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O.1. Limites 
"t 

f*, d,une théorie sémiotique

O.1.1. But drc la recheiche

Le but de ce ibilites theoriques et
les foncnons sociale do tout phenàmene
de signification et ou

laissc à part. II Êudra e,n particulier sr«aminer la notion
typolqgre des signes pour pouvoir abcnttir à ure défuitim
et à upe typolqge des rnodes de proôrctim signique.

_:-_:_ Qu'il soit claire que la distinction entne théorie des codçs c theorip ae U pïoOuaiou
stmrque ne correspond pas exactrrn€ût à lÊ distinction entre lannn à Txtrole, nilr ptus àLib enÉe

' . Umberto Eæ,Trattüo di æmiqlicageierate Milüro, Bqryùmi, 1975, f.p. ll-24.'
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compelence et perfonnancc (non plus erlcors à la distinction enûre syntaxe et semamique d'un côæ
et pragrnàtiqrre, de I'autte.

Une des ambitions de ce livre est pr6prernent d'aller audelà de ûelles opoositions et de
délimiter une théorie des codes qui prend en consideration les mêmes regles de compe+ænce
üscursive, de formaüon tertuelle, de desambiguisation contextuelle et circonstancielle, proposant
ainsi une sérnantique çi resoudra .lans le nnême cadre, des problemes oonnus de la pragmatique.

Ce n'est pas un hasard si les catqories disti4gnées scrt celles d€ « signifiqrtiom » et de
« communisdtion ». Comme on v'errâ dans les ch itres I st 2, il y a système de signification (et
donc code), quand il exlsle unc pçsibilité socialemeot conventionnée à prvJüre des fonctrons
signiques, indépendarnment du fait que les supports de telles fonctions signiques sont des unites
raisonnées dites « signos » ou de vasæs portims discursives, à cmditim que la corélation ait éte
dablie prec€dsûnilt selm uns coveutifil sociale.

En revanche, on a un p(rcessus de commuriCation quand les possibilites foumies par un
système de sigdfication sont exploitees pour produire physiquement des expressions, et pour
diverses fins pratiques. CTst ainsi que la différence entre les deux points de we dcveloppés
dans les chapitres 2 û. 3 ooncenre l'opposiüon « règle vs p(rces,sus ». Mais lorsque les qualites
requises pour l'exccution d'un procæsus sm socialemecn rec(rmuqs et procedent le proce,ssus lui-
même, c<s çaliæs doivent alors ête €ilEgistrées oünrno rqles (et en frit oc smt des rqles de
cornpétarce « processuelle ».), Elles psuveot donc être prises en considéruion par une theorie de {a
production physiquc dans la mesure où seulement ils ont éûe codifiés auparavant.

Dâns chaqrre cirs, m&ne si la theorie des codes et selle de la production signique
reussissed à élimirer la ndim ingrfue de « sign§ >r, wüB demièrc apparaît tellerM commûde
dans le langage ordfuaire d dans læ discussions savantes qu€ ce serart un pêche de De pas l'utiliser

. pour sa commoditp. Un scientifiquÉ atonnisæ sait tres bien que ce que nous appoiors « choses »
sont le résultat de fort complexes interactions microphysiques, mais continue à p:rrlcr ds ., çhosos r»

quand cela s'avère commode. Nous cootinuerons donc à utiliser dans les pages qui süvent le
terre lsigrel, chaquc fois çe la uaûrc corrélative de la fonction signiquc (voir chapitre 2) poun-a
être tranquiIerr$t presugrçtosee.

Toutefois le chapitre 3 du lilre sera consacré à la discussion de la notion de « typologie des
signes » : à partir de la trichotomie peirceenne (Symbole, indice, icône), on mortrera combien ces
categories couvrent une série de fonctions signiques segmentables differcrnrncnt, ainsi qu'un
ensEmble plus articulé d'operatims productives, donnant lieu à une rr+hotunie de divers modes de
proû.rctim signiquo" Une thrie genénale doit être omsiderpc oorrune << puissaffe »
dans la rnesure ou m rtussit à y furrnir une definitim formsfle ap,proprioc pour chaque typo de -

fonction signique, soit codifié lui-même, soit se codifiant, soit codifiam les autres. Aiusi une
typologie des modes de production signique t@d à proposer dss catogones capables de decrire
mêrne ces fonctions signiques qui ne sont pi» €ncoro codifiees et qui sont posûilees dans l' instant
* rï prcmière acûralisation.

0.1.2. Limites de la recherche

Dans de telles perspectives de recherches, une theorie sémiotique est destinee à atæindre
des limites ou plutôt fu seuils. Ceraines de ses limiûes seront posées d'apres une sort€ d'accord
trilshisorique d'artres seroü etermiÉ par I'objet Efuo de la disciplioe- Iæs prernicrs seroffi
appel5es « limites politiques »», les socmds, << limitos natrelles » (cf. 0.98. où l'on rnontre qu'il
erdste mênoe un troisiè, e type dÊ limite, de caractère epistennriogique). Une imoduction à la
semiotique en genéral delra reconnaître, poser, respecter ou dépasscr ces limites,

LÆs limitÉs poliüques sotr de trois types :

(i). tr y a lcs limites ; Gn oB s€ns quc d'autres disciplines otr d€jà frlt des
rEcherches sur des sujets que lc scmiolergue nc peut pas ne pas recomaître qu'its leurs
appartiennent; par exemplo, la logique formelle, la togique des langages natuelles, la sérnantique

' 'r-
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(ii) il
theories a des
linguistique et
proxémique ont exploré a-vec sucies les divers
une sémiotique générale n'a quoà propose
fructuzuses cettÊ collaboration; elle üoit
travers des substiûrtions m&aphoriques, les

Avec [,es Limites Nafurelles on elrteird
ne peut pas aller parce que, autremfil @

O1.3. Une theorie du ncnsonge

philosophique, c'cst que d'un point de we

En ce sens Ia scmiotique, eo prircipc, æt la discipline qui étudie tout ce qui Wut être utilisé pour
mentir.

Si une chose ne Pelt être.-rlifisee pcxr mentir, elle ne peut non plus être utilisee pour dire la
vérite : e,n âit, elle re pott &re utilisie porr dire Eroi que ce xiit.

Ia definition dc «theorie de mensmge » pourxait re,preseder rm prqgramme saÉisÈisanf
pour une sémiotique genérale.
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0.2. Champ ou discipline
'si la #mioü(ue qt une discipline specrfique çi a son propre objet

et se 'est un ehamp d'éûrdes, un repertoire d'iaées non encôre-unifi§ et
peut

revanche, la sémiotique est une discipline, alors
de parametre. c4pa.trle de sanctiorûer I'inclusion ou l'exciusion de plusieurs tlpes d'éûldcs du
champ de la serniotique.

Certainemed on ne peut pas'entamer courage de
proposor une théorie et par cotséqufit un rnod le disàurs.
CepenAant toute rccherchs thoorique doit avoir le courage de spocifier scs bropres oolrtradictions,

pas à prernière we. Pourtant nous derrrons aprà
tel qu'il apparait aujourd'hui, dans la vuifié et

recherche apparcxûnont reduit à d€s tâflrres minfurc.s. 
il sera possible de proposer un mdle de

Une fois cela rÉalise, nous dcvds omstanrment contredire le rudle en mffiaut tou-s los
phenome,nes qui n9 s'y adapftnt pas et I'obliger parfois à se rcduire ou à s'élargir. Procédaat ainsi,
on réussira peutétre à tracer prwisoiremem les limites d'une future recheràhe sémiotique et à
suggerer.une méthode ygfi"" pour l'éhrde de phérromenes qui apparemment se diftrenôierrt ies
rns des autrts, comme s'ils eilaieil irreductibles les uns aux autres.

L

0.3. Communication ou signification

sémiotique pourrait apparaître cornme une liste,
une szule des hypothèses qui dirigent la pr,ésemb

rooessus culhrrels coûrmo dffi prooes$rs de
sus sqnble subsisær seul parce qu'au dessus

Il est absolwneilt necessaire d'éclairer une fois pour toute cette distinction entre unc
sérniotique de la communicatio d une sdmidique de la sigÀiücation, meis ceüe distinction ne doit
pas s'achwer sur urrc oppositim sans mediation possible.

Nous définissons alors un.pftrcessus communicatif aornme le passage d'un Signal (qui ne
signifie pas nécessairememt « un signe »r) d'ure Sourco à travers un Elnstûeür, le long-d'un'Ôanal
vers un Destinataire (ou point de destinæiur). 

'

, -_D* un prooessus ori nous avons deux machineq le signal n'a auçur lrr:voir
« sigqifiam » : il peut sanlem€d avoir la valorr d'un stimulus. Dans un tct cas, on n'a pa de
significatioq mêore q'and on par parler de passage d'informdims.

Quand le destinataire est un êtue humain (et il n'est pas necessaire que la source soit elle
aussi uu être humain puisqu'elle émet le signal selon des règles notées par Ë destuul*ire humain)
nou§ 

-sonrmes eir presence ('un proces ne sc lirnite pas à
fonctiomer otriln€ un siryle stimulus, (ou ripææ) cfirez b
destinatair§.

[æ processus de signification se vérilie seulerne,lrt quand il existe un code. Un code est un
SYSTEME DE SIGNIFICATIO-}.I qui lie des entites présurtes à des entiæs abseirtes. Chaque fois
que sur-la base de règles sous-iac€,lttes, unc chose se presente à la perception du destinataire à la
Pl"ry d'T* autre chose, il y significatiah. Qu'il soit claire â€eendüt- que l'acte perceptif du
destinaiase et sm cmporterffi iüÊrpnÉtatif nc sd pas des cordÉtims nocessaires à la rehïon de
significatior; il est sutrsant çe le code etablisse une correspmOarce effis oc qui est pris pour et

?'
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son corÉlaire, *Try19.".ï,lid" pour chaque destinataire possible, même si aucun destinatairen'existc ou ne potunr jamais cxister.

esr donc une CI{ARPENTE sEMlorletrE ALi"roNoME quitoutes abstraites, indépendammcnt de iout 
""t" 

por.iur. îi
part les simples
,nüins,-ou e6'e n Processus de

présuppose un .rym;;
necessoüe.

s'il n,est pas du
d'une serniotique

rmmunicati«m

0.4.læs limites politiques : h champ

rs de rechcrche peuvent êtrc
ue, soit qu'elles concernent

coqsidérer des prrræssus

sur le même seuil, nous avons I'q+ d€ LA COMMLTNICATIoN TACTILE qui érudiecelainl c@rportem€nfs sosiaux oormne te uaiser, t" p"rpé;-;;^r"t" h-rrp.;;ixp*1", ou lescodes üt gdt qui ntgl€rneiIte les gorîæ culinarres.

rs.
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processus de conrmunication (de la plffiognphlo e 4 petntqrcl, p(nr rEgidrc de nouveau lesProoe§§us oc qxlrmumüilon (oe la pnotognapnc a 4 petntury), p(nr relgidrc de nouveau leS
systèmes reconnus corlrme « culturels » 

- 
(les .1{qr, iconographiques), jusqu'aux dhrerses

gnuilnaires, 
-syntaxes et lexiqucs qui semblent regii"iircommüriiui.io uictit 

"üooiqre 
et le dit

langage des objets.

A ile d'intégrer au chanrp sémiotique cc qur'on âppelle la sémiotique
medicale q des slgtêi sour deux 

-asperts 
aü mUrn'um: drüne part elle etudie

le rapport alteræims"-.ext rnes particulières et des altérations intérieurcs
, comme nous allons Ie voir, a classés parmi les

câtif et lcs codes investis dans l'interaction
a psychanalyse est une branche de la sémiotiquc
dans la mesurc où elle tend à être soit une

curtinrle des signes et dos symboles
de ses propres lÉves, ou à travers la

es (lapsus, etc.) de son recit verbal.

haut degré.

seront considérees, les étudcs sur les sysêmes
de notation. S'il est vrai que d'une part la musrçe apparaît organisee syntaxiqueme,nt, maË privee
d'épaisszur sémanti<;ue, st s'il est vrai d'aütr !àrt que lil certâins mettsnt â aoritb sa

.lans plusieurs ca§, il exisæ des combinaisons
d'autres ensore soqlignent qu'il n'est pas du tout

seulenrem des slstemes d'élerncnts corÉlæ à
l'articulation d'élémÊnts successivoment

Pour autant que ce.la paraisse .évidenl, l'éûde dps- langues naturelles appartie,nt,
naturellernent au chary sémioti-que; ceux+i sont d'une part objet"de la-lir$iiflique et d'auti-e.parÇ
des diffireutes logqu€s des lângagos naûrelles ou des philosophies *dvniuo des larApges
commüns.

^ On passe. ensuite à sygèmes
fortornent instiurtionnalises É-même
existence des systànes de s sseht des

gramnraires narratives
plus institutionnalises

réceftes GMMMAIRES TEXTUELLE§ qur
niveaux des grandes poilions «liscursives. Ces

des prcsuppositions et d'autre part aux diverses
ést e,n train de decouvlir comme
disconrrs. , )'

A des nivear»r plus conplexæ, üenoerf enfin les 'r ' --Y'
sociau:<, les mythes, les rites, les croyances et les subdiüs -

1a;§ systèpe de signification qui petmette la communication -§gçial§, la miss e,n ordre des
ideologies, la reconnaissance et les conflits c,ntre ler groupes. €ûc..I - :, ,

des territoires traditionnellment oocupes par d'airtesdisc ocununicatims de lrtasise.

t
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'il a éte decrt" rl pourrait sembler que la
insupportables, qut tcnd à s'occuper, à des

s'occüpaient les-sciences naturelles ou les

Iv1ais üacer un champ d'étrrdes où s'exerc,e une attention ou une vigilancs sémiotique ne
l

signifie p"Jr*; h I"æ-;J"r"d* des problèmes auxquels seule la seinicique peut donü§r unÈ

, soluûon

:

' Traduit de l'italien pat Mohanæd Bernoussi
l!


