t  un  ob je t  l u i -même

f  i xeTne  saura j t  réa l  j se r .

Le travai l  des p1ans1ôf lnoncé aux photogrammes 479 et  su' ivants;  est  part ' i -

cu l  iè rement  suggest i f  .  Le  réa l  i sa teur icôn ise  le  t roub le  in té r ieur  du

jeune homme par  un  f1ou,  express ion  d 'un  ver t ige ,  pu is  par  un  re tour  à

l ' é ta t  no rma l .  L 'ang le  de  p r i se  de  vues  (p1ongée  en  481 . )  co r respond  à

ce lu i ,  sub jec t i f ,  de  la  con t re -p1ongée  en  379 .  En  482  la  caméra  rev ien t

à  I ' ob jec t ' i v ' i t é rma is  conserve  le  f  l ou ,  comme s i  I ' e f fe t  de  la  v i s ion  de

l 'ac teur ,  t rans fé ré  aux  spec ta teurs  par  I ' j den t j f j ca t ion  de  ceux-c i

avec  lu i , r se  con t jnua i t  pa r  m imét i sme ou  con tag ion ,  ma is  ce t te  fo ' i s ,  rée l -

I ement .

(1 )  E .  Mor in ,  Le  c inéma ou  l ' homme imag ' ina i re ,  Gon th ie r ,  Par i s ,  1968 '
page 106.

(2 )  Ph .  Durand ,L 'ac teur  e t  1a  Caméra ,  Par i s ,  E .T .E . ,  t974 ,  page  21 .
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L 'examen des  d i f fé ren ts  exemples  c i tés  c i -dessus  mont re  que la  caméra

sub jec t ive  re lève  d 'une prépara t jon  nécessa j rement  p rogrammée dans  la

séquence  ob jec t j f / sub jec t j f /ob jec t i f ,  fau te  de  quo i  e l l e  es t  p ra t ique-

ment  ressen t ie  comme ob jec t i ve .  I l  s 'ag ' i t  l à  d 'une  des  carac té r i s t iques

de  l ' énoncé  i côn ique .

L'angle de pr ise de vues des photogramnes 22 à 24 correspond à peu près

à ce lu i  sous  1eque1 un  ac teur  p résent  ver ra ' i t  la  scène en  se  tenant  de-

bou t rdevan t  e t  à  la  d ro j te  du  joueur .0 r ,  ce t  ac teur ,  c 'es t  l e  spec ta -

teur .  P lu tô t  que  de  par le r  de  caméra  ob jec t i ve ,  i l  se ra j t  p lus  jus te  de

la  cons idérer  comme sub iec t ive  à  des  degrés  p lus  ou  moins  grands .

Un cer ta jn  nombre  de  conc lus ions  peuvent  ê t re  t ' i rées  de  ces  man ipu la -

t ions .  Les  p lans  sub jec t i f s  ne  concernent  dans  le  R ideau Cramojs i  que

le  héros  don t  e l le  cons t i tue  en  somme un  " t ra j t  d i s t inc t i f " ,  ê l l e  fonc -

t ' ionne donc  comme un s igne du  rô ' le  p r inc ipa l  .  Le  p lan  sub jec t i f  peu t

ê t re  cons jdéré  comme eng lobé,  1e  spec ta teur  in tègre  la  sur face  écran i -

que ,don t  I ' e f fe t  m i ro i r  se  t rouve  ren fo rcé ,  l ' éc ran  lu i  renvoyan t  sa

propre ' image.  A  cause  de  leu r  ra re té  même e t  de  leu r  d is t r ibu t ion ,  l es

p lans  sub jec t j f s  va lo r j sen t  les  p lans  ob jec t i f s  e t  sou l ' i gnen t  le  cô té

"voyeur "  du  f j lm.  La  commuta t ion  ob jec t i f / sub jec t i f  es t  tou jours  poss i -

b le  e t  la  séquence ob jec t i f / sub jec t i f /ob jec t i f  cons t j tue  un  syn tagme du

d iscours  i côn ique .  Ce  type  de  man ipu la t ' i on  s ' i n te rp rè te  d 'une  par t  com-

me re la t ion  ex t rad iégét iquere t  d 'au t re  par t  comme s ignermais  concernant

lu i  auss i  la  cornmunica t ion  en t re  le  réa l i sa teur  e t  les  spec ta teurs .

3+1-2-3  :  Anq les  de  pr ises  de  vu-es  e t  mouvements  de  I 'ap-
pare i  I

La  pr ise  de  vues  es t  éga lement  l iée  au  carac tère  f i xe  ou  mob i le

de la  caméra  dans  le  tournage.

La  durée de  l 'ac t ion  du  R ideau Cramois i  se  par tage à  peu près  éga lement

ent re  ces  deux  modes.  D 'un  cô té ,on  a  env i ron  v ing t  minu tes  pour  1a  camé-

ra  mob i le ,e t  v ing t  deux  pour  l ' au t re .  Ce la  ne  s ign ' i f i e  pas  pour  au tan t

que les  é léments  s ta t iques  e t  dynamiques  s 'équ ' i l  ib ren t .ma is  p1us ,  que la

rpb i l i té  compense le  s ta t i sme dû au  grand nombre  de  scènes in té r ieures
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(v ing t  p lans  ex té r ieu rs  su r  un  to ta l  de  cen t  so ixan te  neu f ) .

L 'é tude du  phénomène do i t  p rendre  en  compte :  le  carac tère  f i xe  ou  mo-

b j le  de  1 'appare i l ,  l ' ang le  de  p r i se  de  vues  e t  l e  ca rac tè re  f i xe  ou

mob i le  du  pseudo  cosmos que  I ' on  f i lme .

Les  mouvements  de  I ' appare i l ,  c 'es t -à -d i re  l ' éc r i tu re  i côn ique ,  é tan t

produc teurs  d 'e f fe ts  de  sens ,  i l  fau t  les  é tud ie r  p ' lus  en  dé ta i l .  Géné-

ra lement  posée sur  un  p ied  mob i le  au  moyen d 'une ro tu leTQui  lu i  permet

des  mouvements  dans  tous  les  sens ,  1a  caméra  peut  découper  le  cont inuum

se lon  les  poss ib i l i t és  f i gu ran t  dans  le  tab leau  su ivan t  :

\--pleo
tête -'\--_ stat  i  que dynam'ique

s ta t  ique f i xe t rave l  1  ing

dyn ami que panoram'rquetraj  ecto i  re

Chacune des  pos ' i t ions  du  tab leau à  son tour  s 'a f f ine  en  gauche,  d ro i te ,

hau t ,  bas ,  ve r t i ca l  ou  hor i zon ta l ,  ob l ique ,  en  avan t ,  en  a r r iè re .  Les

mouvements  peuvent  cor respondre ,  en  ce  qu i  concern€rpâr  exempler le  dé-

p lacement  de  la  caméra ,  à  une ro ta t ion  dans  le  p lan  hor izon ta l ,su ivant

des  a rcs  a l lan t  de  que lques  degrés  à  t ro i s  cen t  so ixan te ;  dans  1e  p lan

ver t i ca l lon  ob t ' iendra  des  panoramiques  ascendants  ou  descendants  e tc . . .

Le  t rave l l ing  cons is te  à  dép lacer  la  caméra  e t  son  p ied  so i t  mécan ique-

ment ,  so i t  manue l lement  -  le  t rave l f ing  op t ique par  changement  de  foca-

le  s 'appe l le  le jo . 'oJn ' i :  -  en  se  rapprochant  ou  en  s 'é lo ignant  ou  en  su i -

van t  une  c ib le  auque l  cas  on  par le ra  d 'un  t rave l l i ng  avan t ,  a r r iè re  ou

la té ra l ,  so i t  ax ' i a l  ou  ob ' l i que .

La  t ra jec to i re  comb ine  ces  deux  poss ib i l i t és ,  t rave l l i ng  e t  panoramique .

Toutes  les  pos i t ions  énumérées  peuvent  encore  s 'ana lyser  en  p longée

cont re -p longée ou  ax i  a l  i té .

I l  y  a  p longée s i  
' l  ' ob je t  v isé  es t  sous  l 'hor izon ta le  passant  par  ' le  

foyer

opt ique de  l 'ob jec t i f ,  con t re -p longée dans  le  cas  cont ra i re  ;  ax ia l i té

s j l .axeop t iquee t l ' r , f f i n tcon fondus .Lesschémas- i l f f iË îË
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renden t  compte  de  ces  poss ib i l i t és  :

P 1  ongée

Prenant en compte ces

déterminer  les  e f fe ts

tu r__-l_,
7\

Con t re -p1ongée Ax ia l i t é

d j f f é ren tes  spéc i f i ca t i ons ,  on  peu t  essaye r  de

de  sens  a i ns i  ob tenus .

Que la  caméra  so i t  f i xe  ou  mob i le ,  ob jec t i ve  ou  sub jec t ' i ve ,  en
p longée ,  e l le  peu t  p rovoquer  un  éc rasement  de  l ' ob je t  v j sé ,  peu  sens i -

b le  s i  1 'ang le  de  la  p r i se  es t  fa ib le ,  ne t  s ' j l  es t  fo r t  (pho t .  118  e t

44 /65  par  exemple ) .

En  ob jec t i v i té ,  1e  spec ta teur ,  des t ina ta j re  des  ' images ,  don t ine  l ' ac t ion

i l  la  vo i t  de  "haut " ,  a lo rs  que les  ac teurs  ou  1es  ob je ts  sont  dom' inés
par  1u i .  Ma is  p lus ' ieurs  ac teurs  ou  ob je ts  peuvent  ê t re  en  scène en  même

temps;  s ' i l s  se  t rouven t  su r  un  même n ' i veau ,  i1s  son t  tous  dominés ;

sur  des  n jveaux  d i f fé ren ts ,  ou  dans  des  p lans  de  pro fondeur  d i f fé ren ts ,

le  p lus  é levé  domjne  les  au t res .  Dans  ce  cas  la  h ié ra rch je  s 'é tab l i t  en

spec ta teur  dominant  - - -  ac teurs  ou  ob je ts  dominants - - -  ac teurs

ou ob je ts  dominés .

C 'es t  ce  qu i  se  passe au  photogramme 52 où  1e  jeune homme domine les

deux bourgeo ' i s  débouchant  sur  1e  pa l ie r  du  bas .

La  re la t ion  s ' i nverse  norma lement  en  caméra  sub jec t i ve .  L 'ob ie t  ou  l ' ac -

teur  voyant . ,dont  le  spec ta teur ,  comme on sa i t ,  par tage 1e  champ v isue l

es t  rédu i t ,  éc rasé  se lon  I ' impor tance  de  I ' ang1e  de  v isée .  Sa  v is ion  es t

ce l le  de  la  cont re -p ' longée (phot  .  274/275) .

Le  carac tère  mob i le  de  la  caméra  ou  de  l 'ob je t  f j lmé ou  des  deux  s imu l -

tanément,  a joutent aux ef fets ment ionnés ceux de 1a conjonct ion/dis ionc-

t ion  de  la  t rans i t i on  ou  du  iassage .
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En  caméra  ob jec t i ve ,  s i  l a  caméra  es t  f i xe  e t  1 'ob je t  mob i le ,  i l  f au t

d is t inguer  au  mo ins  t ro i s  cas  :

L 'ac teur  marche  sur  la  caméra ,  i l  se  con jo in t  avec  1es  spec ta teurs ,  s ' j l

s 'en  é1o igne ,  i1  se  d is jo in t  d 'eux .

Un dép lacement  ob l ique ou  la té ra l  en t ra îne  la  t raversée du  champ ou non.

Dans  le  p remie r  cas ,  l e  cadre  de  l ' ac t ion  es t  t rans j to i re  e t ,  sau f  par -

t i cu la r j tés ,  i l  n 'es t  que  ce la .  S j  au  con t ra i re ,  l es  ac teurs  y  sé jour -

nen t ,  i 1  peu t  ê t re  cons ' idé ré  comme par t j cu l ie r  (pa ra top ique  ou  u top ique ,

par  exemple )  (pho t .  72 ) .

Les  personnages  son t  f j xes ,  I ' appare i l  mob i le ,  on  p rodu i t  a lo rs  que lque-

fo is  l ' aspec t  " te rm jna t j v j té "  ou  " inchoa t i v i té "  (pho t .377 ,395  e t  su ' i -

van ts  )  .

Ac teurs  e t  appare i l s  son t  mob i les ,  so i t  i l  y  a  rapprochement  ou  é lo igne-

ment raccé lé rés  ou  ra len t is  (phot .  399/400) .

Les  mouvements  de  I 'appare i l  cor respondant  aux  panoramiques  prennent  les

mêmes va leurs ,  à  cec i  p rès  qu 'un  panoramique hor jzon ta l  peut  p rodu ' i re

l 'e f fe t  d 'une prospec t ion ,  i côn ' i ser  un  mouvement  de  tê te ;commê au pho- /

tog ramme 297  ;  ve r t j ca l ,  ' i 1  évoque  I ' es t imat ion  ou  le  to i sement .  0n  no te

la  même invers ion  en  sub jec t iv i té  dans  le  changement  des  rappor ts  du

spec ta teur  à  l ' éc ran .

A  l ' éc rasement  de  la  p longée  cor respond  l ' é t i rement  de  la  con t re -p ' longée

(pho t .  4 I /44L /479) .  Les  au t res  va leurs  dé jà  no tées  s 'a iou ten t  à  ce l les -c i .

Les photogranmes 113 à 123 et  124/130 présentent un trava' i l  remarquable

de  I  ' ax i  a l  i  t é .

La  scène commence par  une légère  p longée sur  la  jeune f j l l e  e t  le  père2

pu is  e l le  tend  à  s 'ax ia l " i se r ,  l ' ho r i zon ta le  e t  l ' axe  op t ique  son t  con-

fondus ,  au  moment  où  le  jeune homme se  met  à  par le r  de  son ind i f fé rence:

"E t  j ' eus  b jen tô t  répondu  par  la  p lus  g rande  jnd j f fé rence . . .  à  son  im-

pass ib i l i t é " .  L ' image  es t  p resque  to ta lement  ax ia le rQuand ce  dern ie r  mot

tombe. La même opérat ' ion est  recondui te en 124/130, repr ise en 142/144,

Après  la  p rovocat ion  de  la  jeune f i l l eTprésentée  au  moyen d 'une fo r te

o .  
p longée  (1371138)7on  rev ien t  à  l ' ax ' i a l i t é ,  c 'es t -à -d j re  f i na lement  au

r l  ca lme apparent ,  à  I ' i nnocence.  Le  même jeu  domine 
' la  

séquence compr ise
| . '
I entre les photograrnmes 145/L49 et 151.
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!  0n reconnaît ,  par rapport  aux autres pr ises de Vues'  au mo' ins deux
fi -

i l  s ign i f i ca t ions  à  I ' ax ia l i té :  l a  neu t ra l i té  e t  l ' ob jec t i v i té .
,

,  Pour  me résumer ,  je  d i ra i  que les  ang les  de  pr ises  de  vues  expr i -

/  ment ,  S ' i l s  son t  b ien  marqués ,  l ' éc rasement  e t  l a  domina t ion  en  p longée  ;

I  t ' é t i rement ,  1a  domina t ion  en  con t re -p1ongée ,  la  neu t ra l i té  en  ax ia l i té ,
' i  va leurs  qu ' i  s ' inversent  en  caméra  sub jec t ive .

i  Les  t rave l ' l i ngs  avant  ou  ar r iè re  p rodu isent  I 'e f fe t  de  con jonc t ion  ou  de
' ,  

d js jonc t ion  se lon  le  cas ,  accé lé rés  ou  ra len t is .  Dans cer ta ins  cas , ,  "na tu-

re l lement " ,  i l s  por ten t  l ' a t ten t ion  vers  les  choses  décr i tes  ou  vers  les

ac t ions  lo rsqu ' i l s  son t  descr ip t i f s ,  sans  pré iuger  des  au t res  e f fe ts  pos-

s ib les .

A  par t i r  de  ces  observa t ions ,  on  peut  d resser  le  tab leau sys téma-

t ique su ivant ldans  leque l  ne  f igure  pas  la  t ra jec to i re ,  comb ' ina ison du

panoramique e t  du  t rave l l ing ,  enchaînement  success i f  ou  a l te rna t i f  de

ces mouvements.



mob i  l e

ob j .

subi  .

t rav .

pano .

t rav .

pano .
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p1 ongée

c/pl  ongée

ax i  a l  i  té

p I ongée

c/pl  ongée

ax i  a l  i  té

p I  ongée

c/p l  ongée

axi  a l  i  té

p I  ongée

c/pl  ongée

ax ia l i té

Les  mouvements  de  l 'appare i l ra ins i  que les  ang les  de  pr ise  de  vues  on t  au

moins  t ro is  fonc t ions :  j l s  mod i f ien t  ou  in te rprè ten t  le  2e  degré  à  la  ma-

n ' iè re  d 'une préd ica t ' ion ,  i l s  ag issent  dans  la  re la t ion  ex t ra -d iégét ique

sur le rapport  réal isateur/acteur en focal isant ou rapprochant des objets,

spectateurobjets acteur f ixe

domi n antp 1 ongée

ob j .  c /p longée

ax i  a l  i  té
f i xe

domi n ant

neutral  i  téneut ra l ' i té

domi n antp I  ongée

sub j .  c /p longée domi n ant

neut ra l  i té  ob-
jec t  i  ve

conjonct i  on/di  s-
jonc t i  on

conjonct i  on/
d i  s jonc t i  on
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i l s  pe rme t ten t  I ' e xe rc j ce  de  I ' j nd i ca t ' i on  e t  de  l a  séman t j sa t i on .

3-1.-2-4 :  Le cadrage

Le dern ' ie r  aspec t  de  la  p r ise  de  vues  que je  voudra js  é tud je r
es t  le  cadrage des  ob je ts  e t  des  personnages,  dé f in i  ce t te  fo is  comme leur
ta j l l e  à  l ' éc ran .  Leur  g rosseur  va r ie  en  e f fe t  se lon  la  na tu re  de  I ' ob -
jec t i f  e t  l eu r  é lo ignement  de  la  caméra .  Compr is  a ins ' i r1e  cadrage  con-
cerne  d 'après  J .  M j t ry :  "Tou t  ce  qu i  es t  dans  le  cadre  de  v is ion  de
1 'ob jec t i f . . .  P lus  les  p lans  Son t  rapprochésrmo ins  le  champ de  v is ion

es t  é tendu . . .  Le  champ e t ' l es  p lans  son t  c lassés  en  deux  ca tégor ies  se -
1on qu 'on  les  rappor te  à  des  paysages ou  à  des  personnages" .  En ce  qu i

concerne  1es  paysages ,on  par ' l e ra  de  p lan  lo in ta in  ou  "1ong  sho t " .  I l

con t jen t  un  g rand  ensemble  é lo igné  de  I ' appare i l .  Le  p lan  généra l  (ou

grand ensemble)  comprend,  'un  ensemb' le  p lus  rapproché que 1e  p l  an  lo in -
ta in ,  ma is  don t  le  champ s 'é tend ,  ma ' lg ré  tou t  assez  lo jn  en  a r r jè re -
p1an.  Ces deux  sor tes  de  p lans  ne  sont  généra lement  u t i l i sés  que dans
des pr ises  de  vues  en  ex tér jeur .  Le  p lan  d 'ensemblerde  même nature  que

1e précédent ,se lon  un  champ p lus  res t re in t ,con t jen t  mo ' ins  de  personnages

et  j l s  son t  généra lement  p lus  p roches .  Le  p lan 'de  demi -ensemble  cor res-
pond à  un  champ encore  p lus  rédu i t  (1 ) .  La  f igure  c i -dessous  empruntée

à M.  Wyn (2 )  rend compte  des  d j f fé ren tes  poss jb ' i l i tés  de  cadrages  des
personnages.

(1 )  J .  M i t ry ,  Es thé t  jque  e t  psycho log ' ie  du  c inéma,  Tome I ,  Ed  j t i ons  un i -
vers ' i ta i  re

(2 )  M.  Wyn,  Le  c inéma e t  ses  techn iques ,  Par iS ,  E .T .E . ,  1972 ,  page  258 .
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Très  gros  p lan

Gros  p ' lan

P1an rapproché po i t r ine

P' l  an rapproché ta j  I  I  e

P l  an  amér ica in

P l  an  i ta l  i en

Plan moyen serré
Pl an moyen
Plan  moyen la rge

Ces pos i t ions  peuvent  encore  se  nuancer  en  p ' lan  ser ré  e t  p lan  1arge.

Le  cadrage n 'es t  pas  une opéra t ' ion  gra tu i te ,  i l  p rodu i t  1u i  auss i  des

e f fe ts  de  sens .  "Non  seu lement  le  g ros  p lan  i so le ,  ma is  encore , ' i l  dé -

tache ,  somme tou te  l ' ob je t  de  l ' espace .  L ' image n 'es t  p lus  l i ée  à  l ' es -

pace ,  n 'es t  p lus  1 iée  non  p lus  à  la  durée"  (1 )  d i t  B .  Ba lazs .  Ma is  le

gros  p lan  sur  un  v isage es t  auss i  approche de  I ' j n té r io r i té  du  personna-

ge, comme au photogramme 324. 0n observe que le Rideau Cramois ' i  est

pauvre  en  g ros  p lansTauss ' i  b ien  d 'a i l l eu rs  qu 'en  p lans  d 'ensemble ,  pa r

cont re ,  i l  es t  r i che  en  p lans  rapprochés  ta i l le  e t  po i t r ine .  Le  cadrage

S 'adapte  a inS i  fo r t  b ien  au  genre  nar ra t j f  du  f i lm,  conservant ,  Sauf  en

que lques  endro i ts  par t i cu l ' iè rement  tendus ,  1a  d is tance nécessa i re  e t

su f f i san te  en t re  le  réc i tan t  e t  l ' i côn isa t ion  de  son  réc i t ;  marquan t

b' ien le détachement du narrateur.

I l  ex is te  év idemment  une re la t ion  en t re  le  cadrage,  les  mouvements  de

1 'appare i l  e t  l a  durée .  A ins i  pa r  exemple  un  t rave l l i ng  avan t '  pa r tan t

d 'un plan moyen sur un personnage et  about issant à un très gros plan

sur  le  v isage peut  p rodu i re  I 'e f fe t  de  sens  " in té r io r isa t ion"  corme le

mouvement  inverse  s ign i f ie ra i t  "ex té r io r isa t ion" .

J,ai  déjà examiné le problèùe de la durée du cadrage des acteurs dans un

chapi t re précédent.  Je me contenterai  Oans celui-c l  de montrer,  grâce

(1 )  B .  Ba lazs ,  L 'espr i t  du  c inéma,  oP.c i té ,  page  173 .
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au  tab leau  c i -dessous ,  qu ' i l  y  a  une  re la t ion
des personnages et leur cadrageTentendu cofime

durée.

en t re  I ' impor tance du  rô le
dimension des acteurs et

:adre

jeune homme j eune  f j  I  l e pere mere

I 2 3 I 2 3 I 2 3 1 z 3

P.E. J '09" 0 '33" 2'IT" 0 '16" 1  '34" 0 '33" 0  '21" 0 '33" 0 '21"

P.E.R. 0 '16" 0 '16" 1 '35" 0 '11" 1 '07" 0 '16" 0 '05" c '16"0 '05" 0 '12"

P.M J '39 " 0 '52" ' 27" 1 '07" 1 '03" 0 '36" 0 '50" J ' ,07"0 '19" 0  ' 23n

P.A 1 '59" 1 ' ,36"0  '41" [ '13" 2 '22"0 '46" 0 '08 0 '21 . ' J '02" 0 '43" 0 '21 .  "

P. ï . l ' 13 " 1  '48" 0 '34" l ' 50" 1 '31" 0 '06" 0 '03" 0 '24" J '06  " 0 '10"

P.  P . |  5 5 r l 0'12" 0 '34" '05" 0  '41" 0 '40" 0 '  18" J '02  "

G.  P . 'L2" 0 '08" ) '39" 0 '07"

T .G.P . ' 10 ) '29" 0 '52"

T1 ? L4" :5 ' I 6 , - :  8 ' :  7 ' : . -  41 ) ' 40" :2 '15" '1  ' ,37"J ' ,33"' - : : 2 t 11'17"

T2 -) 25' ? t9 ' v4 ' :3 '

0b jec t i v i té ,  sub jec t i v i té ,  mob i l i t é ,  f i x i té ,  cadragê1nê  cons t i -

tuent  que que lques  unes  des  poss ib i l i tés  du  t rava i l  du  deux ième degré

ou de  la  mise  en  fo rme icôn ique de  la  mat iè re  du  prem' ie r .

Ma is ,  en  même temps qu 'e1 le  fo rme le  p remier  degré ,  la  caméra  déve loppe

une  mat iè re  s ign i f i an teTdon t  la  s ign i f i ca t ion  a  é té  ébauchée .

A ce  s tade de  l 'ana lyseron a  proposé un  cer ta in  nombre  d ' in te rpré ta t ions

des  deux  n iveaux  de  I ' i côn isa t ion .  0n  a  mont ré  la  fo rmat ion  de  mot i fs

appe lés  peut -ê t re  hâ t ivement  "syn tagmesu spat iauxr réa l i sés  par  des  pos i -

t ions  lex ica l i sab les  en  " face  à  face"  par  exemple ,  e t  é tab l i ssant  des

relat ions avec des objets appropr iés,  naturel lement ou métaphor iquement

in tégrab les  dans  les  pos i t ions .  Le  procèsra ins i  ac tua l i séres t  composé

d 'un i tés  empruntées  à  des  parad igmes,  i l  es t  un  ar rangement  de  ta i l le
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indé f in ie ,  non  l i néa i re  e t  cohéren t .

Au deuxième degré,  on v ient de dégager des ef fets de sens en rapport

avec  des  mouvements  d 'appare i l  e t  des  moda l i tés  de  pr ises  de  vues .

Se lon  la  séquence :  ob jec t i f / sub jec t i f /ob jec t i f ,  on  réa l i se  I 'e f fe t

lex ica l i sab le  en  voyeur /ac teur ,  à  quo i  v iennent  s 'a jou ter  ou  non les

aut res  poss ib i l i tés  décr i tes .  Ce dern ie r  te rme es t  impor tan t2dans 1a

mesure où i l  permet de soul igner que 1e deuxième degré a pour ef fet  de

cons t ru i re  des  images par  superpos i t ion  syn tagmat ' ique ,  qu i  n '  in té ressent

pas le discours global  de la même manière,  les uns se comportent corme

des "préd ica ts "  dans  ce  sens  qu ' i l s  "d isen t  que lque chose du  prem' ie r

degré" .  I l s  son t  le  d iscours  du  réa l i sa teur  sur  ce lu i  du  met teur  en

scène e t  concernent  tous  les  mouvements  d 'appare i l s .  Les  au t res  produ i -

sent  des  e f fe ts  par t i cu l ie rs  concernant  d j rec tement  le  spec ta teur ,en  1u i

imposan t  une  a t t j t ude  à  avo i r  devan t  I ' image .

L 'ana lyse  p lus  dé ta i l l ée  du  mot i f  " j eu  d 'échecs"  pho togranme 22

do i t  permet t re  d ' i l l us t re r  1e  phénomène.  Une première  s t ruc tu re  é ta i t  :

(A+B+ç)  (Rs .Rf )

correspondant à un n ' iveau de décodage qui

t i e r ,  n i  1e  p lan ,ma is  un  mot i f .

n 'est  n ' i  le photogramme en-

Le deux ième degré  produ i t  les  e f fe ts  "ob jec t iv i té " ,  "dominat ion" .

Le  premier  concerne le  spec ta teur ,  l ' ob l ige  à  regarder  le  mot i f  d 'une

cer ta ine  man ière  e t  ins taure  une re la t ion  en t re  l ' émet teur  e t  le  récep-

teur ,  l ' au t re  impose  un  po in t  de  vue  à  la  scène  (p longée) .

S i  on  appe ' l le  S1 le  syn tagme du premier  degré ,  P l  1a  préd ' i ca t ion

du deux jème e t  R la  re la t ion  imposée par  le  réa l ' i sa teur ron  pour ra  fo rma-

I  i se r  :

M =  R (S1  .  P l )  (Rs  Rf )

Les  e f fe ts  de  sens  produ i ts  à  I ' i n té r ieur  du  mot i f  p rovenant  d ' index  ou

de symboles ,  c i rcu len t  par  p ropagat ion  ou  sont  c réés  par  pos i t ion .0n
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devra  d is t inguer  dans  le  cas  de  segments  descr ip t i f s ,  1 'absence de

re la t ion  fac tue l le rcomme on le  ver ra  p lus  bas .

Le  code l ingu is t ique appor te  de  I 'ex té r ieur  ses  syn tagmes pro-

pres ,  p réd ica t i f s  ou  non,  impose 1u i  auss i  ses  re la t ions  co lnne d 'a i l -

leurs  v ra isemblab lement  1a  mus ique e t  le  b ru j t .  De sor te  que dans  un

mot i f  ac tua l i san t  des  un i tés  p rovenant  des  quat re  composantes ,  on  devra

avoir une sofime

R(S1 P l+52+53+54)

3-2 Le trois ièI le de.qré,  le monfàge

Bien que le deuxième degré puisse déjà comporter une syntagma-

t i sa t ion ,  l ' ébauche d 'un  d iscours ,  son  vér i tab le  commencement  se  s i tue

semble- t - i1 ,au  t ro is ième degré ,  ce lu i  du  montage.  I l  es t ,  conme le  p ré-

c ise  C .  Metz  :  " l e  moment  de  I ' agencement  de  la  compos i t j on  f i lm ique ,

ce lu i  où  l 'a r t  con t inue mais  où  commence le  langage c inématograph ique"

I l  n 'es t ,  cer tes ,  pas  contes tab le  que le  montage marque une é tape déc i -

s ive  dans  la  fo rmat ion  du  langage icôn ique.  0n  peut  le  mont re r  à  l ' a ide

des  deux  exemples  su ivants  t i rés  du  R ideau Cramois i  :

Les photogranrnes 342, 343, 344 constituent un montage rapprochant suc-

cess ivement  le  segment  f ina l ,  guê i 'appe l le ra i  1 ,  mont ran t  au  moyen d 'un

len t  panoramique les  bo t tes  du  jeune o f f i c ie r  e t  les  p ieds  nus  de  la

jeune f i l l e  devenue sa  maî t resse .  Le  p lan  2  qu i  su i t  es t  une pr ise  de

vues  f i xes  sur  la  lampe légèrement  déséqu i l ib rée  vers  la  d ro i te ,  en

cont re -p longée,  le  p lan  3 ,  dans  le  même cadrage,  p résente  la  ma ison,

e l  le  auss ' i  déséqu i l  ib rée .

p=
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0u  b ien  i l  s 'ag i t  d 'un  a r rangement  es thé t ique  e t  l es  p lans  2  e t  3  fonc -

t ionnent  de  man ière  au tonome ;  ou  b ien ,  i l  es t  sémant iquere t  le  montage

ne prend sens que globalement et  les composants des plans en quest ion

valent p ' lus qu'eux-mêmes et  doivent être décodés par rapport  à un sys-

tème présupposé.  C 'es t ,  év jdemment  ce t te  dern iè re  so lu t ion  que je  re -

t iendra i ,  j ' en  a i  donné une in te rpré ta t ion  un  peu p lus  haut .

Un  exemple  p lus  connu ,  le  deux ième que  je  c i te ra i ,  es t  ce lu i  réa l i sé

par  L .  Kou lechov  e t  décr i t  par  J .  M i t ry .  "Prenant  dans  un  v ieux  f i lm

de Geo Bauer  un  gros  p lan  de  l 'ac teur  Ivan  Mos jouk ine  dont  le  regard

assez  vague é ta i t  vo lon ta i rement  inexpress i f ,  i l  en  f i t  t i re r  t ro is

exempla i res .  Pu is  i l  raccorda success ivement  1e  premier  exempla i re  à  un

p lan  mont ran t  une ass ie t te  de  soupe d isposée sur  un  co in  de  tab le .  Le

second,  à  un  p lan  mont ran t  le  cadavre  d 'un  homne,  a11ongé face  cont re

te r re .  Le  t ro is ième à  ce lu i  d 'une fe rme à  demj -nue,  é tendue sur  un  so fa

dans une pose avantageuse e t  lasc ive .  Ensu i te ,  met tan t  bout  à  bout  ces

t ro js  t ronçons  "ob je t -su jê t " ,  i l  p roposa le  tou t  à  des  spec ta teurs  non

prévenus.  0 r ,  tous ,  unan ' imement ,  admi rèren t  le  ta len t  de  Mos jouk ine  qu ' i  :

"expr ima i t  à  merve i l l e  les  sen t iments  success i f s  de  la  fa im,  de  I ' an -

go ' i sse  e t  du  dés  i  r "  (1 )  .

Indépendarnrnent  du  fa i t  que la  s ign j f i ca t ion  es t  cons t ru i te  "dans  I 'es -

pr i t  du  spec ta teur  à  par t i r  de  l 'o rgan isa t ion  fo rmel le  des  images"  (2 ) ,

i l  fau t  no ter  que c 'es t  p réc isément  ce t te  o rgan isa t ion  fo rmel ' le  qu i  le

mot i ve ,  QU€ la  v i r tua l i sa t ion  de  la  s ign i f i ca t ion  s 'e f fec tue  par  un

échange en t re  les  p lans  rapprochés .

0n  peut  a lo rs  admet t re  que les  p lans  s 'en t re -dé terminent  en  f i xan t  mu-

tue l lement  leur  é tendue.  A  ce  n iveau,  un  p lan  c inématograph ique '  b ien

que pouvant  p résenter :  "un  b loc  de  réa l i té  ac tua l i sé  avec  son sens

(1 )  J .  M i t ry ,  Es thé t ique  e t  psycho log ie  du  c inéma,  Par i s ,  Ed i t i ons  un i -
vers i tai re
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comple t "  (1 )  ne  p rodu i t  pas  p lus  de  s ign i f i ca t ion ,  s ' i l  res te  i so lé ,
qu 'un  énoncé l ingu is t ique dans  la  même s i tua t ionre t  re1ève par  consé-
quent des mêmes règ' les que cel les que j 'a i  notées précisément à propos

de  ceux-c i .  I l  n ' y  aura i t  donc  de  d iscours  i côn ique  qu 'à  par t i r  de  ces

s t ruc tures ,  e t ,  un  p lan  f i xe ,  compor tan t  des  é léments  f i xes  ne  sera i t

r ien  d 'au t re  qu 'une photograph ie ,  donnée à  vo i r  au  spec ta teur ,  se lon

une durée dépendant  de  la  vo lon té  du  réa l i sa teur ,  sor te  de  "message
sans  code"  à  la  fo i s  " i r rée l lement  rée l le "  don t  la  réa l i té  se ra i t  ce l le

de  l  " ' avo i r  é té  là ' '  (2 ) .

3 -2-L  :  Po in t  de  vue théor ique

Les repérages  gue je  v iens  d 'e f fec tuer  jusqu 'à  p résent  vont  me
permet t re  d 'ana lyser  la  s t ruc tu re  du  f i lm dans  1 'opéra t ion  du  montage,

t ro is ième e t  de rn iè re  é tape  de  l ' i côn isa t ion .  I l  cons is te  dans  l ' assem-

b lage  des  p lans .  C .  Metz  y  p lace  le  vé r i tab le  débu t  du  d iscours  (3 )  ' i cô -

n ique .  C 'es t  en  e f fe t  à  ce  n iveau  que  s 'ac tua l i se  une  a rch i tec tu re .

C.  Metz  bâ t j t  sa  "g rande syn tagmat ique"  au tour  de  hu i t  t ypes  syn-

tagmat ' iques  qu ' i  I  c l  asse  en  deux  ca tégor ies  :

1  -  les  p lans  au tonomes,  p lans  un iques  exposant  un  seu l  ép isode

de  l ' i n t r igue .

2 -  les syntagmes formés par plus ' ieurs plans ou "segments mini-

maux t ' .

(1 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign i f i ca t ion  au  c inéma,  Tome 1 ,  op .  c i té ,
page L17. -

(2 )  R.  Bar thes ,  Rhétor ique de  l ' image,  communica t ion  ro  4 ,  Par is ,  Seu i l .
1964, pages

(3 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign i f i ca t ion  au  c inéma,  op .c i té ,  page  125
et  su ivantes .
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Le plan autonome comporte plusieurs sous-types :

a  -  le  p lan-séquence :  scène t ra i tée  en  un  seu l  p lan .
b  -  l es  inser ts  subd iv i sab les  en :

-  non diégét iques, plans à valeur purement comparat ive,
p lans  sub jec t i f s  :  images v isées  conme absentes  (c ra in tes ,
souven i rs ,  p rémoni t ions ,  e tc .  )

-  d iégét iques  :  p lans  dép lacés  dans  une séquence de  poursu i -
te , (enc laver  par  exemple  des  images de  poursu iv is  dans
ce l lesdes  poursu ivan ts )  e tans  exp l i ca t i f s ,  e f fe ts  de  loupe .

Les syntagmes composi tes s,analysent en deux classes :

-  achronologique :  syntagmes paral lè les,  rapprochement et  t ressa-
ge de  p lus ieurs  mot i fs  sans  rappor t  spa t io - tempore l  p réc is .

syntagmes en accolade :  construct ion ident igue
à la  p récédente  sans  a l te rnance,  chaque mot i f  es t  en t iè rement
déve I oppé .

-  ch rono log ique  :  s 'a r t i cu lan t  en  :

desc r ip t i f s ,  desc r ip t ions  f i lm iques  d ive rses ,
portant aussi  b ien sur des paysages, des objets,  des personna-
ges  que sur  des  scènes en t iè res .

nar ra t i f s  :  un  syn tagme ent remêle  p lus ieurs
consécut ions  ou  cons is te  en  une seu le  eng lobant  la  to ta l i té  des
images

syntagme al terné

syntagme l inéa i re ,  la  consécut ion  peut  ê t re
cont inue ou  d iscont inue.

con t inue  :  sans  h ia tus  d iégé t ique ,  c 'es t  l a
scène.

d iscont inue :  la  consécut ion  tempore l le  es t
inorganisée, on se contente de sauter les moments jugés peu in-
té ressants ,  c 'es t  la  séquence ord ina i re .

La  consécut ion  tempore l le  es t  o rgan isée,  on
isole quelques moments importants dans une act ion à évolut ion
p lus  ou  moins  len te  e t  à  sens  un ique,  c 'es t  la  séquence par -ép i -

sodes .
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Les di f férents syntagmes énumérés sont rat tachés les uns aux

aut res ,  in t rodu i ts  ou  c los  par  des  procédés op t iques  d ivers  dont  les
plus f réquents sont :

-  le  montage sec  :  passage sans  t rans i t ion  d 'un  segment  à  un  au-
t re  par  s imp le  co l lu re  de  deux  p lans  ou  par  in te r rup t ion  de  la  p r ise  de
vues  e t  rep r i se  su r  la  même pe l l i cu le  à  la  su i te  de  la  p récéden te  (pho t .

42 /43)  "c 'es t  l a  subs t i tu t ion  b ru ta le  d 'une  image à  une  au t re ;  c 'es t
la  t rans i t i on  1a  p lus  é lémenta i re ,  l a  p lus  couran te"  (1 ) .

-  le montage sec à ef fets :  pouvant comporter des ef fets plast i -
ques .  Le  photogramme 71 amorce  la  descente  dans  I 'esca l ie r ,que 72  pour -

sui t  sous un autre angle ;  des ef fets matér ie ls :  au photogramme 193 le
jeune  horme éc r i t  un  b i l l e t  qu ' i l  passe  à  sa  des t ina t r i ce  en  194 ;  des  e f -

fe ts  es thé t iques l le  cadran b lanc  de  l 'hor ' loge  en  373 recouvre  la  tache de

lumière  dans  l 'en t rée  en  372 ;  des  e f fe ts  psycho log iques lob tenus  grâce

au champ/cont re -champ en L07/L08 ;  des  t rans i t ions  p lus  ' in te l lec tue l les

comme en 342,  p lan  sur  les  p ieds  des  jeunes  gens ,343 p lan  sur  la  1ampe,

344 ,  p lan  sur  la  ma ison .
-  le  fondu enchaîné  s imp le ,  les  images du  p ' lan  conséquent  se  su-

perposent  sur  ce l les  du  p lan  précédent rqu i  subs is ten t  un  moment  avant  de

d ispara î t re ;  l e  fondu  encha îné  "accen tue  e t  sou l igne  les  I i a ' i sons  fo r -

me l les  ou  ry thmiques  du  montage"  (2 )  "g râce  au  fondu,  la  s imp le  succes-

s ion  d ' images dev ien t  rappor t  in te l lec tue l "  .  Lorsque deux  images se
fonden t  l ' une  dans  I ' au t re  "ce la  s ign i f i e  le  temps  écou lé "  (pho t .  34 ,

47).

Les fondus peuvent être complexes et  s 'accompagner des ef fets soul ignés
plus haut.  Le mur au photogramme 46 devient rai  de lumière en 48, le

fond de  la  cour  es t  remplacé par  ce lu j  du  pa l ie r  e tc .

(1 )  Marce l  Mar t in ,  Le ,  Par i  s ,  Ed  i t ' i ons  du  Cer f  ,
L962, pages 82

lanqaoe c inémat

(2 )  B .  Ba lazs ,  l ' espr i t  du  c inéma,  op .  c i té ,  page  172 .
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-  le  fondu au  no i r  ind ique qu 'un  moment  assez  long sépare  les

deux act ions. ,ou les deux épisodes qu' i l  co,uipe ,  photogranrne 262 et  son

commenta i re  :  "Un  mo is  tou t  en t ie r  se  padsa . . . "
-  le  vo le t  :  I ' image conséquente  en t re  dans  la  p récédente  par

un  ba layge  hor i zon ta l ,  ve r t i ca l ,  ob l ique ,  par  morceaux  e tc .
-  I ' i r i s ,  ouver tu re  ou  fe rmetu re  c i r cu la i re ,  rec tangu la i re .  I l

peu t 'donner  comme en 2 I  f  impress ion  du  regard  ind jsc re t ,  l ' j n t rus ion
dans  un  un ive rs .

-  ' l e  
f ' l ou ,  (phot .  480)  ac tua l  i sa t ion  de  la  sub jec t iv j té  du  per -

sonnage,  express ion  du  ver t ige  provoqué par  la  peur .

Que l  que so ' i t  I ' e f fe t  cho is ' i rson  bu t  es t  d 'abord  de  marquer  une
f ron t iè re  en t re  deux  é léments  d i f fé ren ts  ou  ana logues de  I 'espace ou  de

l 'ac t ion ,  ma is ' i 1  peu t  év idemment  p rendre  d 'au t res  s ign i f i ca t ions  en
rappor t  avec  ceux-c i .

Ces  moyens sont  à  l ' oeuvre  en  par t ie  dans  le  R jdeau Cramois i ,  leur  en-

semble  fo rme une sys témat ique an tér jeure  à  la  man i fes ta t ion  des  réa l i -

sa teurs ;comme on va  pouvo ' i r  s 'en  rendre  compte  dans  l 'ana lyse  du  t ro i -

s ième degré .

3-Z-2  :  Ana lyse  du  f j lm

L 'ac t ion  du  R ideau  Cramois i  s 'expanse ,  semb le - t - i l  à  par t i r

d 'un i tés  p ' l us  la rges  que  ce l les  don t  i1  v jen t  d 'ê t re  ques t ion  que ,  pâF

ana log ie  avec  le  théât r€ ,  j€  c lassera i  comme des  ac tes .

Je s i tuerai  le début du premier à part i r  du photogramme 21 et  non com-

me le présente le montage du f i lm à part j r  du photogramme 001..  Ceci  en

ra ison de  la  compos i t ion  "enchâssant /enchâssé"  du  réc i t .  En  e f fe t ,  tou t

le début appart ient  narrat ivement aux programmes du cinquième acte et

non à ceux du premier.

En gu ise  de  lever  de  r ideau,  le  p remier  ac te  p ropose une ouver -

tu re  à  I ' i r i s  ou  au  d iaphragme sur  1 'éch iqu ie r  (phq t .2 l )  assuran t  a ' i ns i

la  d is jonc t ion  du  spec ta teur  d 'avec  le  ,$énér ique précédent )e t  sa  con-
jonc t ion  avec  l run ivers  du  hérosrgu ' i  se  fa i t  comme je  v ' iens  de  le  d i re ,
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par  I ' i nd isc ré t ion  d 'un  regard  ie té  dans  un  t rou  de  ser ru re .  L 'ac te

s 'achève sur  une por te  qu j  se  fe rme tou te  seu le  dans  le  mi ro i r  (phot .

130) .

Ce premier  mouvement  es t  en t ' iè rement  consacré  à  I 'expos i t ion ,  j l  met

en  p lace  les  c i rconStances  de  I 'ac t ion ,  temps,  l ieux ,  personnages e t

leu rs  re la t ions .

A la  por te  qu i  se  fe rmer répond l 'ouver tu re /e l le  auss i  dans  un  mi ro ' i r ,

d 'une por te ,  l i v ran t  passage au  jeune homme ar r i van t  pour  un  d îner .  Un

simple montage sec/à ef fet  donc, sépare les deux scènes extrèmes des

deux ac tes .  D 'en t rée  de  jeu ,  un  coup de  théât re  se  déc lanche:  la  p ro-

vocat ion  du  jeune honme par  la  jeune f i l l e .  I l  es t  i rnméd ia tement  su iv i

d 'un  deux ièmermarqué  par  le  changement  d 'a t t j t ude  de  I ' hé ro ine  :  l a

d ispos i t i on  de  la  tab le  n 'es t  p lus  1a  même,  la  jeune  f i l l e  ne  donne  pas

su i te  aux  lég i t imes  so lT ic i ta t ions  du  ieune  homme.

Un fondu au  no i r  ouvre  l 'ac te  t ro is  qu 'an ' ime un  nouveau coup de  théât re .

Sub i tement  e t  con t re  tou te  a t ten te ,  la  jeune f i l l e  se  rend dans  la  cham-

bre  du  jeune homme e t  Sans  t rop  de  rés is tance '  se  donne à  lu i .  L 'ac te

déve loppe ensu i te  les  jou issances  e t  les  a f f res  de  la  t rah ison :  
' l e

p la is i r  dans  le  c r ime.

L 'ac te  quat re  débute  par  un  montage sec .  I l  es t  ce lu i  de  la  mor t .  Une

nu ' i t ,  la  jeune f i l l e  meur t  dans  les  b ras  de  son amant .  C 'es t  Ie  dern ' ie r

coup de théâtre.  Pour sauver Son honneur compromis,  s i  le cadavre est

découver t  dans  sa  chambre ,  i l  ten te  de  s 'en  débar rasser  en  le  t ranspor -

tan t  dans  ce l le  la  jeune f i l l e ,  conmandée par  ce l le  des  parents .  Ma is

ar r i vé  devan t  1a  por te ,  i l  n 'OSe t raverser  Ce  Seu i l  "ng i r  e t  béan t " -  Re-

venu danS sa  chambre  avec  son encombrant  fa rdeau,  i l  songe à  s 'en  dé-

bar rasser  en  le  p réc ip i tan t  du  haut  de  sa  fenêt re ,  ma is  ce  sera i t  s igner

son  c r ime.  I l  veu t  se  su jc ide r ,  sa  ieunesse  l ' en  empêche .  C 'es t  f i na le -

ment  auprès  de  son  ami  e t  Co lone l  de  la  v i l l e  qu ' i l  va  t rouver  une  so lu -

t ion ,  i I  dev ra  "décamper "  au  p lus  v i te ,  l ' ami  a r rangera  tou t '

Le  c inqu ' ième ac te ,  ce lu i  du  dénouement  décr i t  le  dépar t '  les  ad ' ieux  à

la  mor te  e t  l a  t raversée  au  ga lop  de  la  pe t i te  v ' i l l e .

S i  ce  découpage es t  cor rec t ,  on  peut  no ter  qu 'à  ce  n iveau i l  ne  repose

sur  aucune s t ruc tu re  spéc ' i f iquement  c inématograph ique,  ma is  évoque,  au

cont ra i re  ce l le  b ien  connue de  la  t ragéd ie  c lass ique,  à  pe ine  per tu rbée



-163-

par  l ' an tépos i t ion  d 'un  segment  du  c inqu ième ac te  servant  d 'accue i l  à

1 'ac t ' ion .  Le  montage ne  ioue donc  pas  à  ce  n iveau.

La descr ipt ion de chacun des actes,  Pâf rapport ,  cet te fo is aux

syntagmes de C. Metz d 'une partTet leur interprétat ion d 'autre part  per-

met t ra  une présenta t ion  p lus  complè te  e t  p lus  c inématograph ique de  l 'en-

semble .

Trois syntagmes visant tousrcorwne i l  a été di t /à poser les rela-

t ions  d is jonc t ives  en t re  le  jeune homme e t  son  mi l ieu ,  tan t  au  p lan  cu l -

tu re l  que soc ' ia l ,  spa t io - tempore l  que rac ia l  , composent  l lac_ te  
l .  Le  pre-

mier segment est  une séquence par épi6OFëomprenant quatre épisodes :

1  -  p lan  1 .  :  p lan  séquence,

chambre.

2 -  p lans 2 et  3 :  re lat ions

3  -  p lans  4  e t  5  :  re la t ions

4  -  p lans  6  à  10  :  re la t ions

présentant  le  jeune homme dans sa

avec  l a  v j l l e  de  ga rn i son .

avec  l es  hô tes .

avec  l a  f i l l e  des  hô tes .

La séquence dont les épisodes sont enchaînés par des fondus et

des  superpos i t ions  ou  des  montages  s€cs2out re  qu 'e1 le  ancre  h is to r ique-

ment  les  événements ,  en  pose le  décor .  E l le  répond b ien  à  la  dé f in i t ion

que C.  Metz  donne d 'une te l le  s t ruc tu re  "a l ignement  de  brèves  scénet tes

qu j  se  succèdent  chrono log iquement .  Aucune des  évocat ions  n 'es t  t ra i tée

avec  tou te  l 'ampleur  syn tagmat ique qu 'e1 le  aura i t  pu  compor te r .  C 'es t

leur  ensemble  seu l  e t  non chacune d 'e l les  qu i  es t  p r is  en  compte  par  le

f i lm"  (1 ) .  Les  d i f fé ren ts  p lans  ac tua l i sen t  les  a r t i cu la t ions  des  ca té -

gOr ieS "ennu i  VS d iver t iSsement " ,  "haSard  vs  I ib re  a rb i t re "  dans

l 'énoncé :  "C 'é ta i t  v ra iment  1e  p i re  endro i t  où  le  hasard  pû t  m 'envoyer

pour  mes  débu tS"  ;  " i eunesse  VS v ie i I l esse" ,  "décep t ion  vS  sa t i s -

fac t iOn" ,  "bourgeOiS ie  VS a r i s tOCra t ' i e " ,  "Supér io r i té  vS  in fé r io -

r i té " .

(1 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign i f i ca t ion  au  c inéma,  oP.c i té ,  page  132 .
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Ce nombre  impor tan t  de  c lasses  s 'exp l ique par  la  na ture  nécessa i rement

condensée  de  la  p remiè re  séquencerdon t  tou t  l e  f i lm  es t  I ' expans ion .

0n  les  ver ra ,  en  e f fe t ,  émerger  au  long du  déve loppement  e t  ê t re f igura t iv i -

sées  d i f fé remment  se lon  les  parcours  dans  lesque ls  e l les  appara issent .

I I  s 'ag i t  l à ,  d 'ap rès  Gre imas  (1 )  de  Ia  "ca taphor i sa t ion" :  " re la t ion
d i scu rs i ve "  dans  I aque l l e  l e  " ca tapho r i san t "  annonce  l e  ca tapho r i sé  en

*.1p33i91, "Toutes ces catésoiiËîî lË;;t; ;"rvt ia'à d;i tâ fôrme^ 
'

îa  p  j îa  condensée pour ra i t  s 'expr imer  en  "sépara t ion  vs  in tégra t ion" .

Le  dép lo iement  de  l ' ac t ion  es t  a r t i cu lé  au tour  de  ces  deux  va leurs " .

Sous forme redondante,  on retrouve quelques unes des valeurs précéden-

tes  :  " j eunesse  vs  v ie i I l esse" ,  "supér io r i té " ,  "ex té r io r i té "  non

p lus  opposé  e  a  " in té r io r i tê "  ma is  à " in t im i té " .

Un seu l  p lan  au tonome fo rme la  séquence su jvante .  I l  mont re ,  vu  de

I 'ex té r ieu r ,  à  t ravers  les  v i t res  mou j l l ées  par  1a  p lu ie ,  l e  repas  fa -

mi l ia l .  Ce p lan  es t  à  met t re  en  rappor t  avec  le  par t i  p r i s  "voyeur "  du

réa l i sa teur  dé jà  évoqué à  I 'occas ion  du  commenta i re  de  l 'ouver tu re  à

I '  j r i s  du  p lan  1 . .

Va lan t  pour  beaucoup  d 'au t res ,  1a  séquence  su ivan te  rassemble  qua t re

moments du repas dans une séquence par épisodes. Le segment est  chrono-

log iquement  o rgan isé ,  aucun moment  n 'es t  en t jè rement  déve loppé.  A  preu-

ve  l ' énoncé :  "Dès  les  p remie rs  jou rs ,  j e  fus  f rappé  de  ce  qu i  l a  sépa-

ra i t  des  s iens"  e t  les  fondus  permet tan t  la  condensat ion  tempore l le .  Les

mot i fs  I3 / I4 ,  16 /17 ,  L8 / I9 ,20 /2 I ,  ne  cons t i tuent  pas  comme on pour ra i t

l e  c ro i re ,  des  syn tagmes a l te rnés .  I l  ne  s 'ag i t  que  de  p r j ses  de  vues

des t inées  à  foca l i se r  des  personnages ,  sans  nu i re  à  l ' un i té  de  I ' ac t ' i on  :

un  repas .

présenté  en  t ro ' i s  ép isodes  :

I  -  p lans  L2  à  15  :  début  du  repas .

2  -  p lans  16  à  21  :  f in  du  repas .

3  -  sépara t ' ion  des  conv ives .

i
I
i
1.
1

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Maupassan t ,  oF .  c i té ,  page  44 .
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Aux valeurs précéderment dénombrées s 'a joutent cel les de "race vs
bâ ta rd"  :  "en t re  eux  i l  y  ava i t  l ' ab îme d ,une  race , ' ;  de ' ,na issance
vs  éducat ion"  (phot .  098 e t  099/100) .  ces  ca tégor ies  posent  le  te r -
ra in  d 'une con jonc t ion  poss ib le  en t re  les  deux  jeunes  gensrmais  les
cl  asses :  " impassibi  I  i té vs indi f férence" I  'obl  i tèrent inrrrédiatement.
L 'ac te  1  es t  donc  en t iè rement  dominé par  la  "sépara t ion" .  I l  es t  dys-
phor ique.

L 'ac te  deux ,  ce lu i  de  la  p rovocat ion ,  comprend s ix  syn tagmes.  I l
es t  in t rodu i t  par  l ' a r r i vée ,  en  re ta rd ,  du  jeune homme dans la  sa l le  à
manger .  L 'ancrage tempore ' l  de  l 'ac t ion  es t  assuré  par  le  code:

"chande l ie rs  é te in ts  =  d îner " ,  "chande l ie rs  a l lumés =  souper "  (phot .

058/059 et  131 ) .
L ié plast iquement au précédent -  porte se fermant dans un miroir ,  porte

s 'ouvran t  dans  un  au t re  mi ro i r  -  le  p lan  1  de  I 'ac te  2  pose un  prob lème.

0n pourrai t ,  en raison de son caractère hypertopique, le t ra i ter  corme
un p lan  au tonome.  Ma is  le  l ien  d iégét ique avec  I 'ac t ion  en  cours  es t
su f f i samment  fo r t  pour  qu ' i l  l u i  appar t ienne.
L 'ac te  comprend :

1  -  Un syn tagme a l te rné ,  décr ivan t  tan tô t  ce  qu i  se  passe dessus
la  tab le ,  tan tô t  ce  qu i  se  passe dessous .
a -p lan le t2 (dessus)

b -p lan3(dessous)

a -p lans4à8

b  -  p lan  9

a  -  p lans  10  à  12

b  -  p lan  L3

a  -  p lan  14

b  -  p lan  15

a  -  p lans  16  à  18

b  -  p lan  19

ù  -  p lan  19

2 -  Un syntagme en accolade

a -  act iv i té du jeune horrne.

b  -  ac t i v i tés  de  la  jeune  f i l l e .
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3 - Une séquence ord ina i re

p lans  2C/26:  Essa is  de  communica t ion  du  jeune homme avec  la

jeune  f i l l e .

Une séquence par  ép isodes

1  -  p lans  27  à  32 :  ind i f fé rence  de  la  jeune  f j l l e .

2  -  p lans  33  à  43  :  ép isode du  P1at .

4 -

3  -  p lan  au tonone  44 :  La  cage  d 'esca l ie r  v ide  représen te  le

temps qu ' i  passersans  appor te r  de  changement  à  la  s i tua t ion .

4  -  p lan  45  :  exaspéra t ion  du  jeune homme.

5  -  p lan  46  :  so i rée  en  fami l l e .

6 -  p lan 47 :  p lan autonome - désespo' i r  du jeune homme qui

se  l  i v re  à  l ' a l coo l  .

0n Se trouve d'abord devant un Syntagme al terné :  " le montage rapproche

et  en t remêle  en  t resses  deux  ou  p lus ieurs  mot j fs  qu ' i  rev ' iennent  par  a l -

te rnance"  (1 ) .  Ces  mot i fs  son t  commandés par  1a  ca tégor ie  spat ia le  :

"dessus  Vs  dessous" .  Les  ac t ionS qu i  se  dérou len t  sur  chacun des

p ' lans ,  ' i l  l us t ren t  I  a  ca tégor ie  :  "para î t re  vs  ê t re"  photogrammes

137/t38, 148, 155/156. "bouleversement intér ieur du jeune homme vs

ca lme apparent " ,  "ac t i v i té  cachée de  la  jeune f j l l e  vs  ca lme appa-

ren t " .

Les al ternances repérables du plan 4 au plan L1 forment bien un syntagme

autonome,  e l les  s ign i f ien t  auss i  :  s imu l tané i té  des  fa i ts ,  a l te rnance

des ' images.

Tand is  que  1es  va leurs  "sexua l i té " ,  " comp l i c i té "  émergen t ,  on  passe  de

la  "Sépara t ion"  à  " l ' i n tégra t iOn" ,  de  la  "ngn-Cor f fnun iCa t iOn"  à  la  "Com-

mun ica t ion ' r ,  de  " l ' ex té r io r i té "  à  I  " ' i n t ' im i té " ,  de  la  " loyau té"  à  la

" t rah json" ,  de  la  "vé r i té "  au  "mensonge" .

Le syntagme sujvant :  " regroupe directement toutes 
' les 

images concernant

deux  mot i fs  opposés" .  C 'es t  un  segment  en  acco lade.  I l  oppose l 'ag i ta -

t ion  du  jeune homme d 'un  cô té  e t  le  ca lme de la  jeune f i l l e  a f fa i rée  au

rangement  de  la  sa l le  à  manger  de  I 'au t re .  La  séquence recouvre  les

p lans  ? t  à22 pour  le  p remier  mot i f  e t  23  à  24  pour  le  deux ième.  Ce der -

Metz ,  Essa is  su r  la  s ign i f i ca t ion  d -u  c jnéma,
su ivan tes .

c.
et

(1) op.  c i té ,  page  125
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n ie r  s 'achève sur  un  panoramique ver t i ca l  ascendant ,  remontant  tou te

la  cage d 'esca l ie r  e t  i côn isant  le  re tour  au  ca lme du jeune homme,

expr imé dans  l 'énoncé :  "quand je  me fus  un  peu re f ro id i  par  la  ré -

f lex ion .  .  .  "

V ien t  ensu i te  la  séquence ord ina i re  (p lans  25 /26) ,  consécut ion  un ique

mais  d iscont inueroù l 'on  se  conten te  de  sauter  les  moments  jugés  jnu t i -

l es .  E l le  sanc t ionne  le  passage  de  l ' i ncommun jca t jon  à  la  co rnnun ica t ion ,

de  l ' ennu i  au  d ive r t i ssement  e t  i ns taure  le  désord re  dans ' la  v ie  du  hé-

ros ,  ob je t  de  la  séquence su ivante  (p lans  27  à  46) ,  consacrée au  change-

ment  rad ica l  d 'a t t i t ude  de  la  jeune  f i l l e rqu i  ne  donne  aucune  su i te  aux

demandes du  jeune hornme;  un  au t re  ép isode es t  ce lu i  du  r j re  du  père  qu ' i

p rovoque  la  ma ladresse  de  la  jeune  f i l l e  (pho t .  2 I8  e t  su jvan ts ) ' ,  l ' ép i -

sode s 'achève par  un  d ia logue muet  des  deux  compl ices  par  le  t ruchement

du mi ro i r .  En  44 ,  p lan  au tonome,  on  f igura t iv ise  le  temps qu i  passe

sans appor te r  de  changement  à  1a  s i tua t ion .  La  scène su ivante  (46)  (ép i -

sode  5 ) ,  marque  l ' i n tégra t ion  p rogress ive  du  jeune  homme dans  le  m i l i eu ,

c 'es t  une consécut ion  cont inue ne  compor tan t  aucun h ja tus  d iégét ique :

un  seu l  l i eu ,  une  pe t i te  ac t ion ,  un  seu l  moment .  L 'ac te  s 'achève  sur  un
p lan  au tonome (p lan  47)  ind iquant  le  désordre  grand issant  que la  jeune

f i l le  a  p rovoqué chez  le  héros ;qu ' ' i côn ise  le  bou leversement  de  la  cham-

bre  e t  l ' i v resse  a lcoo l ique  à  laque l le  i l  se  l ' i v re .0n  no te  qu ' i l  t rébu-

che sur  son sabre  à  te r re  e t  res te  a l longé sur  le  so l  dans  la  même pos i -

t ion renversée qu' ' i l  occupai t  au photograrnme 183; après le dîner.

L 'ac te  t ro ' i s  es t  ce lu i  du  "c r ime"  e t  de  la  " jou issance"  dans  le
r-!-l_*l

cr ime. I l  comporte 14 segments autonomes.

I  -  Une séquence ord ina i re  -  p lans  1  à  9  :  l ' a f fû t  du  chasseur .

2  -  Séquence  o rd ina i re  -  p lans  10  à  26  :  l a  jeune  f i l l e  se  donne

au jeune hornne. La séquence est coupée par

3  -  p lan  au tonome 20:  inser t  sur  le  guér idon renversé .

4  -  p lan  au tonone 22  :  esca l ie r  v ide .

5 -  p lan autonome sur la lampe -  p lan 28

6 -  p lan  au tonome sur  la  ma ison -  p lan  29

7  -  Une  scène  -  p lans  30  à  36 :  les  amants .

8  -  p lan  au tonome 37 :  sur  l ' esca l ie r .
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9

10

11

12

13

T4

p ' lan  au tonome 38 :  sur  1a  per rdu le .

p lan  au tonome sur  la  ma ison :  39

Scène,  dans  la  chambre  -  p lans  40  à  42
p lan  au tonome sur  1a  jeune  f i l l e  endormie  :  43
p' f  an autonome sur le c ' ie l  :  44

séquence  o rd ina i re  :  p lans  45  à  47 .

Une séquence  o rd ina i re  de  09  p lans  ouvre  l ' ac t ion .  Un  mo is  en-
t je r  s 'es t  écou lé  depu is  1a  provocat ionre t  aucun é lément  nouveau propre

à sa t js fa j re  1e  jeune hornme n 'es t  in te rvenu.

L 'a r t i cu la t ion  "sépara t ion"  de  la  ca tégor ie  eng loban te  es t  donc  réac-
tua l ' i séezen  même temps  que  1a  ca tégor ie  ind j f fé rence  de  1a  jeune  f i l l e .

A  f  image re f lé tée  dans  l 'eau  s 'oppose ce l le  de  la  fu tu re  maî t resse  à
la  fenêt re ,  comme 1a p longée à  la  cont re -p longée,  no tan t  une invers jon

de  la  re la t ion  de  domina t ion ,  ce t te  fo i s  c 'es t  l e  jeune  homme qu i  es t

dominé .  Le  p lan  7  assure  la  t rans j t i on  en t re  le  l i eu  ex té r jeu r  e t  l e
l i eu  jn té r jeu r .0n  vo j t ,  ensu ' i te ,  à  1a  f jn  de  la  séquence ,  1e  jeune  hom-

me l i t té ra lement  obsédé par  le  dés i r  de  la  possess ion .

Une nouve ' l1e  séquence  o rd ina i re  (p lans  10  à  26)  déve loppe  la  v i -

s i te  de  la  jeune f i l l e  au  jeune homme e t  ses  conséquences .  Les  p lans  20

et  ?2  in te rv jennent  comme des  p lans  de  coupe.  Le  premier  fonc t ionne com-

me un  inser t  exp l i ca t i f  (dé ta i l  g ross i ,  e f fe t  de  loupe)  " le  mot i f  es t

sous t ra i t  de  son espace empi r ique e t  por té  dans  I 'espace abs t ra i t  de

l ' i n te l lec t ion"  (1 ) .  Une  vue  p longean te  su r  1a  cage  d 'esca l ie r  co r res -
pond  à  ce  que  l ' on  pour ra i t  appe le r :  " i nser t  ob jec t i f "  pa r  oppos j t i on  à

I ' i nser t  sub jec t i f rdé f jn i  pa r  C .  Metz  comme:  "une  image v isée  comme
présen te ,ma is  absen te  pour  le  héros" ,  exemp ' le  souven i r ,  rêve  e tc . . .  I c i

I ' i nser t  es t  v isé  conrne absent rdans  la  mesure  où  les  ' images sont  en

dehors du champ percept i f  du personnage, mais correspond néanmoins à ce
qu ' ' i1  peut  imag iner .  Cet te  cons t ruc t ion  le  des t ine  d i rec tement  aux  spec-

ta teurs .

(1 )  C .  Metz ,  Essa is  su r  la  s ign i f  i ca t ion  au  c inéma,  op .  c ' i t é ,  page  À2d
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Deux p lans  au tonomes se  succèdent  ensu i te :  un  p lan  moyen sur

1a  lampe e t  un  p lan  d 'ensemble  su r  la  ma ison .  Le  p rem' ie r  ac tua l i se  le

t r iomphe de  l ' hommele t  I ' au t re  la  v je ' i ns t ' i nc tue l le ra ins i  que  ie  l ' a j

dé jà  no té .

Les  segments  su ivants  :  p lans  30  à  36 ,  fo rment  une scène va lan t

pour  beauco 'up  d 'au t res ,  réa ' l i san t  par  conséquent  I  ' e f f  e t  " f  réquenta t ' i f  "

iCôn iSant  leS va leUrS :  "v iO lenCe VS dguceur " ,  "eXCèS vS mesure" ,

" t rah ison Vs  loyauté" .  0n  re t rouve pour  te rminer  la  scène la  même

St ruc tu re  que  p récédemment :  deux  p lans  au tonomes :  l ' un  su r  l ' ho r loge

ind iquant  22  heures  05  e t  par  un  fondu enchaîné ,  un  p lan  sur  la  ma ison.

Dans  la  scène  su ivan te  (p lans  39  à  42) ,  on  ins is te  su r  un  aspec t  de  la

re la t ion  des  amants lcarac tér jsée  par  I ' i ncommunica t ion  e t  la  f ro ideur

de la  jeune f i l l e ;opposées au  dés i r  de  communiquer  du  jeune homme e t  à

son ardeur .

Une pr ise  de  vues  un ique Sur  le  c ie l ,  sor te  de  cont re -p longée à  90  degrés

s ' in te rca le  en t re  la  scène  e t  l a  dern iè re  séquence  de  I ' ac te rqu ' i  t ra j te

de la  jou issance des  deux  héros  e t  de  la  s tupéfac t ion  qu i  les  accab le

(p lans  44  à  47) .

C 'es t  dans  ce t  ac te  que  I ' on  t rouve  le  p lus  d 'é léments  symbo l i -

ques  :  p lan  su r  la  ma ison ,  su r  la  lampe,  su r  1 'ho r loge ,  su r  le  c ie l .

L 'ac te  I ! ,  es t  inauguré  par  un
-.-=;a,-. i--:.:.:::::;': : --'' '

C'es t  I ' ac te  de  la  mor t .  I l  compor te

p lan  au tonome sur  l ' esca l ie r  v ide .

5 segments :

\

.j

1 -  p lan  au tonome -  p lan  1 :  vue  sur  I ' esca l ie r

2  -  scène  -  p lans  2  à  20  :  l a  mor t  de  la  jeune  f i l l e

3  -  p lan  au tonome -  p lan  2L :  les  paren ts  endormis

4  -  séquence ord ina i re  -p lans22 à  38 :  le  cadavre  embar rassant

5  -  p lan  séquence -  39  -  ten ta t i ve  de  su ic ide '

Du  p lan  2  où  l ' on  no te ,  en  p remie r  p1an ,  les  p ieds  nus  de ' la  jeune  f i l -

le  e t ' les  p ieds  encore  couver ts rma ' is  dé jà  débar rassés  des  bo t tes  du

jeune homme -  commençant  a ins i  à  se  dépou i l le r  de  la  composante  fémin i -

ne  -  au  p lan  21 ,  I ' ac t ion  se  dérou le  sans  h ja tus ,  l e  temps  éc ran ique  e t

1e  temps d iégét ique co înc ident ,  c 'es t  une scène.  Le  ieune homme ten te

va inement  de  ramener  la  mor te  â  la  v ie .



Le p lan  2L  fonc t ionne comme le  p lan  22  de  I 'ac te  2 .  0n  a  ensu i te  une

séquence par  ép isodesTôu courS de  laque l le  i l  ten te  de  se  débar rasser

de I 'encombrant  cadavre  pour  év i te r  le  déshonneur  (p lans  22  à  38) .

L 'ac te  s 'achève par  un  p lan  séquence,  consécut ion  un ique t ra i tée  en  une

seu le  p r ise  de  vues2dont  l ' ob je t  es t  la  ten ta t i ve  du  su ic ide .  Apparem-

ment  l ' ac te  semble  en t iè rement  dominé par  la  va leur  "mor t "  ma is  en  fa i t ,

i l  va lo r ise  p lu tô t  1a  peur ,  màrque du  héros  comme I 'a t tes te  l ' énoncé f i -

na l  :  " i l  y  a  des  souven i rs  qu ' i  v iven t  en  vous  cor f fne  des  b lessures . . .

J 'au ra is  pu  reven i r . . .  Que lque  chose  m 'en  a  tou jours  re tenu ,  que lque

chose qu i  ressemble  peut  ê t re  à  ce t te  peur  que ie  n 'aura is  jamais  p lus

vou lu  ressent i r . . .  qu j  es t  l iée  pour  mo i  à  f  image de  ce t te  mystér ieuse

fenê t re . . . "  e t  l e  déshonneur .
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L 'ac te  V  es t  ce lu i  du

ment ,  l a  d is jonc t ion  d 'avec

de courts segments.

dénouement  dans  la  fu i te  ou ,  p lus  jus te -

le  m i l i eu .  I l  es t  s t ruc tu ré  par  une  sér ie

l .  -  une séquence ord ina i re  -  p lans  1  à  10 :  fu i te  du  jeune honrne

2 -  deux plans autonomes enchaînés -  11,  Lz

3  -  13  -  un  p lan  d 'ensemble  su r  la  v i l l e .

Le  p lan  1  :  appe l  de  la  v ie  (ouver tu re  de  la  fenêt re ) ,  su ' i v i

par  les  ad ieux  à  la  maî t resse  mor te .  Les  p lans  3  à  10  décr iven t  en  une

séquence  o rd ina i re ,  l a  t raversée  de  la  v i l l e .  11 ,  t2 ,13  fo rment  encore

une séquence ord ina i re ,  t rès  cour te ,  sor te  d ' inser t  expansé.

Le  f i lm  s 'achève  sur  un  p lan  d 'ensemble  de  la  v i l l e .

Sans  en t re r  dans  tous  les  dé ta i l s  des  167 p lans  que j 'a i  dénom-

brés,  on peut comprendre pourquoi  C. Metz s i tue le début vér i table du

langage c inématograph ique à  ce  t ro is ' ième degré  de  I ' i côn isa t ion .  C 'es t

en  e f fe t ,  la  syn tagmat isa t ion  des  p lans  qu i  permet ' le  jeu  des  ar t i cu la -

t ions  des  ca tégor ies  opposées lp roduc t r i ces  de  la  s ign i f j ca t ion  à  t ravers
èæ'44: -à< 

- - ' . ,' l eur  
redôndancê,  C 'es t  e l le  qu i  donne sa  cohérence au  f i lm en t ie r .

L 'ensemble fonct ionne comne l 'expansion cont inue des formes condensées,

posées au début de l 'act ion et  repr ises dans le développement au fur et
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à  mesure  des  beso ins .

Au to ta l ,  les  t ro is  degrés ,  chacun de  sor f i  cô td l  , cons t ru isent  la  s ign i -

f i ca t ion  icôn ique cons idérée e l le -même comme une des  composantes  du

d iscours  c inématograph ique  en t ie r .  Pour  l ' i ns tan t ,  j e  n 'a i  pas  fa i t  1a

par t  de  chacune  d 'e l les .  L ' i n te rp ré ta t ion  que  j ' a i  donnée  es t  g loba le ,

s imp lement  o r ien tée  vers  I ' i cône .  L 'é tude  d iscurs ive  seu le  a  permis  de

préc iser  leurs  Fô les  ; ' Je  voudra i s  reven i r  à  l ' é tude  du  mo t ' i f  :

" jeu  d 'échecs"  pour  1 ' ' i n tégre r  dans  le  p lan  auque l  i l  appar t ien t ,  e t

vo i r  la  s t ruc tu re  en t iè rerà  par t i r  de  ces  syn tagmes in te rméd ia i res  qu i

la  composent .

Ce lu i  qu i  m 'occupe depu ' i s  le  commencement  de  ce t  aspec t  de  l 'é tude con-

t ien t ,  à  ce  n iveau  au  mo ins ,  t ro i s  é léments :

Le  premier  que j 'a i  évoqué précédemment  man j fes te  la  va leur  "d iver t j sse-

ment " ,  ac tua l i sée  à  t ravers  le  jeu  d 'échecs ;  le  deux ième,  la  va leur

"sexua l i té "  par  la  m ise  en  vede t te  de  la  pa i re  de  bo t tes  de  I ' o f f i c ie r ;

le  t ro is ième l " 'ennu i "  co f f ine  le  mont re  le  non- fa i re  du  jeune homme a l -

longé  sur  le  l i t  e t  l es  énoncés  l i ngu is t iques :  "p i re  endro i t "  e t  " je  ne

me souv iens  pas  d 'avo i r  j ama is  fa i t  de  p lus  ennuyeux  sé jour "  (pho t .31

et 32).  Ces trois mot i fs couvrent respect ivement les photogramnes 22/24 -

26 /29  -  30 /33 .  Le  premjer  fonc t ionne à  par t i r  de  la  pos i t ion  spat ' ia le  :

ass is ,  face  à  face  +  ac t iv ' i té  ( fa i re  jeu)  au  premier  degré  e t  caméra

ob jec t ive  +  p longée,  f i xe  au  deux ième.

Le syn tagme es t  v isue l lement  embrayé par  l ' i r i s  au  deux ième de-

grérpu ' i s  débrayé au  premier  par  "des t ruc t ion"  du  mot j f  e t  au  deux ième

par  un  panoramique  ob l ique ,descendan t  gauche  d ro i te  su r  les  bo t tes .0n

note  en f in  ce t te  fo is  la  d ' i spar i t ion  du  premier  degré  de  la  composante

"ac t i v i té "  e t  son  remp lacement  par  " inac t i v i té " l l ' ob je t  es t  donné  à  vo i r .

I l  const i tue un syntagme dont la structure ne peut être appréhendée que

par un décodage faisant appel  à des éléments extra- icôniques, comne on

I 'a  remarqué  d 'a i l l eu rs  pour  les  éperons  e t  l e  ieu  d 'échecs .  La  caméra

s'arrête un court  instant en 27, puis amorce un nouveau panoramique ho-

r " i zon ta l  d ro i te  gauche,  cont inué par  un  t rave l l ing  ar r iè re ,  débrayage/

embrayage sur  le  dern ie r  mot i f ,  v isan t  à  p résenter  le  personnage dans

son env i ronnement  spat ia l .
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Au to ta l  les  t ro is  mot i fs  se  cons t ru isent  comme :

M1=R(S1.P l )  (Rs .Rf )

M2 =  R (S2 .  PZ)  (Rs  x )

M3=R(S3.P3)  (Rs2 .Rf2 )

En  M2  I ' absence  de  re l a t j on  f ac tue l l e  i nd ique  un  syn tagme  desc r j p t i f .

Le p lan  es t  donc  composé de  t ro js  mot ' i f s ,  t ro is  ac t ' ions  au tono-

mes e t  dépendantes ,  chrono log iques ,  con t inues  e t  con t ig i . i . s ,  ob tenu e l  .

dans  la  séquence :

cons t ruc t ion  /  décons t ruc t ion  /  cons t ruc t ion .

I c i  encore  i l  s 'ag i t  d 'un  n iveau  de  sa is ie ,  chaque  mot i f  se

la isse  décomposer  à  son tour  en  syn tagmes p lus  pe t i t s  jusqu 'au  degré

des icôrèmes et  des icôkinèmes.

mot i fs

En

en

gu ' i se  de  conc lus ' ion ,  on  c lassera  les  p lans  par  rappor t  aux

deux c lasses  :

comp I exes

p lan  sont  confondus ;  complexes ,  le  p lan  compor -

s  imp l  es

s imp les ,  l e  mot i f  e t

te  p ' lus  i  eurs  mot i  f  s .

Les  mot j fs  eux-mêmes s 'ana lysent  en

descr ip t i f s  vs  nar ra t i f s .

Un  mot i f  desc r ip t i f  déc r i t  l ' un ive rs  cosmo log ique ,  un  mot i f  na r ra t i f  en

présente  la  " t rans format ion"  dans  des  man ' ipu la t ions  met tan t  en  cause les

ins tances  du  réc i t .

En  u t i l j san t  les  observa t ions  de  G.  Genet te  (1 )  on  pour ra  a t t r ibuer  au

et

le

(1) G. Genette,  Les Front ières du réc ! ! ,  communicat ions ro 8,  1966.
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moins  t ro i s  f onc t i ons  à  l a  desc r ip t ' i on  :  déco ra t ' i ve ,  d ramat ique ,  Sy f f i -

bo l ' i que .  Se lon  l e  cas ,  e t  un iquemen t  du  po ' i n t  de  vue  du  deux ième de -

g ré ,  t ou t  ang le  de  p r i se  de  vues ,  t ou t  mouvemen t  de  l a  caméra  pou r ra

ê t re  j n te rp ré té  comme man j fes ta t i on  du  réa l i sa teu r  dans  I ' ac te  de

l ' énonc ja t i on  j côn jque , semb lab lemen t  à  l a  man j f es ta t ' i on  du  "na r ra teu r "

en  l i ngu i s t i que .0n  pou r ra  a l o r s  c l asse r  l es  mo t i f s  na r ra t i f s  en  " r é -

c i t a t i f s "  ou  "d i scu rs i f s "  dans  un  cas  on  ne  sa ' i t  pas  que  "que lqu ' un

mon t re  que lque  chose "  dans  I ' au t re  on  l e  sa i t .

Par tan t  d 'un  p résupposé  théor ique ,  i ' â i  ten té  de  décr i re  le  phé-

nomène de  I ' i côn isa t ion  à  t ravers  1es  ob je ts  j côn iques  aux  t ro js  degrés

de leur  p roduc t ion .

Le  premier  v isan t  à  c réer  un  suppor t  d iscurs i f  au  deux ième qu i  le  p ré-

d ique  e t  I '  i ns t j tu t jonna l i se ,  I ' ensemble r re t ra i té  au  3ème degré , fou rn i t

l e  f i lm .

0n a essayé de montrer que 1' jcône pouva' i t  être considérée corrrne

un  s igne  por teur  d 'une  fonc t ion  à  t ravers  les  index ,  ou  d 'une  dés igna-

t ' ion  à  t ravers  les  symboles ' f i  a is  que dans  un  cas  comme dans I 'au t re ,  sa

na tu re  é ta i t  essen t ie l  l ement  sémio log ique  ou  cosmolog ique ,  c 'es t -à -d i re ,

tou tes  propor t ions  gardées ,  ex té rocept ' i ve  :  sa  cohérence se  man j fes tan t

dans  I ' i so top ie  sémio log ique  ou  f igu ra t i ve .

Les  un i tés  m ises  en  p ' lace  à  par t i r  de  la  con tamina t ion  e t  de  la  pos i t i on

formant  des  icô taxèmeS,  des  mot i fs  e t  des  p1ans,  a r rangement  d 'ana logons

donnés ou  cons t ru i ts ,  S imp les  ou  complexes ,  s ta t jques  ou  dynamiques ,  sym-

bo l ' iques  ou  non,  on t  perm' is  une descr ip t ion  du  phénomène icôn ique.

Les  ob je ts  j côn iques ,  que ls  qu ' i1s  so ' ien t ,  s ' i l s  son t  foca f  i sés ,

prennent  nécessa i rement  p lace  dans  des  énoncés  nar ra t i f s ,  so i t  p ragma-

t iques ,  so i t  cogn i t j f s .  I l s  y  occupen t  des  pos ' i t i ons  ac tan t ie l l es  va -

r iées .  I l s  fonc t ionnent  d jscurs ivement  comme des  ac teurs ,  dépos i ta i res

d 'un  rô le  ac tan t ie l  e t  thémat ique .  I1  semb le  d j f f i c i l e  de  les  dépar t i r

de  leu r  " rô le "  f i gu ra t i f ren  ce  sens  i l s  ne  peuven t  p rodu i re  qu 'un  seu l

parcours  f  igura t i f  ,  e t  ce la  même s i  1a  symbo ' l i sa t ion  les  généra l ' i se .

L 'ob je t  l im i té  de  la  cor f fnun ica t ion  é tan t  a ins i  cerné  e t  p réc isé ,

i l  res te  à  vo i r  comment  i l  es t  t rans féré .
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CHAPITRT IV -  APPROCHE DU TRANSFERT PAR L 'ENONCIATION

Les analyses précédentes ont perm' is de cerner I 'objet  de la com-

mun ica t ion ,  e l les  on t  m is  en  év idence  le  fonc t ionnement  de  cer ta ins

e f fe ts  de  sens  à  t ravers  les  t ro i s  degrés  de  I ' i côn isa t ion .

I l  res te ,  pour  a t te ind re  le  bu t  f i xé ,  à  é tud ie r  la  commun ica t ion

de ces  e f fe ts .  Je  me l im i te ra i  aux  re la t ions  in te rsub jec t ives  en  cause

dans  l ' opéra t ion ,  sou l jgnan t  ou ,  p lus  ius tement ,  rep renan t  que lques  p ro -

cédures  dé jà  déve loppées comme la  sémant isa t ' ion .

4-1  La  communica t ion

Paraph rasan t  0 .  Duc ro t  ( 1 ) ,  j e  dé f i n i r a i  l a  commun ica t i on  comme

I  a  ou  une  des  f  onc t i ons  f  i lm ' i ques  essen t i e l  l es .  J ' adme ts  l e  f  i  lm  pa r

voca t i on  na tu re l l e  COmme "pa r6 le  pOur  au t ru ' i " ,  e t  j ' adme tS  qu ' i 1  S ' ac -

comp l i t  l u t -même ldans  l a  mesu re  seu lemen t  où  " i l  f ou rn i t  un  l i eu  < i e  r en -

con t re  aux  i nd i v i dus " .

0n  re t rouve  dans  ces  a f f i rma t jons  l a  concep t ion ,déso rma is  c ' l ass tque  de

la  commun ica t i on  compr i se  comme un  t rans fe r t  mo t i vé  e t  f i na l i sé  de  que l -

que  chose  don t  l e  f i lm  es t  l e  suppor t  en t re  deux  i nd i v idus  au  mo ' i ns .  Ce

que lque  choSe ,  es t  un  sys tème comp lexe ,  l e  p rodu i t  d ' une  équ ' i pe .  l a  syn -

thèse  d 'ob je t s  d i ve rs ,don t  ce r ta ins  ne  son t  même pas  conven t ionne ls ,e t

posen t  deS  p rOb lèmeS de  "compé tence"  du  réCep teu r ,que  l ' eme t teu r  do i t

f o rmer  au  fu r  e t  à  mesure .  Un  schéma de  l a  commun ica t i on  f i lm ique  de -

vra i t  prendre en COmpte Cet ' te  d ' imenSiOn "pédagogique"  du meSsage,  que ma-

ni feste.  en par t icu l  ier ,  . .  quà*f in-àppéï1. . ; i t  ta  iô i rposantè 'nréta icôni

que  de  l ' image .

(1 )  0 .  Ducro t ,  D i re  ne  pas  d i re ,  Herman,  Par i s ,  1972 ,  page  I .
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message

1 angue

bru i t

mus i que

i cône

---------) informati

Emetteur dé récepteur

méta-
mess age

-î--> format i on

Dans la  su i te ,  je  m ' in té ressera j  non seu lement  à  ce t te  composante  méta-

icôn ique lmaiS auss i  aux  au t res  fonc t ions  repérab les  dans  les  un i tés  mê-

mesde la  cormun ' ica t ion ,  me l im i tan t  à  I ' i cônerpu isque ie  n 'é tud ie  n i  le

langage  mus ica l ,  n i  l es  b ru i t s .  Avan t  d 'aborder  ce t te  ques t ' i on ,  i e  va is

examiner  les  re la t ions  évoquées c i -dessus .

4-1-1  : Les  ins tances  e t  les  re la t ions  dans  le  f i lm.

Une première  in te r rogat ion  por te ra  sur  les  ins tances  du  réc i t ,  à

savo j r :  qu i  pa r le  e t  qu i  vo i t  ?  (1 )  à  quo i  j ' a jou te ra i ,  pensan t  au  ré -

cepteur :  qui  perçoi t  ?

J 'examjnera i  success ivement  les  po in ts  de  vue l ingu is t ' ique  e t  i côn ique.

Mais ,  j ' i n t rodu ' i ra i  la  ré f lex ion  par  une au t re  in te r rogat ion  de  na ture  à

fac i l i te r  1a  démarche :  que l le  d i f fé rence é tab l j r  en t re  un  réc i t  e t  un

d iscours  ?

4-1-1-1  :  Le  réc i t  e t  le  d iscours

Réc i t  e t  d iscours  sont  des  modes d i f fé ren ts  d 'exerc ice  de  la  pa-

ro le ,  j l s  met ten t  en  ac t ion  des  procédures  spéc i f iques  de  la  communica-

,
ons

ù
codage

I

f
I
t
1 

I anSue

I  bru i t

J musioue
\  icône

(1)  P .  Car rard ,  Ma l raux  ou  le  réc i t  hybr ide ,  Par is ,  Le t t res  Modernes ,
Minard ,  1976 .
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t i on .

Un d iscours  es t  normalement  carac tér isé  par  la  co inc idence du  su je t  du

OiËËi - i f i ' au teur  dans  I 'ac te  de  paro le ,  ce lu i -c i  émergeant  en  tan t
que te l  dans  son propos .  "Le  d iscours  où  se  marque la  p résence de  (ou

la  ré fé rence à)  " je " ,  ma ' i s  ce  " je "  ne  se  dé f in i t  pas  au t rement  que com-

me la  personne q l l - l ien t  ce  d iscours" .  Inversement  :  " l ' ob jec t i v i té  du

. ; j l f l l ,  se  dé f in i t  comme I 'absence de  tou te  ré fé rence à  " je "  (1 ) .  I l  es t

carac tér isé  par  la  man i fes ta t ion  de  1a  non-personne.  Aut rement  d i t  e t

en général isant beaucoup, réci t  et  d i r .oîËi î f f iosent comme object i f

e t  sub jec t i f ,  é tan t  en tendu l 'un  e t  l ' au t re  comme in te rpré ta t ion  ou  non

des fa i ts  ou  des  événements  par  le  locu teur .  Ce la  veut  d i re  auss i  que,

dans  le  p remier  cas ,  1e  su je t  du  d i re ,  ce lu i  qu i  raconte ,  es t  imp l iqué

au  deux ième degré ,  i l  n 'es t  qu 'une  ins tance  ré f léch jssan te ,  un  m i ro ' i r

capab le  de  res t i tuer  un  ob je t  sans  t rop  le  dé former .  Dans l 'au t re  cas ,

le  su je t  du  d i re  es t  imp l iqué au  premier  degré ,  dans  I 'ac te  même de la

paro le .  Le  d iscours  es t  mené pour  so i ,  l e  réc i t  en  so i .  A ' ins i  l o rsque

Barbey  d 'Aurev i l ' l y  éc r i t  :  " j ' ava is  v ing t  ans . . . "  i l  racon te  que lque

chose ,  c 'es t  un  réc i t ,  l a  re la t ion  d 'un  é ta t  concernan t  un  "non- je "  ob-
jec t ' i f  par  rappor t  à  1 'au teur ,  b ien  que ce  so j t  une même personne,  dé-

doub lée  dans  le  temps  e t  dans  I ' espace .  Au  con t ra i re ,  l o rsqu ' i l  éc r i t :

" j ' ava is  v i te  re jo in t  ma v i l l e  de  garn ison"  ou  "ce t te  po l i tesse  qu 'on

ne  t rouve  p lus  qu 'en  " ,  i l  i n te rv ien t  dans  le  réc i t ,  so i t  en

moda l i san t  1e  p rocès ,  so i t  en  dé léguan t  1a  paro le :  c 'es t  un  d iscours .

Aucun des  deux  genres  n 'ex is te  à  1 'é ta t  pur ,  les  tex tes  sont  généra le -

ment hybr ides.  C'est  le cas du R' ideau CraTno.îs i  où les f réquentes inter-

vent ions  de  l 'au teur ,  on  v ien t  de  le  vo i . r ,  lu i  con fèren t  un  ne t  carac tè-

re  d iscurs i f ,  ma is  la  descr ip t ion  des ' fa i t s  e t  des  évènements ,  b ien  que

condui te à 1a première personne est  ef fectuée parfois avec un tel  souci

apparen t  d 'ob jec t i v i té  qu 'on  peu t  ' l e  qua l i f i e r  auss i  de  réc i t .

(1 )  G .  Genet te ,
Seu i l ,  1966 ,

Les  f ron t iè res  du  réc i t ,  in  Communjca t ion  no  8 ,  Par is ,
ffi
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Dans  un  d iscours , ' l a  commun ica t ion  met  en  p lace  la  cha îne  :

émet teur -  >  message  > récep teur .

Le  su je t  du  d i re  man ' ipu le  le  des t ina ta i re  au  p lan  cogn i t i f /en  lu i  l a i s -

san t  c ro i re  que  ce  qu ' i l  d i t  es t  v ra i  e t  mér i te  d 'ê t re  d i t ,  i l  es t  l u i

même garant de cette vér i té et  s 'arrange pour prendre en charge la re-

la t ion  f iduc ia i re  en t re  la  man i fes ta t ion  e t  I ' jmmanence. re t  tâche à  per -

suader  1e  récepteur .

Le  nar ra teur ,  dans  un  réc i t ,  [ ' a  pas  à  se  souc je r  de  ce la ,  i l  se  con ten-

te  de  rappor te r  des  fa i ts  v ra is  ou  faux ,  qu ' i l  l es  invente  ou  non.

Dans un  d iscours  la  vér i té  se  bâ t i t  en  même temps que le  d iscours  se  dé-

ve loppe ;  dans  un  réc i t ,  e l le  es t  p résupposée.

Chaque fo is  qu 'un  au teur  veut  fa i re  c ro i re  que lque chose e t  se  pose com-

me man ipu la teur  de  l 'opéra t ion  cogn i t i ve ,  i l  es t  p ra t jquement  cont ra in t

de  passer  par ' l e  d iscours ,  quand  la  c réd jb i l i t é  du  d i re  n 'es t  pas  en

cause  ou  qu 'e l le  n 'es t  pas  1a  f ina l i té  de  la  commun ica t ion ,  i l  e rp run te

la  vo ie  du  réc i t .

4 - I - l -2  :  Les  ins tances  du  réc i t ,  po in t  de  vue l ingu is t ique.

Toute  communjca t ion  I  ingu is t ique présuppose un auteur
qu ' i  se  man i fes te  ou  non ,so i t  dans  ce  rô le ,  so i t  dans  ce lu i  d 'un  nar ra -

teur  auque ' l  i1  dé lègue la  paro le ,  so i t  dans  ce lu i  des  personnages ;  que l

que so i t  1e  degré  de  la  man i fes ta t ' ion ,  l ' impor tance de  ld  dé ' légat ion
qu ' i l  donne au  nar ra teur  ou  aux  personnages, ' i l  es t  tou jours  p résent  à
que lque degré  dans  le  tex te .

A  I 'au t re  ex t rémi té  de  la  chaîne  on  peut  repérer  les  pos i t ions  cor ré lées .

A l 'au teur  s 'oppose le  lec teur /aud i teur ,  au  nar ra teur ,  1e  nar ra ta i re .  Ces

axes déterminent des réseaux de relat ions que 1'on peut appréhender sépa-

rément  ma is  qu i ,  au  to ta1 ,  fo rment  le  t i ssu  de  la  communica t ion .

I l  es t  i n té ressan t ,  pour ' l a  m ise  en  p lace  de  ces  ins tances  e t1a  sa is ie

de leurs relat ions de voir  comment A. Astruc a t ransformé le système de

son texte de référence.



Barbey  d 'Aurev i l l y  met  en  scène une rencont re  en t re  deux  personnages,

I ' un  d 'en t re  eux ,  le  cap i ta ine  de  Brassard  racon te  à  I ' au t re ,  I ' au teur ,

une h is to i re  qu i  le  met  en  scène 1u i -même;b ien  des  années auparavant .

Chez Barbey on trouve :
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I1  y  a  te r r ib lement

J 'ava is  v ing . t  ans .

Ce qu i  p lus  ta rd  m '

Qu 'on  ne  rencont re

d 'années ,  je  m 'en  a l la i s  chasser .

aura i t  paru  insuppor tab le .

p lus  qu 'en  p rov ince .

I

2

3

4

0n peut poser

il
I
t
I
T
!

l .  -  Je  =  nar ra teur /au teur  :  Barbey  d 'Aurev i l l y

2 -  Je = personnage/narrateur :  de Brassard à 20 ans

3 -  Je = personnage/narrateur :  de Brassard à un âge intermé-

d i  a i  re

4  -  Je  :  j e  d is  on  :  Barbey  d 'Aurev i l1y .

A .  As t ruc  ayant  suppr imé l ' i ns tance 1  e t  par  vo ie  de  conséquence la  4

t rans forme le  réc i t  "hé térod iégét ique"  (1 )  :  " le  nar ra teur  es t  s j tué  en

dehors  de  I ' h i s to i re  e t  s 'ass im i le  à  l ' au teur "  (2 ) .  En  réc i t ,  "homod ié -
gé t ique" ,  " le  nar ra teur  es t  un  des  personnages  de  I ' h i s to i re " .

Ce lu i  qu i  pa r le ,  l e  nar ra teur ,  synchré t i se  donc ,  dans  le  f i lm ,  les  pos i -

t ions  de  l 'au teur  e t  du  nar ra teur ,  I ' i ns tance jn te rméd ' ia j re  é tan t  suppr i -

mée.  La  v ' i s ion  qu ' i1  a  des  choses  es t  une  v ' i s ion  "par  der r iè re "  (3 )  :

" l e  nar ra teur  en  d i t  p lus  que  les  personnages  n 'en  saven t . . . ,  i l  mène  le

réc i t  dans  sa  propre  perspec t ' i ve" ,  d 'où  d 'a i l leurs  son aspec t  d idac t ique.

Ces observa t ions  concernent  auss i  le  des t ina ta j re  du  réc i t ,  ce lu i  à  qu i

l ' on  par le .  Chez Barbey  :

Je  (au teur /nar ra teur )  imp l ique nar ra ta i re  +  lec teur

G.  Genet te  :  F igures  I I I ,  Par i s ,  Seu i l ,1972 ,  page  252 .

P .  Car ra rd ,  Ma l raux  ou  le  réc i t  hybr ide ,  op .c i té ,  pages  lL /12 .

Id . ,  pages  11  à  15 .

[ "(  vous

(1)

(21

(3)
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chez  As t ruc ,

Je  (nar ra teur /personnage)  jmp l ique 
\ tu  lec teur /nar ra ta i re .

vous

Dans le  p remier  cas ,  le  lec teur  e t  le  nar ra ta i re  cons t i tuent  deux  ins -
tances  d is t inc tes ,  dans  le  deux ième,  e l les  sont  con fondues.  La  conrnun i -
ca t ion  qu i  résu l te  de ' l ' un  ou  de  l ' au t re  cas  es t  nécessa j rement  d i f fé -
ren te ,  comme on peut  le  mont re r  en  app l iquant  le  modè le  nar ra t i f  à  la
re la t ion .  0n  a  d 'abord  1e  programme :

F (s1)  : : )  (sz v  01)  - -+ (s2 A 01)

Le su je t  opéra teur  S1 (nar ra teur )  fa i t  que le  su je t  d 'é ta t  S2 (nar ra -

ta i re )  d is io in t  de  1 'ob je t  savo i r  s r l r  l e  nar ra teur  (01) tso i t  con jo in t  à
ce t  ob je t .  Ce lu i -c i  se  dédoub le  en  savo j r  posé e t  savo i r  p résupposé.  Le
premier  a  rappor t  avec  les  événements  re la tés  e t  les  in te rpré ta t ions
qu i  en  décou len t ,  I ' au t re  concerne tou t  ce  que le  nar ra ta j re  es t  censé
savo i r ,  i l  s 'expr ime à  t ravers  des  énoncés  comme:  "Je  n 'a i  pas  beso in
de  vous  d i re "  e tc .

Au  p lan  cogn i t i f ,  l e  su je t  de  la  vé r id i c t ion  ou  du  c ro i re  es t  l e  nar ra -

ta j re  chaque fo ' i s  que,  qu j t tan t  1e  p lan  nar ra t ' i f  ,  on  passe au  d iscours  :

" je  vous  1e  d is " ,  " c 'é ta i t  v ra jment  le  p i re  endro i t "  e tc .
Dans le  deux ième cas ,  A .  As t ruc  confond au teur  e t  nar ra teur  d 'un  cô té

€ t ,  lec teur  e t  nar ra ta i re ,  de  I 'au t re rdans  un  PN où le  su je t  opéra teur
es t  l ' au teur ,  l e  su je t  d 'é ta t , l e  lec teur .  Au  p lan  cogn i t i f ,  i l  es t  l e

su je t  de  la  vé r id i c t ion  e t  l e  lec teur ,  l e  des t ina ta i re ,  s j  b ' i en  que

c 'es t  au  lec teur  qu ' i l  es t  demandé d i rec tement  de  c ro i re .  Ce la  peut  per -

met t re  d 'exp l iquer  auss i  l e  ca rac tè re  d idac t ique  e t  i n i t i a t ique  du  réc i t .

4 -1-1-3  :  La  composante  icôn ique

Conune précéderment,  mais en prenant les images pour c ib le,  i l

s 'ag i t  de  répondre  aux  ques t ions :  qu i  mont re  ?  (qu i  par le  avec  des  ima-
ges) .  Qu i  vo i t  ?  Qu i  perço i t  ?
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0n  peu t  d is t inguer  deux  c lasses  d ' imageszse lon  qu 'e l les  son t  muet tes

ou  par lan tes .

Une imaqe muet tç  peut  ê t re  ob jec t ive  ou  sub iec t ' i ve .  Qb iec t ive ,  e l le
:--- -

montrJ-déi  ôUjàts vus par un personnage extér ieur '  sous des angles et

des  cadrages  man i fes tan t  la  p résence de  1 'opéra teur  ou ,  s i  1 'on  pré fère

du réa l i sa teur /nar ra teur .  P lus  l 'ang le  es t  fo r t ,  p ' lus  1e  cadrage.  es t  hors

du champ normal  de  la  v is ion  ou  de  la  v ra isemblance percept ive  -  ce  qu ' i

es t  poss jb le  se lon  l ' exerc jce  norma l  e t  na tu re l  de  la  v i s ion -  p lus  la

pesée du  réa l i sa teur /nar ra teur  es t  lourde .  Au cont ra i re ,  p lus  on  se

rapproche  des  normes ,  mo ins  e l le  es t  sens ib le .  Ma is  e l le  es t  tou jours  1à .

Dans I 'ensemble  tou t  se  passe corme s i  Ia  scène é ta i t  p ré f i xée  par  :

"vo ic i  comment  je  vo is . . . ' r  I1  y  a  donc  une  sub iec t j v i té  p lus  ou  mo ins

accen tuée ,ma is  rée l le  e t ,  pu isque  le  réa l i sa teur  mont re  (d i t )  l es  fa i t s

e t  
. les  

événements  à  mesure  qu ' i l s  se  dérou len t  e t  se lon  ses  propres  dé-

te rmina t ions  spat io - tempore l les i  dans  ce  cas  par t i cu l ie r ,  on  se  t rouve

devant  un  mode d 'express ion  qu i  ressemble  au  d iscours .

A  ce t  égard ,  le  R ideau Cramois i  es t  p resque en t iè rement  d iscurs ' i f .  tn

caméra  sub jec t ive ,  on  vo i t  ce  que vo i t  un  personnage lu i -même absent  de

l 'éc ran ,  e f !6 ' i l r  cause pu isque 1 'on  par tage I  j t té ra lement  son champ v i -

sue l .  Dans  ce  cas  on  accède  à  I ' ob iec t i v i té  la  p lus  fo r te '  au  pur  réc i t ,

p lus  personne ne  mont re .  (D i t )

r_a  sgu j :ç ' l ! "y j té ,  man i fes ta t ion  sens ib le  du  réa l ' i sa teur  p rodu i t ,  à  t ra -

ve rs  l ,ob jec t i v i té  de  la  camérardes  d iscours  su r  le  monde ;  I ' ob jec t i v i -

té ,  absence to ta le  de  l ' i ns tance racontan te  p rodu i t  des  réc i ts  à  t ravers

1a  sub jec t i v i té  de  l ' appare i l .

Lorsque les images sont par lantes 1es personnages peuvent y

discours ou îés iEdi ts,- î I  b i tn,  comme c'est  le cas dans le

! l_oj l l ,  e l les peuvent être commentées en voix of f .

S i  l es  personnages  par len t ,  l a  responsab i l i t é  du  d i re  leu r  incombe,  le

réa l j sa teur  s 'e f face i  au  p lan  verba l ron  se  t rouve devant  un  pur  d ' i scours

ou un  pur  réc i t .  En  caméra  ob jec t ive ,  à  1a  sub jec t iv i té  du  réa l i sa teur

v ien t  s 'a jou te r  ce l le  de  I ' image  par lan te  e t  en  accen tuer  la  pu issance ;

en  caméra  sub jec t iveron  se  t rouvera  devant  un  d iscours  ob iec t ' i f -  S i  le

pc rJu lnage  racon te  une  h is to i re ,  en  caméra  ob jec t i ve , la  sub jec t i v i té  du

ten i r  des

Rideau Cra-
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réa l i sa teur  pour ra  so i t  a f fa ib l i r  1 'ob jec t i v i té  du  réc i t ,  so i t ,  en
ax ia l i té  par  exemple ,  la  ren forcer .

Lorsque les  images sont  commentées  par  une vo ix  ex té r ieure  à  I 'ac t ion ,

les  codes  peuvent  so i t  fonc t ionner  indépendanrnent  l ' un  de  l 'au t re ,  so i t
en  complémentar i té  ou  en  oppos i t jon .  Chacun d 'eux  re lève  a lo rs  des  ca-
rac tér is t iques  que je  v jenà de  met t re  en  p lace .

0n  vo i t  que,  le  p lus  souvent ,  i ' l  y  a  p resque tou jours  co Ïnc idence de

l 'événement  mont ré  avec  I ' i ns tance  qu i  l e  vo i t  (qu i  l e  d i t ) .  Même lo rs -
guê,  au  moyen du  " f lash  back" ,  cor respondant  i côn ique du  passé,  on  re -
tourne  au  passé ,  i l  y  a  s imu l tané i té  en t re  l ' événement  e t ' l ' ac teur ,

f  image ne dispose d'aucun moyen de maintenjr  cont inument et  de façon

na tu re l le  la  d imens ion  passée .  E l le  ne  peu t  pas  cons t ru i re ,  dans  la

consc ience du  spec ta teur ,  des  no t ions  équ iva len tes  du  passé s imp le  par

exemple .  Dans l 'énoncé :  " j ' aperçus  une jeune personne"

je  v i r tua l i se  le  nar ra teur /au teur ,
je  ac tua l i se  le  personnage,
je  réa l  i se  I  ' ac teur .

L 'énoncé icôn ique cor respondant  ne  peut  qu 'ac tua l i ser  "Je" .  Ev idernment ,
que  le  po in t  de  vue  so i t  s imp le  ou  mu l t ip le ,  l a  v i s ion  es t  tou jours

"avec" ,  en  caméra  sub jec t ive ,  on  ne  peut  pas  vo i r  p lus  que l 'ac teur  n 'en

vo i t  e t  "par  der r iè re"  en  caméra  ob jec t ive ,  on  en  vo i t  tou jours  p lus  que

lui .  Comrne je l 'a i  montré tout  au long de cette étude, pôF rapport  au

t rans fer t  e t  à  son ob je t r le :psg ' !a teu [  occupe deux  pos i t ions ,  ce l le  du

voyeur  dans  les  passages d iscurs i fs  e t  ce l le  de  co-ac teur  dans  les  pas-

!

t
I
I
,l
t
I
{
I)

l;

sages nar ra t i f s ;  dans  les  deux  cas ,  en  ra ison des  procédures  de  l ' i côn i -

sa t ion  e t  de  1a  na tu re  essen t ie l l ement  cosmo log ique  de  l ' i cône ,  l ' ob je t

du  t rans fe r t  es t  l e  p lus  souven t  s t r i c tement  dé f in i .  I l  n 'a  pas  le  lo i -

s i r  de construire autour des fai ts et  des événements,  le pseudo cosmos
qu i  lu i  p la î t ,  ne  pouvant  que se  soumet t re  à  ce lu i  qu 'on  lu i  impose e t
qu ï  l ' absorbe.  Je  reprendra i ,  un  peu p lus  lo in ,  le  p rob ' lème de 1 'ob je t

savo i r  dans  la  man ipu la t ionrdont  
' le  

spec ta teur  es t  le  su ie t .

Le  spec ta teur  de  f i lm sVncfé t ise  a lo rs  p lus ieurs  pos i t ions  en  rappor t

/
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avec  chacune des  l ignes  de  la  communica t ion .

L ingu is t ique  :  l ec teur  (aud i teu r )

nar ra ta i re  (des t ina ta i re  des  réc i t s )

ac tan t  (  ? )

I  côn i  que : spectateur

nar ra ta i re  (des t ina ta i re  des  images)

co- acteur

actant

Je  me su is  a r rê té  au  prob lème g loba l  de  la  re la t ion ,  ie  I 'exami -

nera i ,  ma in tenant ,  d 'un  peu p lus  p rès ,  à  par t i r  du  phénomène de l 'énon-

c ia t ion .

4-L-2  :  L 'énonc ia t ion

J .  Ca l loud  (1 )  dé f in i t  l ' énonc ia t ion  comme I 'ac te  par  leque l  l es

énoncés  sont  ac tua l i sés  dans  le  temps e t  l ' espace e t  man i fes ten t  la  re -

la t ion  de  communica t ion  en t re  un  locu teur  e t  un  a l locu teur .  E l le  es t ,

par  conséquent  l ' ac te  accompl i  par  ce lu j  qu i  par le ,  écr j t ,  mont re ,  e tc .

que l  qu ' i l  so i t ,  locu teur ,  au teur ,  nar ra teur ,  personnage,  émet teur .  E l le

compor te  donc ,  comme tou te  communica t ionr les  t ro is  pos i t ions  carac tér is -

t iques  qu i  son t  ce l les  de  l 'émet teur ,  du  message e t  du  récepteur .  Ma is

par  communica t ion ,  on  en tend souvent  le  t rans fer t  du  savo i r  un iquement .

C 'es t -à -d i re  qu 'on  se  ré fè re  à  la  seu le  d imens jg .n -cogn i t i ve  du  réc i t ,

la issant  de  cô té  la  composante  pragmat ique.  Ce l le -c i ,  tou te fo is  es t  é9a-

lementunob je tdecom' f f i i ses i tue , i l es tv ra i ,àun

aut re  n iveau.  Les  énoncés  pragmat iques ,  qu ' i ' l s  por ten t  sur  des  ob ie ts

s ta t iques  ou  dynamiques ,  cons t i tuent  un  au t re  aspec t  de  l 'ac t i v i té  humai -

(1 )  J .  Ca l loud ,  Fo i  e t  v ie ,  ro  3 ,  Par i s ,  cah je rs  B ib l iques ,  ma i / iu in
1974,  page 92 .
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ne dont  la  fo rme cogn i t i ve  n 'es t  que l 'express ' ion  supér ieure .  Je  les

é tud ie ra i  au  même t i t re  que les  au t res ,  n 'hés ' i tan t  pas ,  en  ra ison du

carac tère  généra l  de  ma ré f lex ion ,  à  les  confondre .

En  sémio t ique ,  ce lu j  qu i  c rée  le  d iscours  es t  l ' énonc ia teur  ou sujet

des t  i  -de  l ' énonc ia t ion ,  I ' ob je t  de  l ' ac te  es t  l ' énoncé ,  le  récep teur ,

na ta i re  es t  appe lé  l ' énonc ia ta i re .

L 'énonc ia teur  n 'es t  pà ' î î Ï î î îu idu  que 1 'on  peut  décr i re  so i t  du  po in t  ( I )
\.@

de vue  psycho log ique ,  soc io log ' ique  ou  h is to r ique .  I1  dés igne  l ' i ns tance

s t ruc turan te  du  tex te  p rodu i t ,  env isagé dans  la  dynamique même de l 'ac te
-ËË*i:trF#s 1:':::aT-:r"F*F" 

-

de 
" l rénonc ia t jon .  

De même,  le  des t ina ta i . re  n 'es t  pas  I 'homme à  qu i  l ' on

par1e ,éc r i toumont re ,ma i ' l . "éWue,c réa teurde ]as j -

gn i f i ca t ion  au  moment  de  la  récept ion  de  I 'ob je t .  En  e f fe t ,  l l énonc ja -

t ion  se  conço i t  "comme une ins tance de  méd ia t ion  produ isant  le  d iscours" .

î îËËst en même temps le l ieu d 'exercice de 1a compétence sémiot ique,

ce lu i  de  I ' i ns taura t ion  du  su je t  (de  l ' énonc ia t ' i on )  e t  ce lu i  de  l ' ac tua-

l i sa t ion  de  son  s imu lac re ;  un  "ego  h ic  e t  nunc" ,  d i f fé ren t  de  ce lu i

qui  préside nécessairement à la performance. Jonct ion par conséquent de

la  compétence e t  de  la  per fo rmance,  l ' énoncé dans  ces  cond i t jons  ne  peut

jama js  man i fes te r  l ' énonc ' ia teur  ins tance  s t ruc tu ran te ,  n i  l ' énonc ia ta i re .

A  t ravers  les  énoncés  énoncésrac tua l i sa t ion  des  ac tan ts  du  réc j t  (énoncé
' - - / @ -

ob jec t i f )  e t  les  énonc ia t ions  énoncéesrac tua l i sa t ion  des  ac tan ts  de

l .énonc ia t ion ,o f f i se r l ' énonc ia t ionouappréhender

le narrateur,  cof ime on va le montrer plus bas.

Le  tex te  es t  donc  "ce  qu i  es t  énoncé" ,  i l  n 'es t  que  ce la ,  p roduc t ion

c lose ,  dont  on  ne  peut  sor t i r  sans  cour j r  le  r i sque de  c réer  des  "p ré-

tex tes"  ou  des  "méta tex tes" .  Ma is  la  r jgueur  même du pr inc ipe  de  la  c lô -

tu re  es t  para lysante ,  car  conrnent  comprendre  dans  le  f i lm:  "Eco le  mi l i -

ta i re "  ou  "un i fOrme de ThOmaSSin  e t  P ie t " ,  Sans  avo i r  recours  à  au t re

chose qu 'au  tex te  ?  Auss i ,  en  ce  qu ' i  me concerne,  je  dé f in i ra i  l ' énon-

c ia teur  e t  l ' énonc ia ta i re  comme des  ins tances  s t ruc tu ran tes  do tées  de

mémoirer interprétant nécessairement le texte.

( I )  A .J .Gre imaS,  J .Cour tès ,  D ic t ionna i re  ra isonné  de ' la  thêor ie  du ' langage ,

Hachette/Uni versi té , I '97 9 .



-184-

4- I -2 - I  :  Les  re la t ions  dans  la  composante  l ingu is t ique

L 'au teur  d 'un  énoncé que lconque peut  ê t re  représenté  ou  non dans

ce lu i -c i .  A ins i  dans  :

"Le  sous- l  ieu tenant

1e  su je t  de  l ' énonc ia t ion

Ma is  i l  s ' j nd ique  dans  :

"Le  sous- l  ieu tenant

"Je  vous  d js  que le

sor ta i t  de  I  'Eco le  M ' i l  i t a ' i re "

g loba le  n 'es t  pas  man i fes té ,  i l  es t  p résupposé .

"Mo i  qu i  pa r le ,  j e  d js  que  le  sous- l i eu tenan t . . . "

Dans ce  type  d 'énoncé,on  a  p résupposé ou  non un  su je t  du  d j re  g loba l  e t

un  su je t  d 'é ta t .  Les  mêmes ins tances  se  re t rouvent  dans  des  énoncés

pragmat iques  :

Le  d i re  peut  ê t re  dé légué

se  p romène. . . "

sous- l  jeu tenant  se  promène.  .  .  "

à  un  au t re  su je t  que le  su ie t  g loba l  :

"Le  bourgeo is  d isa i t  que  le  sous- l i eu tenan t . . . "

Le  su je t  g loba l  ( je  d ' i s  que)  n 'es t  pas  man i fes té ,  son  dé légué -  le  bour -

geo is  -  l ' es t .  Les  deux  ins tances  en  cause,  p résupposée e t  posée s 'ap-

pe l len t  l ' énonc ia teur  e t  le  nar ra teur .  E l les  dé terminent  deux  types  de

re la t ions  cogn i t i ves  d i f fé ren teSr  da f l s  ce  sens  qu 'e l les  s 'ad ressen t ,  l a

p remiè re  d i rec tement  à  I ' i ns tance  s t ruc tu ran te  de  la  s ign i f i ca t ion  à  la

récep t ion ,  l ' énonc ia ta ' i re ,  l a  deux ième au  nar ra ta i re .  D 'où  le  schéma :

auteur-énonci  ateur---narrateur---message---narratai  re---énonci  atai  re-
I  ecteur

L 'ac te  du  premier  sera  qua ' l i f ié  d 'énonc i f , -  1e  su je t  g loba l  es t  p résupposé,
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I ' au t re  es t  énonck$ , t -  su je t  d 'énonc ia t ion  dé1égué .  L 'énoncé  p ren-
dra  le  nom d 'énoncé dans  le  p remier  cas  e t  énonc ia t ion-énoncée dans  le

.r.-€; r_;=tuæ,- ffrasrnË"i

0eux 1 eme

Dans  les  réc i t s  on  passe  souven t  de  l ' un  à  I ' au t re  de  ces  modes ,au  moyen
des procédures  de  I 'embrayage e t  du  débrayage.  I1  y  a  embrayage énonc ia -
t i f  l o rsque  le  su je t  énonc ia t i f  p rend  l ' énoncé  en  charge .  Dans  :

"La  f i l l e  d j t  que  son  père  pense  que  le  sous- l i eu tenan t . . . "

i 1  y  a  débrayage ,dans  ce  sens  que  1e  su je t  de  l ' énonc ia t ' i on  p ro je t te  su r
un  au t re  ac teur  la  s t ruc tu re  de  l ' énonc ia t ion .0n  do i t  pouvo i r  ranger
les  énoncés  en  deux  c lasses ,  sans  ten i r  compte  de  leur  na ture  cogn i t i ve
(savoir)  ou pragmat jque ( f  a i re) l  les éngIsl j lg lg i f  sr  concernant les états
e t  les  f  a i  res  des  su je ts  pour  lesque ' l s  1a  responsab ' i l  j té  du  d i re  incombe
à un énonc ia teur  p résupposé,mais  renvoyant  à  l ' i ns tance s t ruc tu ran te
g loba le ,  l es  énoncés  énonc ia t i f s rconcernan t  les  é ta ts  e t  l es  fa i res  de
su je ts  expr imés par  dé1égat ion .

Par  rappor t  à  la  d iégèse7on pour ra  met t re  en  p lace  un  sys tème re la t ion-
ne l  pa r t ' i cu l ie r  fondé  sur  les  pos j t j ons  qu i  v iennen t  d 'ê t re  dé f in ies .

i  La  re la - t ion :  énonc ia teur /énonc ja ta i re ,  b ien  que  l i ée  à  1a  d iégèse ,  v i se ,
I -* --

;  .n  tan t  que  te l le  un  échange  hé té rod iégé t ique ,  hors  de  I ' h i s to i re  que
T

I  I ' on  nar ra t i v i se  :

F  (Eeur )  : : : )  ( ra i re  v  01)  - - - .>  (sa i re  , \  01 )

01  es t  l ' énoncé g loba l .  Cet te  re la t ion  ne  concerne que ces  deux  ins tan-
ces .  E l ' l e  peu t  permet t re  de  décr i re  la  man ipu la t ion  du  lec teur  par  l ' au -
teur ,  pos i t ' i ons  les  p lus  p roches  de  ce l les  de  l ' énonc ia teur  e t  de  l ' énon-
ciataire.  0n pourrai t  les appeler ,  "sm;[gg*iq.ues".
L '  axe  nar ra teur /nar ra ta i re  concerne des  re la t ions  ex t ra -d iégét iques  dans

--------_r---_*--- - ./-+--

unPN- :  @

F ( leur )  _:> 
( la i re v 0z)  - -> (paire , , \ ,  oz)
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A lo rs  que  01  fo rme l ' ensemble  des  énoncés  énonc i f s ,02  es t  I ' ensemble

des  énoncés-énonc ia t i f s .  0n  v ' i se  par  conséquent  des  su je ts  de  d i re ,

dé légués,  man i fes tés  dans  l ,énoncé.Les  re la t ionspermet ten t la  descr ip t ion  de

la  man ipu la t ion  du  nar ra ta i re  par  le  nar ra teur ,  dans  une h ié rarch ie  de

t ro js ième rang par  rappor t  au  lec teur .  E l les  sont  ex t ra -d iégét iques

parce  qu 'e1 les  sont  p ' lacées  fo rmel lement  aux  bornes  d 'un  réc i t ,  même s i

ce lu i -c i  es t  homodiégét iquerauque l  cas  le  nar ra teur /personnage es t  le

l ieu de la synthèse de deux actants.  I l  est  actant dans le programme

d 'énonc ia t ion  e t  dans  ce lu i  du  réc i t  qu ' i l  racon te .

Les  re la t ions  in te rac tan t ie l l es  son t  ce l les  qu i  un issen t ,  du  po in t  de

vue de  la  cormun ica t ion ,  1es  ac teurs  en t re  eux .  E l les  concernent  la  ma-

n ipu la t iondessu je tsd , f f i u . lessu je tsopéra teurs .

En partant des relat ions interactor ie l les ou ingggigg_9"1igr" t  vers les

relat ' ions supra-diégét iques,on crée une chaîne hyponymique, dont tous

les éléments sont présupposés.

énonci ateur ---->narrateur -+acteur/acteur --)  narrataire - ;énonc' i  atai  re

Certa ' ins comportements dracteurs :  celui  de

n iè res  images du  f i lm :  "A  bout  de  souf f le "
pub l i c ,  cons t i tuen t  une  man ipu la t ion  d 'o rd re

Le système se pose alors corme :

J .P .  Be lmondo dans  les  der -

lançan t  un  c l in  d 'oe i l  au

in f  ra -d iégét ' ique .

le  co lone l  de  la  v i l l e ,  i l

L 'énonc ia teur  n 'es t  pas

écr i t .  La  re la t ion  supra -
parenthèse que, lo rsque

L.:.::,*:.-l
s upra-d i  égét i  que

Par  exemple  dans  I ' énoncé  :  " i ' ava is  un  ami ,

me d i t  qu ' i l  fa l la i t  commencer  par  décamper" .

a f f j rmé en  tan t  que te l  :  mo i  qu i  par le ,  qu i

d iégét ique es t  p résupposée.  0n  peut  no ter  par
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le  nar ra teur  se  man i fes te  c 'es t  souvent  pour  une ques t ion  de  compéten-
ce  de  son récepteur  qu ' i ' l  peu t  juger ,  à  ce  moment - là ,  insu f f i san te ;  i l
ouvre  a lo rs ,  un  méta tex te ,  nar ra t i vement  ass im ' i lab le  à  un  programme d 'u -
sage,  t rans fer t  des  moda l i tés  du  "savo i r " .
Par  cont re  la  re la t ion  nar ra teur /nar ra ta i re  es t  posée,  " jê "  dé légué du
d i re  s 'oppose au  précédent ,  91oba l ,  non expr imé.  Le  nar ra ta i re  n 'es t  pas
réac tua l i sé  i c i ,  ma is  i l  es t  p résen t ,  posé  qu ' i1  a  é té  dans  des  énoncés
comme :  " je  vous  le  d is " .
Avec  l ' énonc ia t ion -énoncée  :  " i l  me  d i t . . . "  l a  responsab i l i t é  du  d i re
es t  t rans férée  au  co lone l .  La  pos i t ion  de  nar ra ta i re  es t  débrayée,  on
passe du  p ' lan  ex t ra -d iégét ' ique ,  garan t i  par  "  je " ,  au  p lan  in t ra -d iégét ' i -
que où  "me"  synchré t ise  le  nar ra teur  e t  I 'ac teur  dans  sa  re la t ion  cogn i -
t i ve  avec  rn  u r t r .  ac teur  du  réc i t .  "Me"  es t  donc  à  la  fo is  su je t  d 'é ta t
dans  la  t rans fo rmat jon  du  PN 1  posé  dans  I ' ana lyse  du  réc i t ,  c 'es t -à -d i re
ac tan t  dans  la  d iégèse e t  su je t  opéra teur  dans  le  p rogramme nar ra t j f
ayant  pour  su je t  d 'é ta t  le  nar ra ta i re .  E t ,  in t ra -d iégét iquement  la  com-
munica t ion  se  poursu i t  sur  le  mode " réc i ta t i f  " ,  ce  qu ' i  ne  sera ' i t  pas  1e
cas  s i  les  paro les  du  co lone l  ava ien t  é té  rappor tées  au  "d jscours  d i -
rec t " lp réc isément  mode du  d iscours ,  la  p rocédure  l ingu is t ique permet tan t

d 'ac tua l i se r  un  fa i t  passé  dans  l ' env i ronnement  tempore l  qu i  é ta i t  l e
s ien  au  moment  de  sa  produc t ion .  Ic i ,  " la  nar ra t ion  s 'a t tache à  des  ac-
t ions ou des événements considérés comme purs procès, et  par là même
e l le  met  l ' accen t  su r  l ' aspec t  tempore l  e t  d ramat ique  du  réc i t "  (1 ) .

Dans une te l le  communica t ion  ora le ,  au  p lan  nar ra t i f ,  1es  ob je ts  para-
l i ngu is t iques ,  comme I ' i n tona t ion ,  l e  ry thme,  jouen t  le  rô le  d 'ad juvan ts ,
les  "b ru i t s "  c 'es t -à -d i re  les  per tu rba t ions ;ce lu i  d 'opposan t  s .

A  ces  quat re  l ignes  convergentes  de  re la t ions  communica t ionne l les r i l  fau-
d ra j t  a iou te r  ce l les  qu i  t rouven t  leu r  o r ig ine  dans  les  man ipu la t ions
soc io -économiques .

'1 )  G .  Genet te ,  Les  f ron t iè res  du  réc i t , op .  c i té  page 158.
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4-L-2-Z :  L 'énoncjaUgl js@lgue..

Comme en l ingu is t ique,  le  réa l j sa teur  d ' images produ i t  des  énon-

cés  e t  ins taure ,  pâF rappor t  à  lu ' i  les  pos i t ions  des  au t res  ins tances

de  l ' échange .

L 'énonc ia t ion  icôn ique pose des  prob lèmes dé l i ca ts  auxque ls  je  ne

pré tendra i  pas  appor te r  de  so lu t ion .  Je  ne  voudra is  que I 'approcher  à

t ravers  les  t ro is  degrés  de  I ' i côn isa t ion  e t  décr i re  que lques  aspec ts  de

sa man i fes ta t ion .

Au premier  degré  -  pour  des  images f i lm jques  -  e l le  cont ien t  au  moins

deux types  d 'énoncés  :  les  énoncés  l ingu is t iques  e t  les  non- l ' i ngu is t i -

ques ,  para - l i ngu is t iques ,  p roxémiques ,  v i sue ls  e tc .  à  cond i t i on  d 'admet -

t re  le  p r inc ipe  d 'une  in ten t ionna l i té  un ive rse l leTc 'es t -à -d i re  que  te l le

s t ruc tu re  d 'a rch i tec tu re ,  te1  contenu,  te l le  fo rme so ien t  p rodu i tes

expressément pour réal iser des ef fets de sens.

Cet ensemble const i tue en quelque sorte une part ie des paradigmes de

syntagmes const i tut i fs du système, ou de 1a compétence en cause. Masse

formée dé j ioù  le  deux jème degré  pu ' i se  les  é léments  dont  i l  a  beso in  pour

produ i re  son d iscours .

En  un  sensrs i  1 'on  pense  qu ' i l  n 'es t  pas  beso in  d 'apprendre  à  l i re  l ' ima-

ge  parce  que  1 'on  sa i t  l i re  le  monde,  c 'es t  .pa rce  que  l ' on  pense  qu 'e l ' l e

le  reprodu i t ,  l ' énonc ia teur  é tan t  a lo rs  la  caméra  e t  r ien  qu 'e t te .

A  mon av is ,  e l l e  n 'es t  r i en  d 'au t re  que  I ' oe i l  de  l ' énonc ' ia teur  -

le  f i lmr la  ré t ine  mémoi re  -  qu i  sé lec t ionne pour  bâ t i r  un  pro je t rsouvent

totalement di f férent du 1er degr.é à paqt i r  duquel  on _cons.trui l  les élé-
ments  dont  on  a  beso in  pour  1es  inves t i r  dqns  ses  énoncés  icôn iques .

En qua ' l i té  de  produc teur  d ' i cônes ,  le  réà l i sa teur  peut  ê t re  -cons idéré  com-
me énonc ia teur .  I l  es t  p résupposé dans  les  énoncés  icôn iques  énonc j fs ,  su-
je t  g loba l  du  "mont re r " ,  dans  les  énoncés  réa l i sésen caméra  ob jec t ive ,

mais  on  remarquera  qu ' i l  n 'es t  p ra t iquement  jamais  man i fes té  dans  ce t te

pos i t ion ,  -  1es  appar i t ions  d 'A .  H i tchcock  dans  ses  f i lms  en  sont  peut

ê t re  les  seu les  va ines  t ,en ta t i ves  -

En camér.a subject ive,  le sujet  du "montrer"  est  un personnage de l 'h is-

to i re ,  i l  p rodu i t  des  énonc ia t ions-énoncées qu i ,  e l les ,  ne  peuvent  ê t re

que "homodiégét iques ' r ,  sau f  s i  un  nar ra teur  raconte  une h is to i re  i l l us -
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t rée  par  des  images muet tes  ou  par lan tes  auque l  cas , ' le  nar ra teur ,

n 'é tan t  pas  un  personnage  de  I ' h i s to i re ,  ex té r ieu r  à  e l le  par  consé-
quent ,  p rodu i t  un  réc i t  hé térod iégét ique.  Les  procédures  de  débrayage

et  d 'embrayage,  énonc i f  ou  énonc ia t i f  son t  repérab les  dans  le  f i lm

comme dans le texte,  dans des séquences :  caméra object ive/caméra sub-
jec t i ve .  Le  spec ta teur  é tan t  hab i tué  aux  d is jonc t ions  spat io - tempore l -

les  b ru ta les ,  l ' opéra t ion  peut  s 'e f fec tuer  sans  aucune prépara t ion .  Une

analyse rapide des photograrnmes 131 à 151 peut le montrer.

Les  hô tes  on t  p r is  p ' lace  au tour  de  la  tab le  comrne dans  le  schéma c i -

dessous  t  
Jeune  f i l l e

Jeune homme

mere

En 131 la  caméra  es t  ob jec t ive ;  vu  du  mi ro i r ,  1e  jeune homme ent re  dans

la  sa l le  à  manger ;  un  changement  de  p lan  le  mont re  a lo rs  p renant  p lace

à  la  tab le .  134  e f face ,  par  un  t rave l l i ng  avan t2 la  mère  e t  l a  jeune  f i l -

le rpour  s 'a r rê te r  sur  le  jeune homme cadré  en  p lan  rapproché ta i l le .

136 ,  tou jours  en  ob jec t i v j té ,  déc r i t  1a  su rp r i se  de  l ' hô te  don t  la  jeu -

ne  f i l l e  v ien t  de  sa is i r  l a  ma ' in  sous  la  tab le .  Le  pho togramme su ivan t

cor respond à  une vue sub jec t ive .  Le  jeune homme a  ba issé  les  yeux ,  e t

I 'on  par tage son champ v isue l  :  amorce  de  son bras  gauche -  la  ieune f i l -

l e  é tan t  p lacée  à  sa  gauche  -  v i s ion  de  la  ma in  de  ce l le -c ' i .  Un  coup

d 'oe i l  à  d ro j te  mont re  le  père  (pho t .140)  ma is  à  la  l im i te  de  la  sub-
jec t i v i té .0n  rev ' ien t  au  jeune  homme (pho t .141)  en  ob jec t i v i té ,  dans  la

zone v isue l le  de  la  mère  -  face  au  jeune horme -  dont  la  par t i c ipa t ' ion

est indirectement évoquée par ce moyen ;  à nouveau, 142 à 144, indiquent

un mouvement de droi te à gauche des yeux du héros.  Le t ravai l  se pour-

su i t  a ins i  tou t  au  long de  la  séquence.  Tous  les  ac teurs  p résents  sont
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p lus  ou  moins  foca l j sés  ou  évoqués.  La  séquence s 'achève par  un  p lan
g loba l ,  de  demi -ensemble ,  su r  la  tab lée ,  en  ob jec t i v i té .
0n apprécie dans ces divers mouvements les émergences du réal isateur,
son d iscours  e t  ses  d ispar i t ions  au  bénéf jce  des  ac teurs ,  c 'es t -à -d i re
son ef for t  narrat i f .  D'un côté on a des fai ts et  des événements di t l  par
que lqu 'un ,  de  I ' au t re ,  de  purs  p rocés  vécus  par  que lqu 'un .

La  man ipu la t ion  concerne le  réa l i sa teur  e t  le  spec ta teur  d 'un  cô té ,  ce
dern ie r  su je t  moda l i sé  dans  la  co rmnun ica t ion  d 'un  savo i r ,  de  l ' au t re ,
un acteur-spectateur.

Les  re la t ions  supra-d iégét iques  e t  ex t ra -d iégét iques  a l te rnent  avec  les
re la t ions  in t ra -d iégé t iques ,  vo i re  in f ra -d iégé t iques , ' l e  su je t  regarde
dro i t  devant  lu i  en  caméra  ob jec t ive ,  dans  1es  yeux  du  spec ta teur .
Ma is  on  do i t  no te r  que  ce lu i -c i  se  t rouve  dans  la  pos i t i on  d 'un  énonc ia -
ta i re  ob l igé ,  i l  n 'a  pas  1a  poss ib i l i t é  de  reven i r  en  a r r iè re ,  d ' i n te r -
pe l le r  I 'au teur  par  une re t ro lec tu re  par  exemple .

4-2 Les fonct ions

En ra ison  de  ce  que  j ' a i  admis  I ' ex js tence  d 'un  langage  i côn ique ,
i l  do i t  pouvo i r  se  décr i re  sur  les  deux  p lans  du  sys tèm€,  c 'es t  ce  que
j 'a i  essayé de  fa i re  tou t  au  long de  ce t te  é tude.  J 'about is ,  en  e f fe t ,
à  l ' impress ion  que 1es  s ignes  icôn iques ,  cons t i tuent  e f fec t i vement  des

con f igu ra t jons  de  s ign i f i an ts rgue  1es  opéra t ions  de  foca l i sa t ion ,  d ' i n -
d ica t ion  e t  de  sémant isa t ion  ac tua l ' i sen t  par  inves t issement  de  s ign i f iés ,
j ssus  tan tô t  d i rec tement  du  p lan  icôn ique,  tan tô t  des  au t res  p lans  en-
v i ronnan ts :  l i ngu is t ique ,  soc io log ique ,  psychana ly t ique  e tc . .  S ' i  donc  un
s igne ex is te  en  tan t  qu 'ob je t  de  communica t jonr i l  do i t  p résenter  les
fonc t ions  carac tér is t iques  repérées  par  R.  Jakobson e t  repr ises  en  par -

t i cu l ie r  par  P .  Gu i raud (1 )  :  appe ' lées  ré fé ren t ie l le ,  émot ive ,  conat ' i ve ,
poét ique,  phat ique e t  méta ' l  ingu is t ique.

(1 )  P .  Gu i raud,  La  sémio log ie ,  Par is ,  PUF,  Que sa is - je  ?  L971,  page I  e t
su i  vantes .
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La première ,  la  fonc t ion  ré fé ren t ie l le  :  "base de  tou te  communica t ion
(e11e) déf init t . i ï i l i l i l î f f i  1e messase et |objet auquel i  1
ré fè re" .  Je  n 'y  ins is te ra i  pasrpu isque j 'a i  mont ré  comment  un  ob je t -
s igne  é tab l i ssa i t  une  in fo rmat ion  "v ra ie "  ou  "v ra isemb lab le , ,  ob jec t i ve ,
observab le  e t  vér i f iab le  en t re  lu i -même e t  ce  qu ' i l  fo rmule  du  ré fé ren t .
Je  d i ra i  même que c 'es t  la  fonc t ion  première  de  tou t  ob je t  i côn ique.  En-
t re  un  ob je t  e t  l a  pho tograph ie  qu 'on  en  t i re ,  i l  ex is te  au  p lan  ana lo -
g ique  une  re la t ion  s i  se r rée  qu ' i l  es t  d i f f j c i l e  de  ne  pas  le , , recon-
naî t re" .  D 'au tan t  que,  comme on 1 'a  mont ré ,  f  image au  moment  de  sa
percept ion const i tue le référent.  Mais ce qui  caractér ise un objet  sym-
bo l ique,c 'es t  que jus tement  ce t te  re la t ion  n 'es t  pas  immédia tement  vér i -
f i ab le  d 'où  la  nécess i té  d 'une  conven t ion  pour  la  lu i  a t t r i buer .  Pour
déterminer  les  que lques  s ignes  icôn iques  que j 'a i  posés  dans  ce  f i lm,
i l  a  fa l lu  mont re r  comment  le  réa l i sa teur  a r t i cu la i t  son  propre  sys tème,
comment  i l  c réa i t ,  sur  le  champ,  te l le  ou  te l le  convent ion ,  lu i  permet -
tan t  d ' i nsc r i re  te l  ob ie t  dans  te l le  ca tégor ie  s ign i f i an te .  Une  fo is  la
c lasse  ouver te2chaque  foca l i sa t ion  ou  ind ica t ion  de  l ' ob je t  en t ra ine  le
dép lo iement  du  champ sémant ique qu 'on  lu i  a  a t t r ibué  e t  son  ré fé ren t  es t
ce lu i  qu i  aura  é té  f i xé  au  moment  de  l 'é tab l i ssement  de  la  convent ion .
En généra l  la  ré fé rence des  s ignes  que j 'a i  re tenus  es t  tou jours  garan-
t ie  par  un  suppor t  cu l tu re l  p réex is tan t  ou  par  une cons t ruc t ion  préc ise .
A ce t te  fonc t ion  ob jec t ive  s 'oppose la  fonc t ion  émot ive ,  sub jec t ive  dé-
f  in issant  " les  re la t ions  en t re  

' le  
message e t  l ,émet teur , ' .

En dehors oes ùîteu.s i,êii l .r lËA;"îânr lô Tîim et irîËùlabtes normatement
aux personnages et  à leurs rapports avec le monde, on comprend bien que
1a sympath ie  du  réa l i sa teur  ne  va  pas  aux  parents  par  exemple ,  le  por -
t ra i t  du  père  (phot .  099) ,  par  son excès  de  vu lgar i té r f r i se  à  la  car ica-
tu re .  La  cont re -p1ongée sur  la  mère  n 'es t  pas  davantage f la t teuse.  Le
spec tac le  du  coup le  au  l i t  (345/346)  pouva i t  ê t re  mo ins  fé roce .  Au res te ,
1e  jeune homme à  t ravers  sa  so t t i se  qu ' i l l us t re  le  t ranspor t  auss i  ma-
cabre  que r id icu le  du  corps  de  sa  maî t resse . ,n 'es t  pas  ' l  ' ob je t  d 'une p lus
grande  cons idéra t ion .  La  jeune  f i l l e ,  au  con t ra i re  recue i l l e  p lus  d 'é -
gards.  Ces ef fets sont produi ts séparément ou simultanément par les deux
degrés. Entre le message proprement di t  et  le récepteur se développent
les  re la t ions  

T . ! i y : - : : - . ] : ] j . : i : j r . ,  
s 'adressant  so i t  à  I ' i n te l  l  i sence,
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so i t  à  I ' a f fec t i v i té  de  ce lu i -c i .

J 'a i  ten té  de  mont rer  comment  les  s ignes  icôn iques  pouva ien t  déc lan-
cher  des  réac t ions  inconsc ien tes  par  la  man ipu la t ion  de  ca tégor ies
pha l l i ques ,  mora les  e tc . ,  comment  i l  l u i  es t  demandé d ' in tégre r  les  va -
leu rs  p ro fondes  e t  l ' i déo log ie  du  f i lm .  I l  es t  d i f f i c i l e  d 'ana lyser  ses
réac t ions  a f fec t i ves .  Ma is  à  1a  ques t ion  de  savo i r  de  que l  cô té  a l la i t
l a  sympath ie  de  spec ta teurs -é tud ian ts  / ' unan jm i té  es t  l o in  de  se  fa i re

autour du jeune homme qu' i  partage la faveur des locuteurs avec la jeune

f i l l e  e t  l e  co lone l .
0n  a  pu  reprocher  à  A .  As t ruc  d 'avo i r  un  peu t rop  léché ses  images,
c 'es t -à -d i re  d 'avo i r  sac r i f i é  la  fonc t ion  ré fé ren t ie l l e  à  la  fonc t ion

: * l : t  
jq ,y . , .= -  I  I  es t  v ra i  qu 'e l  le  es t  souvent  p r iv i  1ég iée  par  le  t rava i l

de  la  caméra ,  non seu lement  à  cause de  cer ta jns  "exp lo i ts "  techno log i -
ques ,  p r i se  de  vues  dans  les  m i ro i rs ,  dans  1 'esca l ie r ,  t rava j l  des

éc la i rages  assuran t  no tammênt  les  passages  d 'un  p lan  à  I ' au t re :  pho to -

grammes 46/47 ,55 /56 ,  183/184 par  exemple ,  par  1e  jeu  de  la  lumière  e t
des  ombres ,  ma is  à  cause du  c lass ic jsme un peu sec  de  l 'ensemble ;  on

re t rouve jusque dans  1es  images,  la  s t ruc tu re  de  1a  t ragéd ie  c lass ique,

avec  ses  coups  de  théât re ,  sa  "suspens ion"  d isc rè te  compensée auss i / i l
es t  v ra iTpar  1a  hard iesse  pour  l ' époque  de  cer ta ines  scènes  (pho t .325

e t  su ivan ts  )  .

Pour  commenter  la  fonc t ion  phat ique dont  le  bu t  es t  d 'a f f i rmer ,  de  main-
ten j r  ou  d 'a r rê te r  la  communica t ion ,  je  me conten tera i  de  la  remarque

su ivan te :  s ' i l  su f f i t  d 'enc lancher  
' l e  p rocessus  f i lm  par  1a  p ro jec t ion

d ' images qu i  ind iquent  par  conséquent  que la  communica t ion  cormence,
comme i l  su f f i t  de  par le r  pour  ind iquer  qu 'on  veut  communiquer ,  i l  n 'en

va pas  de  même de sa  c lô tu re  qu ' i l  semble  nécessa j re  d 'annoncer .  Comme

si ,  de  lu i -même,  un  f i lm pouva i t  tou jours  ê t re  re lancé e t  ne  jamais  f i -

n j r .  Le  p lan  généra l  f i na l ,  en  e f fe t  i nd ique  la  d is jonc t ion  du  héros

d 'avec  I  a  v i  l 1e , ,ma is  pas  ce ' l l e  du  lec teur  d 'avec  le  f  i  lmrauss i  f  au t - i  l

l e  lu i  s ign i f  i e r  pa r  l ' i nsc r ip t ion  du  mot  r r f  i n r r  su r  le  p lan .

La  fonc t ion  méta l ingu is t ique es t  donnée corme "ayant  pour  bu t  de  dé f in i r
---**/"-.#F

l e  sens  des  s ignes  qu i  r i squent  de  ne  pas  ê t re  compr is  du  récepteur " .

E11e joue donc  un  rô le  essent ie l lement  exp l i ca t i f rv isan t  à  fo rmer  la

compétence du  des t ina ta i re  du  message,  jugée insu f f i san te  à  ce  moment - là .
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Du po in t  de  vue sys témat ique,  au  p lan  parad igmat ique,ce la  rev jen t  à

incorporer  un  lex ique ou  s i  l ' on  p ré fè re  un  g lossa i re  parmi  les  syn-

tagmes

Au p lan  Sémio t ique ,  e l le  cons is te  à  moda l j se r  le  su je t  d 'é ta t  dans  de

cour ts  p rogrammes d 'usage por tan t  sur  I 'a t t r ibu t ion  de  1 'ob je t  "savo i r " .

A  ma conna jssance ,  ' i l  n 'ex is te  pas  d ' i nd ica teurs  ou  de  p ré f i xes  de  la

fonc t ion  en  icôn ique dans  mon f i lm.  A  proprement  par le r ,on  pour ra ' i t  mê-

me souten ' i r  que ce t te  fonc t ion  n 'y  ex is te  pas ,  le  métacode présuppose

le  code,  o r  on  sa ' i t  que  ce lu i -c i  es t  p ra t iquement  c réé  en  même temps

que la  cormun ica t ion .  Je  pré férera i  a lo rs  par le r  de  fonc t ion  exp ' l i ca t i -

ve  de  cer ta ines  icônes  e t ,  p lus  la rgement  encore  d 'une fonc t ion  éduca-

t i ve .

B ien  que ce la  ne  so i t  pas  sys témat ique,  i ' a i  pu  repérer  chez  A.  As t ruc

une tendance à  condu i re  I 'oe i l  du  spec ta teur  vers  cer ta ins  po ' in ts  de

l ' image ,  ce  que  j ' a i  mont ré  p lus  hau t  au  cours  de  l ' é tude  des  deux  de-

g rés  de  I ' i côn isa t ion ,  l e  rô le  du  t ro is ième por tan t  p lus  par t i cu l iè re -

ment  sur  la  fo rmat ion  de  sa  consc ience de  spec ta teur .  Je  le  mont re ra i

à  t ravers  deux  phénomènes,  eux  auss i  dé jà  rencont rés ,  la  ca taphor isa-

t ion  e t  1 'anaphor i sa t ion . ,e t  l a  sémant i sa t ion .

4-3  L .a  ca taphor isa t ion  e t  I 'anaphor isa t ig t

L ,anaphor . i sa t ion  es t  ce  procédé dé jà  s igna lé  cons js tan t  à  é ta -

b l i r  "une re iâ t iô i l ' ô î îdent i té - -qU d 'équ iva lence en t re  deux  ou  p lus ieurs
4 d 4 € ' '  

' " ' \ " "

- - t æ r " . -  
' ' , , \ e . N # , ' - * " - - - '

te rmes du  d iscours ' ,  m.  A .J .  Gre imàî î i s t ingue en t re  anaphore  cogn i t i -

î .  ( i : . ïà t iôn-  iog ique d ' jden t i té )  e t  anaphore  sémant ique ( re la t jon  d 'é -

qu iva lence) ,  iden t i té  sémique par t ' ie l le  re l ian t  deux  te rmes s i tués  dans

le cont inu discursi f rcomme un avant et  un après textuels (et  non tempo-

re is )  Comme i1  s 'ag i t  dans  les  deux  cas ,  de  phénomènes d iscurs i fs  d 'ex-

(1 )  A .J .  Gre imas ,  Maupassan t ,  oP .  c i té ,  page  44145 .
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pansion et de condensation, on peut désigner du nom d j5p!g"tg!=I!
terme condensé et  du nom d 'anaphor isé le  terme en expansion. . .  I 'ana-

- . - ' . - L ! , : . . * 5 É : , . : - : : : . ] . ] ; - È . ' . À ' & 2 - Æ . . . - . l . : f t @ t r ' r . 5 F * * p *

phor i sé  p récède  ' l ' anaphor i san t . . .  qu i  cons t i tue  a jns i  un  rappe l  du
dé jà  d i t " .

0n  vo i t  tou t  de  su i te  f  in té rê t  "pédagog ique"  de  la  p rocédure  qu i  per -

met  d 'a l i gner  des  te rmes  iden t iques  ou  équ iva len ts ,pour  les  ressa is i r

après  dans  une fo rme qu i ,  en  les  rappe lan t ,  les  f j xe  dans  les  va leurs
qu i  l eu r  on t  é té  ass ignées .

Pour  ne  res te r  qu 'au  p lan  i côn ique ,  les  éperons  (pho t .  ZZ) ,  l es  bo t tes
(pho t .27) ,  I ' un i fo rme (pho t .41 .  e tc . ) ,  l e  sabre  (pho t .255) ,1e  po i -

gnard  (pho t .281) ,  1e  p is to le t  (pho t .320)  peuven t  tous  ê t re  cons idérés

comme des  anaphores  sémant iques  du  te rme "mi I i ta i re "  ou  "cheva l ie r "  que

l 'on  re t rouve dans  sa  fo rme condensée au  photogramme 441 sous ' l ' aspec t

de  la  ten ture  représentan t  des  cheva l ie rs  a rmés.  I l  fau t  b ien  remarquer
que tan t  que ces  ob je ts  sont  a f fec tés  à  leur  fonc t ion ,  c 'es t  la  va leur

"au t re"  qu i  p rédominere t  tou t  ce  que ce la  suppose au  p lan  des  iso top ies

sémant ' iques  e t  sémio log iques ;  dès  que I 'on  passe à  la  ca tégor ie  iFe

ou même,  i1s  sont  dé tournés  de  leur  fonc t ion ,  le  sabre  par  exemple  de-

vient une entrave (phot.  255).

0n  mont rera i t  de  la  même man ière  comment  les  va leurs  sexua l i té ,  d ' i sc r i -

m ina t jon  e tc .  son t  t ra i tées  par  ce  procédé.

Les  icônes  cons t ru isent  dans  le  cont ' inu  d iscurs i f  une chaîne  d 'ob je ts

Qui lse  répondant  les  uns  les  au t resrconvergent  vers  un  ob je t  qu ' i  les

condense sémant ' iquement .  Ent re  I  'avant  e t  I  ' après  s '  insèren t  y ind ' iquées

par  1es  t ro is  degrés  de  l ' i côn isa t ion rces  images  que  i ' appe l le  un  peu

abus ivement  des  méta- icônes .

Re la t ion  d iscurs ive  dans  laque l le  le  ca taphor isan t  ( te rme condensé)  an-
+#----\ -æ&È!_.

nonce 'le cataphorisé (terme en expansi*)ra r\nrreËËËîffid#âenter
. + a - . ^ .  . . - - - .  

- _ i - - : , , _ a ^ " n n

l a  ca taphor isa t ion  cons is te  à  p résenter  d 'abord  un  ob je t ,  dans  sa  fo rme
-11--:----:--*i---r*-11-**-.r_---* 

: 
-

condensée e t  à  l ' expanser  après .  C 'es t  a ins i  que '  j ' exp l iquera-  le  jeu

drftËæt'u -a'Ë6ît àffiiilî 
-ît;pË;ît'ion 

Esl i se- 1 ampadai re du phot.

Mais les bottes et le chapeau placés respectivement en bas et en haut
f  image,  en-dessous du jeune hornme,  au-dessus de la  jeune f i l le  ind i -

l .

de

quent ,  en  le  condensant rnon seu lement  le  thème de la  sexua l i té1mais  ce-
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lu i  de  f  in tégr i té  des  ind jv idus  déve loppé dans  le  PN enchâssant .  Au
p lan  psycho log ique/on  ass is te  à  la  muta t ion  du  jeune homme qu i  se  dé-
barrasse peu à peu de la composante féminine de son caractère,  comme
le f igurat iv isenf les photograrnnes 27, 34I et  430/où i1 apparaî t  en
chausse t tes ,  a lo rs  que  la  jeune  f i l l e  res te  p ieds  nus ,  ne  se  t rans fo r -
me pas ,  auss i  en  meur t -e l le .  A ins i  l es  expans ions  dans  les  deux  cas ,
dans  la  mesure  seu lement  où  e l les  permet ten t  d 'exp l iquer  les  ob je ts

symbo l iques  e t  où  j l s  demeuren t ,  chaque  fo is  qu ' i l s  son t  u t i l i sés ,  f i -
dè les  à  leurs  équ iva len ts  sémant iquesrpeuvent  ê t re  cons jdérés  corn îe
nÉta icôn iqUes . I l s  s ' j nsc r i ven t  dans  le  f i lm  non  seu lement  en  tan t  qu ,ob-

ie ts  d ' i n fo rmat ion rma is  auss i  de  fo rmat ion .

4-4  La  sémant isa t ion

Sémant i se r  des  ob je ts  cons is te  à  les  rendre  s ign i f i an tS ,  les  u t i -
l i se r  pour  au t re  chose que ce  à  quo i  i l s  son t  des t jnés  en  tan t  qu 'ou-

t i ls  prat iques. Cette t :an: !T1g:sr est  généralement obtenuercomme je

I 'a i  mont ré ,  pa r  la  con tamina t ion  e t  pa r  1a  pos i t ' i on  re la t i ve  que  1es
c.jr#É. v'Êà.-:d;sÉ..

ob je ts  occupent  les  uns  par  rappor t  aux  au t res ,  p rovoquant  des  re la t ions
d '  inc l  us ion ,  d '  i  n te rsec t ion  ou  d '  gxc- !g9 ion ,  t ransposab les ,  rhé tor ique-

iîÊr,:@ qrlet*r'id

ment par lan!en métonymie, métaphore ou oxymore.
.'.,''+ 

*

Un ob je t  t ra j té  de  la  sor te  dev ien t  "s ' igne"  en  tan t  que te l  e t  s 'ana lyse

en  s ign i f i an t  dans  sa  d imens ion  sens ib le ,  en  s ign i f i é  dans  sa  d imens jon

sémant ' ique .  I l  es t  généra lement  monosémique,  v i r tua l i san t  une seu le

c lasse sémique,  cont ra i rement  au  mot rqu i  es t  po lysémique le  p lus  sou-

vent :  A ins i  les  bo t tes ,  à  f  ins tan t  de  leur  man i fes ta t ion ,  p résenten t

p lus ieurs  s ign ' i f i an ts  poss ' ib les ;c 'es t  l e  sème cor f fnun  "c reux"  ou  "v idu i té " ,
par tagé avec  le  sexe fémin in rqu i  permet  de  les  ac tua l i ser  en  tan t  que

s ign i f lan ts  du  sexe,ce t te  opéra t ion  nécess i te  év iderment  une prépara t ion ,

que I 'on  c réerautour  de  l 'ob je t run  env i ronnement  suscept ib le  de
quer .
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J 'a i  posé que le  photogra lnme 343 pouva i t  s ign i f ie r :  t r iomphe de I 'hom-

me ou  de  l ' amour .  La  lex ica l i sa t ion  du  symbo le  voudra i t  en  sou l igner  1a

monosémje .  Pour  a t te indre  à  ce  sémème cons t ru i t ,  i l  a  fa l lu  poser  l ' ob-

je t  d 'abord  (pho t .25  à  28) ,pu is  le  foca l j se r  au  p remie r  degré  par ' l a

mise  en  scène,  au  deux ième par  la  p r ise  de  vues  corn ïe  I 'a t tes ten t  les

segments  où  e l le  appara î t  e t  le  réa l j ser  au  t ro is ième degré ,  par  1e

montage .  Le  symbo le  é tan t  posé ,  chaque  fo is  qu ' i l  es t  u t i l i sé r i l  do i t

reprodu i re  les  mêmes e f fe ts  de  sens ,  so i t  pos i t i vement  so i t  négat ivement .

Lampe al  lumée :  t r iomphe, 
' lampe 

éteinte :  déf  a i te.  A part ' i r  notamment de

I 'ac te  IV ,  c 'es t -à -d i re  de  la  réac tua l i sa t ion  de  la  va leur  f r f f i -e  que pro-

voque la  mor t  de  la  jeune f i l l e  e t  le  re tour  du  jeune homme à  son mi l ieu
-  appe l  au  co lone l r -  c 'es t  l ' ombre  de  l ' ob ie t  su r tou t  qu ' i  es t  v i s ib le  en

519,  ma is  le  bougeo j r  es t  é te in t  en  541 comme le  lampada i re  en  001

photogramme dép lacé  ,  appar tenant  log iquement  à  1a  f in .

Le réal isateur a posé progressivement le symbole dans son environnement,

qu i  en  exp l ique le  contenu e t  qu i ,  par  rappor t  à  lu i ,  fonc t ionne comme

exp l  i ca t i f .

Le  début  du  p lan  14 ,  ac te  IV ,  exp l iquerau moyen

tent ion du personnage annoncée en 467. Le même

cours  de  la  scène de  la  ten ta t i ve  de  su ic ide  à

L 'é tude des  re la t ions  de  la  communica t ion  dans  le  f i lm a  permis

de dégager deux types de rapports.  Les uns concernant ceux que 1'on peut

é tab l i r  en t re  ces  ins tanceS :  au teur ,  énonc ia teur ,  nar ra teur ,  ac teur

d 'un  cô té ,  e t  ac teur ,  nar ra ta i re ,  énonc ia ta i re ,  aud j teur /spec ta teur  de

l 'au t re .  Les  au t resrceux  qu i  re lèvent  de  la  re la t ion  en t re  ces  ins tances

e t  le  message  e t  que  I ' on  t radu i t  sous  la  dénomina t ion  de  fonc t ion .0n

a  pu  mesure r  la  comp lex j té  e t  l a  f rag i l ' i t é  de  ce  que  " l ' on  appe l le  la

v is ion  d 'un  f i1m" ,  "phénomène complexe met tan t  en  ieu  cons tarnrnent  t ro is

ac t ' i v j tés  d js t inc tes  (percept ' ion ,  res t ruc tu ra t ion  du  champ,  mémo' i re  im-

méd ' ia te )  qu i  se  re layen t  sans  cess€ l 'une  l ' au t re  e t  t rava i l l en t  au  fu r

e t  à  mesure  su r  les  données  qu 'e l les  se  fou rn issen t  à  e l les -mêmes"  (1 ) .

Je  voudra ' i s ,  en  gu ise  de  conc lus ion ,  d resser  un  b i lan  couvran t  I ' ensem-

b le  de  ma ré f lex ' i on .

,  oP '  c i té ,  Page  131 '

d 'un  p l  an  rapproché,  I  '  i n -

p rocédé es t  repr is  au

la  f i n  de  I ' ac te  IV .
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CONCLUSION

Posant  d 'une par t  que f  image es t  un  langage e t  me fondant  sur

cer ta ins  t ravaux  a l lan t  dans  ce  sens ,  d 'au t re  par t  me donnant  les  métho-

des  de  la  l i ngu is t ique  e t  de  la  sémio t ique  comme ou t i l sT je  me su is  p ro -

posé d ,approcher  cer ta ins  mécan ismes de  la  p roduc t ion  des  e f fe ts  de  sens

icôn ique e t  de  leur  t rans fer t  dans  I 'opéra t ion  de  la  communica t ion .

Pour  répondre  au  p remie r  po in t ,  i ' a i  tâché  à  dé f in i r  l ' un i té  i côn ique ,

sans  pour  au tan t  réuss i r  à  en  sa is i r  l es  l im i tes  phys iques .  J 'a i  dû  me

conten ter  de  cerner ,  au  p lan  du  contenu '  ce  que l 'on  pour ra i t  appe ler

des  i so top ies  m in ima les  de  la  s ign i f i ca t ion .  Cec i  m 'a  permis  tou te fo is

de décr i re  les  e f fe ts  de  sens  en  ques t ion ,  concré t isés  en  par t i cu l ie r

par  la  m ise  en  p lace  de  va leurs  p ro fondes  e t  d 'une  idéo log ie .

Inc jdemment ,  j ' a i  no té  un  cer ta in  nombre  de  d j f fé rences  spéc ' i f iques  en-

t re  ces  un i tés  e t  l es  un i tés  de  la  langue  na tu re l le .  C 'es t -à -d ' i re  que

ce l les -c i  se  p résen ten t  d 'abord  comme des  po ten t ie l s  de  s ign i f i an ts  don t

les  s ign i f iés  res ten t  f lo t tan ts ,  indé terminés ,  qu ' i l  fau t  en  somme e t

paradoxa lement  enr ich i r  pour  les  rédu i re ,  au  cont ra i re  de  ce  qu ' i  se  pas-

se  pource l les  - là .  Du même coup, i l  es t  apparu  que le  décodage de  I ' i cône

se réal isai t  probablement dans t lne oÊconstruct ioh:  urê analyse d'abord ;

ce lu i  de  la ' l angue  s 'e f fec tuan t  d 'abord  dans  une  syn thèse .  Cec i  pouva i t

ê t re  a t t r ibué  au  carac tère  cosmolog ique ou  sémjo log ique de  l ' i cône,S 'op-

posant  à  ce lu i  noo log ique ou  sémant ' ique  du  mot .

L ,ana lyse  des  fo rmes  i côn iques ,  à  t ravers  les  t ro i s  degrés  de  I ' i côn isa -

t ion  a  dégagé deux  types  de  composants ,  "ac t i f s "  e t  "pass i fs "  leS uns

sémant isab les ,  les  au t res  demeurant  po ten t ie ls .

Les  ob je ts  ac t i f s ,  p romus  par  des  ind ica t ions  no t i f i ca t i ves  e t  s ign i f i -

ca t ives  peuvent  p rendre  rang so i t  à  cause de  leur  pos ' i t ion ,  so j t  de  leur

ré fé rence cu l tu re l le ,  parmi  les  ob je ts  symbol iques ,  e t  fonc t ionner  com-

me te ls  ;  fo rmer  avec  d 'au t res  un i tés  de  la  même va leur ,  des  syn tagmes

et des chaînes de syntagmes. Ces uni tés devraient pouvoir  prendre place,

s i  e l l es  é ta ien t  généra l i sées  dans  un  d ic t ionna i re  i côn ique .  L 'a r range-

ment ordonnant les syntagmes const i tue alors 1es règles d 'une gramrnaire

de l , image. Cel les-ci  sol l t  en sornme cornrnandées par les lo is de la per-
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cept ion rcomme l 'ont  montré P1écy et  Almasy par exemp' le,  v isant en par-

t i cu l ie r  à  la  dé te rmina t ion  d 'un  po in t  o r ig ' i ne  de  la  lec tu re .  Je  ne

pouva is  env isager  d 'approcher  mon deux ième but  qu 'à  1a  cond i t ion  que

le  p remier  le  fû t ,  ou  du  moins  que les  obs tac les  1es  p lus  impor tan ts

fussen t  ô tés  ou  dé tournés .0n  a  pu  sa is i r ,  a lo rs ,  l es  re la t ions  un is -

sant  les  ins tances  du  réc i t  en t re  e l les  supra ,  ex t ra ,  in t ra  e t  jn f ra

d iégét ' iques ,  e t  ce l les  p rés idant  au  rappor t  en t re  ces  ins tances  e t  le

mess age.

En ar r iè re  p lan  s 'es t  peu à  peu man i fes té  l ' impor tan t  p rob lème de la

man' ipul  at ionrpouvant I  a isser I '  impression queÏî îpectaîëi l Ï*de f i  lm

n 'es t r iend .au t requ ' ,n Ï f f i î , .man ipu lé ' ' à tous lesn iveaux ,
pu isqu ' i l  se  t rouve en  ava l  de  tou te  la  s t ruc tu re  dans  sa  d imens ion  so-

c jo -économique auss i  b ien  que mora le  e t  que lénonc ia teur  ob l igé ,  co-

ac teur  cont ra in t ,  i l  ne  peut  guère  ' lu i  
échapper .
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