
Présentation

Le présent volume rassemble les textes des interventions prononées lors de

la journée d'étude Indexialité, qui s'est tenue en Sorbonne (Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne) le 8 novembre 2008. Cette journée, organisée par Perrine

Marthelot, a pu voir le jour grâe au soutien indéfetible de Joelyn Benoist, et à

l'aide de l'équipe � Expériene et Connaissane � du laboratoire � Philosophies

Contemporaines � de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le but d'une telle

renontre était d'amener professeurs et dotorants à présenter leurs travaux et

à dialoguer autour du thème général de l'indexialité, abordé selon un angle

partiulier.

En e�et, l'objetif reherhé était d'aborder la notion d'indexialité du point

de vue global de l'insription du langage dans le monde de la pereption, sans la

onsidérer omme un sous-ensemble tehnique et pontuel qu'il s'agirait d'isoler

dans le proessus de signi�ation. La problématique n'est pas alors tant elle

de la référene, ni elle du statut des indexiaux, mais elle déentre la ré�ex-

ion a�n d'interroger en quoi, et dans quelles limites, le monde environnant

(monde d'usage, de pereption) est toujours néessaire pour qu'il y ait quelque

hose omme un langage, et la onstitution d'une signi�ation. S'il faut on-

sidérer qu'il n'est possible de parler que depuis l'origine de son insription

dans le monde, le problème de l'indexialité onduit alors à poser la question

suivante : l'indexialité ne onerne-t-elle qu'une partie, très restreinte et spé-

i�que, de nos énonés doués de sens, ou notre langage est-il en fait très large-

ment indexial dans son fontionnement ? Ainsi, la ré�exion sur les onditions

de possibilité du développement de l'indexial onduit-elle à une réévaluation

des ironstanes de remplissement de toute signi�ation. L'enjeu est alors de

tester les limites et la validité de e onept élargi d'indexialité, et d'analyser

les rapports qu'entretiennent le langage et le monde dans e adre général.

Or, l'originalité de ette approhe de l'indexialité, ou de la deixis, est qu'elle

s'artiule autour de la ré�exion de Karl Bühler (1879-1933) sur les déitiques

et le hamp déitique, telle qu'il l'a développée partiulièrement dans l'un

de ses derniers ouvrages, paru en 1934, La Théorie du langage, la fontion

représentationnelle du langage, dont la première tradution française e�etuée
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par D. Samain et J. Friedrih vient de paraître aux éditions Agone 1. Le traite-

ment du problème de la deixis par Karl Bühler à travers notamment e qu'il

nomme la théorie des deux hamps, et qu'il onsidère omme la quintessene de

sa théorie générale du langage, onstitue l'un des temps forts de son ouvrage.

L'analyse suppose d'envisager les relations omplexes de deux faettes fonda-

mentales du langage que l'on pourrait aratériser omme intuition et onept.

Le langage, dans son usage intuitif, pereptif, néessite un anrage dans une

situation (que Bühler nomme aussi un hamp déitique) et e n'est que depuis

et anrage qu'une signi�ation est possible.

C'est ainsi que les termes déitiques supposent une forte dépendane au

ontexte d'émission et à l'environnement pereptif, même dans le as de la

situation de remémoration ou de l'anaphore. Mais il faut alors omprendre le

statut partiulier du langage oneptuel, qui déploie sa signi�ation dans le

hamp symbolique, le seond hamp du langage (Bühler évauant l'hypothèse

qu'il avait émise auparavant, selon laquelle le langage omporterait un troisième

hamp, pitural). Celui-i est-il totalement disjoint du modèle de la deixis ? Et

quelles onlusions faut-il alors en tirer sur la possibilité de la onstitution de

la signi�ation en général ? Ainsi, la question de l'indexialité n'entend pas être

un point de détail dans le traitement général d'un langage symbolique détahé

de toute prise sur le monde, mais au ontraire, elle permet de tester l'hypothèse

d'une très profonde interation entre l'anrage d'un énoné dans le monde et

la signi�ation linguistique. À quelles onditions la deixis est-elle alors e qui

guide sur la voie d'une ompréhension déentrée de la signi�ation ?

L'un des objetifs de ette journée était don de revenir sur le onept de

l'indexialité a�n d'examiner les problèmes que la notion même pose quant aux

relations du langage et du monde. C'est pourquoi les analyses de l'÷uvre de

Bühler dialoguent dans le présent volume ave deux autres approhes du prob-

lème de l'indexialité dans le langage : elle de la première phénoménologie

d'une part, elle de l'analyse sémantique et pragmatique du langage par Peire

d'autre part. Le rapprohement est d'abord hronologique : es approhes du

problème de l'usage du signe omme indie et de la partiularité de l'indexial

sont relativement ontemporaines, et �gurent parmi les premiers traitements

de ette notion. Le rapprohement est également thématique : il s'agit de on-

fronter la théorie du langage développée par Bühler à la première phénoménolo-

gie d'une part, et à la pragmatique peiréenne d'autre part, a�n d'évaluer la

pertinene des rapprohements et la divergene des problématiques. Les trois

setions de l'ouvrage orrespondent ainsi à es approhes suessives. Dans la

première setion le problème de l'indexialité est tout d'abord introduit dans sa

dimension fondamentale pour le questionnement de tout langage. Sont ensuite

interrogées les onditions de remplissement du signe dans sa profération, dans

la ré�exion husserlienne des premières Reherhes logiques, puis les onditions

1. Karl Bühler, Sprahtheorie, Iéna, Fisher, 1934.
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d'aès au � ontenu � (si tant est qu'il y en ait un) de l'indexial, à partir

d'une leture roisée des premiers ours de Heidegger datant du début des

années 1920, et des Reherhes philosophiques de Wittgenstein. La deuxième

setion est onsarée à l'analyse du hamp déitique dans l'÷uvre de Bühler,

aux trois modalités de la deixis et à leur onséquene pour la théorie du lan-

gage. Le premier texte examine la portée du modèle de la desription dans

le fontionnement du hamp symbolique, le deuxième onfronte la ré�exion

bühlerienne sur l'indexial à la théorie de la variation bolzanienne a�n d'en

dégager la spéi�ité, et le troisième revient en profondeur sur la partiularité

du hamp déitique, introduisant dans son argumentation une onfrontation de

la oneption des indexiaux selon Bühler et Peire. L'approhe peiréenne de

l'indexialité fait l'objet de la troisième setion. Y sont tour à tour analysées

la entralité de l'indexialité dans le langage naturel et la logique de Peire, et

l'�hypothèse d'une théorie des ates de langage, omprise dans sa ré�exion sur

l'indexialité et l'assertion.

Dans la déliate tâhe du travail d'édition, Charlotte Gauvry et Sabine

Plaud, par leur releture minutieuse des textes de et ouvrage, m'ont été d'une

aide préieuse. Je les en remerie vivement. En�n, e volume n'aurait pu voir le

jour sans la oopération ative de Niolas Billerey et les onseils avisés d'Olivier

Dodane, doteurs en mathématiques et experts du langage informatique LATEX.

Qu'ils en soient ii profondément remeriés !


