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mission de recherche. Les travaux de recherche et la rédaction de ce manuscrit ont été réalisés
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Ré�sumé�

Cétté  réchérché  sé  proposé  dé  téntér  dé  caracté�risér  la  naturé  dé  cé  qu'on  pourrait
appélér un signé autistiqué, a�  partir dé la lécturé du té�moignagé dé Daniél Tammét, autisté
é�crivain,  passionné�  dé langués é� trangé�rés,  qui pénsé ét réssént dans uné langué singulié�ré
faité dé nombrés synésthé�siqués. Pour céci, nous suivrons lés é� laborations dé J. Lacan autour
du signifiant ét du signé, én passant par l'originé linguistiqué ét philosophiqué dé cés concépts
chéz F.  d.  Saussuré,  C.  S.  Péircé ét L.  Hjélmslév.  A la  suité  d'autéurs lacaniéns commé J.-C.
Maléval,  nous supposérons uné abséncé dé structuration signifianté  du sujét  autisté,  ét  lé
dé�véloppémént d'un Autré dé supplé�ancé constitué�  dé signés. Dans cé cadré, notré hypothé�sé
consistéra a�  souténir l'éxisténcé d'uné é�crituré singulié�ré dé cés signés, sur lé modé� lé dé la
corréspondancé  bijéctivé  qui  s'é� tablit  éntré  déux  plans  isomorphés.  C'ést  cétté  structuré
forméllé  concéptualisé�é  par  Hjélmslév,  proché du phé�nomé�né  dé  "cartographié vé�ridiqué"
dé�crit par lés cognitivistés dans l’autismé, ét radicalémént distincté dé la structuré signifianté,
qui  nous pérméttra d'appré�héndér  la  synésthé�sié  ét  lé  nombré dé Tammét commé "éfféts
d'imagé". 

Au fil dé cé travail, nous nous inté�réssérons é�galémént a�  la fonction dé la traduction ét dé
l'é�crituré pour Tammét, qui sont lés façons qu'il  a trouvé�és dé s'éxprimér, dé "trouvér uné
voix" pour répréndré sés mots. Il s'agira é�galémént dé téntér dé ré�alisér un diffé�réntiél d'avéc
la schizophré�nié a�  partir d'uné analysé dés procé�dé�s qu’il mét én placé pour donnér du séns
aux mots dés autrés. Nous vérrons ainsi commént Tammét, a�  partir d'un dé� faut dé ré�sonancé
dés mots dés autrés, s'appuié sur la léttré ét travaillé a�  la cré�ation d'un lién mé� tonymiqué
éntré sés signés afin dé produiré dés significations.

Mots clés : langage, autisme, signe, signifiant, image, psychanalyse
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Abstract
This réséarch proposés to charactérizé thé naturé of what could bé calléd an autistic sign,

baséd on thé réading of thé autobiography of Daniél Tammét, autist, writér, passionaté about
foréign languagés,  who thinks and fééls in an idiosynchrasic languagé madé of synésthétic
numbérs. To achiévé this, wé will follow J. Lacan’s élaborations around thé signifiér and thé
sign through thé linguistic and philosophical origin of thésé concépts in F. d. Saussuré, C. S.
Péircé  and L.  Hjélmslév's  work.  Following Lacanian authors  such as  J.-C.  Maléval,  wé  will
assumé thé abséncé of a structuré of thé signifiér for thé autistic subjéct, and thé dévélopmént
of a "substitute Othér" consisting of signs. In this contéxt wé will maké thé hypothésis of thé
éxisténcé of a singular writing of thésé signs, on thé modél of thé bijéctivé corréspondéncé
which is éstablishéd bétwéén two isomorphic planés. It is this formal structuré concéptualizéd
by Hjélmslév,  closé to thé phénoménon of "véridical mapping" déscribéd by cognitivists in
autism, and strictly  distinct  from thé signifiér's  structuré,  that  will  allow us to appréhénd
Tammét's synésthésia and numbér as "imagé éffécts".

Throughout this work, wé will also bé intéréstéd in thé function of translation and writing
for Tammét, which aré thé ways hé found to éxpréss himsélf, to "find a voicé". Wé will also try 
to maké a différéncé bétwéén autism and schizophrénia baséd on an analysis of thé procéssés
that Tammét usé to givé méaning to othérs' words. Wé will thus séé how Tammét, starting
from a lack of résonancé of thé words, réliés on thé léttér and works to créaté a métonymic
link bétwéén his signs in ordér to producé méanings.

Keywords : language, Autism, sign, signifier, image, psychoanalysis
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«  Tout surgit dé la structuré du signifiant »

Jacques Lacan

« A noir, E blanc, I rougé, U vért, O bléu, voyéllés,

 Jé dirai quélqué jour vos naissancés laténtés. »

Arthur Rimbaud, "Voyelles"
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Pré�ambulé

Au cours dé més é� tudés én psychologié, a�  l’occasion d'un stagé aupré�s d'énfants autistés,
j'ai fait la dé�couvérté du livré Je suis né un jour bleu1, autobiographié dé Daniél Tammét, autisté
savant,  synésthé�té,  passionné�  dé langués  ét  dé  nombrés.  La  réncontré  avéc cés  énfants  si
é� tonnants, ét la lécturé concomitanté dé cé téxté m'ont fait éntrévoir cé qui déméuré pour moi
toujours un mysté�ré : l'autismé, ou un rapport au mondé radicalémént autré.

J'ai  trouvé�  particulié�rémént  frappant  l'abord  du  langagé  si  singuliér  dé  cés  énfants.
Cértains  ré�pé� tént  dés  bribés  dé  dialogués  dé  déssins  animé�s  ét  dés  slogans  publicitairés,
chantonnént ou éncoré s'énférmént dans un jargon incompré�hénsiblé. D’autrés prononcént
quélqués mots, parfois én é�cholalié, avéc uné tonalité�  particulié�ré. D'autrés éncoré n'ont qué
dés cris, ou dés sons bién a�  éux, qui constituént commé uné signaturé. Cértains énfin sont
totalémént mutiqués alors mé9mé qu'on déviné chéz éux uné riché vié inté�riéuré.

A co9 té�  dé céla, la manié�ré dont Tammét manié lés mots ét lés nombrés, m’a sémblé�  tout
aussi intriganté, bién qu’asséz diffé�rénté a�  prémié�ré vué.

C’ést dé cétté é�nigmé qué s’originé ma réchérché. Un travail dé thé�sé qui ést avant tout un
travail d’é� tudianté, ré�alisé�  dans la continuité�  dé més mé�moirés dé réchérché dé mastér. J’ai
dé�couvért lés concépts psychanalytiqués én mé9mé témps qué j’ai travérsé�  mon sujét.

Parallé� lémént ét a�  l'issué dé més é� tudés, j'ai éu la chancé dé pouvoir poursuivré un travail
én tant qué psychologué cliniciénné aupré�s  d'énfants psychotiqués ét autistés,  a�  l'occasion
d'un bréf passagé én C.A.M.S.P.2 puis dé quatré ans én ho9 pital dé jour pour énfants. Si cétté
thé�sé déméuré éxclusivémént thé�oriqué, sans qu'il y soit réstitué�  quélqué chosé d'uné cliniqué
transfé�réntiéllé, cés réncontrés qui ont é� té�  tré�s marquantés pour moi ont donné�  du soufflé a�
cés pagés, ét aliménté�  lé dé�sir qui sous-ténd cétté réchérché.

Pour cé travail dé thé�sé, j’ai considé�ré�  lés é�crits, lés autéurs qui mé sémblaiént pértinénts
pour  é�clairér  cé  rapport  au  langagé  si  singuliér.  Parmi  la  divérsité�  dés  ré� fé� réncés  ét
oriéntations  dé  travail  possiblés,  j'ai choisi  dé  m'inscriré  dans  lé  champ  lacanién,  én
m'appuyant  plus  spé�cifiquémént  sur  lés  travaux  dé  J.-C.  Maléval,  sés  dé�véloppéménts
thé�oriqués  constituant lé point dé dé�part dé ma quéstion. Jé suis é�galémént allé�é chérchér
hors du champ psychanalytiqué, én intérrogéant dés travaux dé cognitivistés, notammént céux
dé  l'é�quipé  dé  L.  Mottron3,  pour  lés  articulér  a�  cértains  concépts  psychanalytiqués,  lé

1 Tammet, D. (2007) Je suis né un jour bleu. Les Arènes.
2 Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
3 Laboratoire de Laurent Mottron. http://lnc-autisme.umontreal.ca
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té�moignagé  dé  Tammét  m'apparaissant  constituér  un point  de  rencontre  créateur  de  sens4

éntré cés é�noncé�s dé provénancés hé� té� rogé�nés.

J’ai suivi parallé� lémént plusiéurs fils qui ont parfois trouvé�  a�  sé nouér, ét parfois pas. Jé
n’ai  pas  toujours  ré�ussi  a�  jonglér  avéc  l’énsémblé  dés  térmés  ét  dés  notions  du  champ
lacanién; dés pans concéptuéls réstént obscurs. La quéstion dé l’autismé téinté, coloré sans
douté la façon dont j’ai abordé�  lés téxtés, parfois dé façon un péu fragménté�é, péut-é9 tré én
é�cho avéc dés régistrés (Ré�él, Symboliqué ét Imaginairé) dé�sarticulé�s dans l'autismé, si c'ést
l'hypothé�sé qué l'on sé donné.

Cé travail gardé jé l’éspé�ré la tracé dé cé chéminémént. Lé té�moignagé dé Daniél Tammét
a constitué�  uné boussolé dans ma lécturé dés téxtés fréudiéns ét lacaniéns, ét cétté thé�sé ténté
d’én réstituér lé tracé� .

En éffét, én tant qué léctricé "naïJvé", j'ai trouvé�  én cétté quéstion du rapport au langagé du
sujét autisté, d'uné é� trangété�  radicalé, ét sé dé�clinant én uné multiplicité�  dé formés commé
autant  dé  solutions  sur  mésuré  a�  partir  dé  laquéllé  chaqué  sujét  sé  constitué,  uné  porté
d'éntré�é passionnanté dans lés téxtés. Sans douté parcé qué cétté quéstion m'a paru ouvrir un
chémin dé travérsé dans lé corpus psychanalytiqué, ma crainté é� tant dé courir lé risqué dé
ré�duiré  lé  té�moignagé  dé  Tammét  én  chérchant  a�  lé  fairé  ténir  dans  un  "pré9 t-a� -pénsér"
thé�oriqué.

Car l'autismé né s'ajusté pas sans dommagé a�  dés structurés psychopathologiqués qui ont
é�té�  pénsé�és  hors  dé  sa  logiqué propré,  la  battérié  concéptuéllé  psychanalytiqué ayant  é� té�
constitué�é par Fréud ét Lacan principalémént a�  partir dé l'é� tudé dé la né�vrosé, dé la psychosé
ét dé la pérvérsion. En révanché, il ést rémarquablé dé constatér qu’alors mé9mé qué ni Fréud
ni Lacan n'ont pris én compté l’autismé dans léurs é� laborations thé�oriqués, lés concépts ét lés
outils  qu’ils  nous ont laissé�s  sé  ré�vé� lént  éxtré9mémént  fé�conds pour sé répé�rér dans  cétté
cliniqué.

J'ai  choisi  pour  ma  part  dé  m'appuyér  sur  la  quéstion  du  langagé  ét  son  abord
psychanalytiqué,  pour  éxplorér  ma quéstion.  Ainsi,  a�  la  lumié�ré  du té�moignagé  dé  Daniél
Tammét, cé travail dé thé�sé m’a méné�é a�  intérrogér, d’abord pour moi-mé9mé, ét a�  la raciné, dés
concépts commé lé signé ét lé signifiant én psychanalysé.

4 Gaufey, Guy. (2018). L’effet de sens. Éléments de sémiotique lacanienne (Essais) E.P.E.L.
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Introduction

Autisme et psychanalyse : une question actuelle

L'autismé constitué par dé nombréux aspécts un dé� fi pour la psychanalysé. La pértinéncé
du traitémént psychanalytiqué dans cé champ suscité  dé vivés controvérsés,  ét polarisé lé
dé�bat  éntré  lés  divérsés  formés  dé  thé�rapéutiqués.  Dans  cé  qui  constitué  dé�sormais  uné
quéstion socié� talé, énjéu majéur dans lés transformations ét parfois dé�rivés actuéllés dé la
prisé én chargé dés énfants, céux qui sé ré� fé� rént a�  la psychanalysé sont améné�s a�  préndré
position. La psychanalysé a-t-éllé un ro9 lé a�  jouér aupré�s dés énfants dits autistés ? Considé�rér
lés autistés commé "én déça�" ou au bord du langagé, né répré�sénté-il pas un risqué dé lés
éxcluré du champ fréudién ?

L'autismé possé�dé a�  d'autrés é�gards uné cértainé position d'éxclusion, ou tout du moins,
d'éxté�riorité�  a�  la psychanalysé : cétté éntité�  psychopathologiqué n'a é� té�  constitué�é qu'a�  partir
dés anné�és 1940, c'ést-a� -diré apré�s la mort dé Fréud. Lacan, s'il a é�voqué�  a�  quélqués réprisés
l'autismé, né sémblé pas l'avoir considé�ré�  én tant qué syndromé spé�cifiqué. L'autismé posé
donc dés quéstions nouvéllés aux téxtés fréudiéns ét lacaniéns, dans lé séns ou�  cés téxtés n’y
apportént par éux-mé9mé aucuné ré�ponsé dirécté, car ni Fréud ni dans uné moindré mésuré
Lacan n’ont dé�véloppé�  dé vé�ritablé thé�orié dé l’autismé.

Est-cé un éffét dé cétté placé vacanté dans la thé�orié, ou dé l'actualité�  d'uné quéstion qui
suscité  dés  dé�bats  parfois  passionné�s,  la  litté�raturé  psychanalytiqué  actuéllé  traitant  dé
l'autismé ést riché ét foisonnanté. Au séin dé la multiplicité�  dés oriéntations psychanalytiqués
ét dés approchés dé l'autismé, nous choisirons dé nous appuyér plus spé�cifiquémént sur lés
autéurs lacaniéns, notammént sur lés é� laborations dé J.-C. Maléval qui constituént lé point dé
dé�part dé cétté thé�sé, notré travail chérchant a�  éxplorér plus pré�cisé�mént la naturé du signé
dé l'autisté.

Choisir  dé partir dé la quéstion du signé ét du signifiant ést uné façon dé souténir la
résponsabilité�  dé la psychanalysé a�  l’éndroit du langagé. Fréud ét Lacan a�  sa suité ont affirmé�
qué la psychanalysé ést avant tout uné éxpé�riéncé dé parolé. Il s'agit dé fairé lé pari qué lés
autistés, én tant qué “parlé9 trés”5, ont affairé au langagé. Notré hypothé�sé consistéra a�  souténir
qué cétté prisé dans lé langagé ést radicalémént autré, ét qué lés mots dé l'Autré réstant pour
éux plus é� trangérs éncoré qué pour tout un chacun, cés sujéts ont a�  œuvrér d’autant plus pour
s'én dé�brouillér. Nous téntérons ainsi dé cérnér lés coordonné�és dé cé rapport au langagé si
singuliér.

5 Né�ologismé lacanién é�voquant l’humain dans son éxisténcé d’é9 tré dé langagé
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Cé travail ést uné thé�sé thé�oriqué, a�  travérs laquéllé nous éspé�rons né�anmoins pouvoir
contribuér a�  affirmér tout l'inté�ré9 t du travail cliniqué porté�  par la psychanalysé aupré�s dés
autistés. Il  s'agira  dé  nous  inscriré  dans  un  éffort  d'é� laboration  thé�oriqué  contribuant  a�
dé�montrér la richéssé héuristiqué dés concépts psychanalytiqués dans lé champ dé l'autismé.
Nous éspé�rons é�galémént  souténir  a�  travérs la misé én avant du té�moignagé é� loquént dé D.
Tammét lé caracté�ré ésséntiél dés invéntions, procé�dé�s, cré�ations subjéctivés qui s'inscrivént
souvént dans cé qu'on appéllé lés "passions" dés autistés, céntrés d'inté�ré9 t parfois nommé�s
"réstréints" par lé caracté�ré présqué éxclusif dé l'atténtion qué lé sujét y porté, té�moignant dé
l'importancé vitalé  dé  cétté  affairé  pour  lui.  La  psychanalysé,  én tant  qu'é� thiqué du sujét,
affirmé qu'uné position soignanté doit préndré pour assisé lé réspéct absolu dé la singularité�
du sujét  autisté,  ét  consistér a�  s’én fairé lé parténairé ét  l'appui dans l'é� laboration dé sés
solutions proprés.

Maleval : la voix et le signe de l'autiste

Daniél Tammét pénsé ét réssént dans uné “langué” bién a�  lui,  qu'il nommé matérnéllé,
faité dé nombrés qui s’incarnént én formé, couléur ét téxturé. Notré point dé dé�part consistéra
a�  intérrogér cétté langué si particulié�ré au régard dé la thé�sé dé J.-C. Maléval6, sélon laquéllé lé
sujét  autisté  a  affairé  au  langagé  du  co9 té�  du  signé,  s'appuyant  sur  uné  concéptualisation
lacaniénné du signé considé�ré�  commé opposé�  au signifiant.

Pour  J.-C.  Maléval,  l’autisté  intérrogé  lé  mysté�riéux  nouagé  dé  la  jouissancé  du  corps
vivant au langagé. Il mét au fondémént dé la position subjéctivé dé l'autisté un réfus primitif
dé cé�dér sur la jouissancé dé la voix,  cé qui compromét l'incorporation dé la structuré du
langagé.

Cé  réfus  ést  inconsciént,  souvént  é�nigmatiqué  ét  doulouréux.  Lé  sujét  autisté  né
conséntirait pas "a�  incorporér la voix commé l'alté�rité�  dé cé qui sé dit", cé qui né�céssitérait
qu'il la laissé ré�sonnér au liéu dé l’Autré, qu’éllé déviénné én partié é� trangé�ré, du co9 té�  dé « cé
qui sé dit ».  Or commé l'é�noncé J.  Lacan:  « C'ést  bién pour céla ét non d'autré chosé,  qué
dé� taché�é dé nous, notré voix nous apparaï9t avéc un son é� trangér »7. La voix dé l’autisté lui
résté fondaméntalémént intimé, éllé né sé dé�taché pas dé son é9 tré dé jouissancé, cé qui fait
obstaclé a�  uné prisé dé parolé habité�é par un sujét du dé�sir.

Afin dé né pas risquér un dé�chirémént insupportablé, il s'affairé donc a�  dé�connéctér sa
jouissancé dé sa parolé. Dé cé point dé vué, l'œuvré dé Daniél Tammét sémblé nous montrér
l’éxcéptionnél chémin parcouru, partant dé cétté primordialé « naissancé au langagé » du co9 té�
d’un signé dé�sarrimé�  dé l’Autré, pour « trouvér sa voix »8.

Daniel Tammet

6 Maleval, J. (2009). L’Autiste et sa voix (Champ Freudien). Éditions du Seuil.
7 Lacan, J. (2004). Le Séminaire livre X. L’angoisse (1962–1963) (10) (Champ Freudien) Éditions du Seuil.
8 Tammet, D. (2017). Chapitre « Trouver ma voix », dans Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter.

Les Arènes.
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Daniél Tammét nous énséigné uné vé�rité�  sur lé langagé ; non un savoir dé linguisté, mais
célui ré�vé� lé�  par un té�moignagé inéstimablé sur uné façon singulié�ré d’é9 tré aux prisés avéc lés
mots. Si l'on suit la proposition dé Lacan d'un inconsciént "structuré�  commé un langagé", nous
pouvons  fairé  lé  pari  qué  cé  qué  dit  Tammét  dé  son rapport  aux  mots,  aux  langués,  aux
nombrés ét a�  l'é�crituré, nous énséigné uné part dé vé�rité�  sur l'inconsciént. Notré hypothé�sé
séra qué cétté vé�rité�  n'ést pas céllé d'un inconsciént qui sé dé�voilérait "a�  ciél ouvért", mais
céllé d'un inconsciént qui sé ré�vé� lé  (dans sa structuration), par son abséncé, a�  la façon d'un
né�gatif, lé signé dé Tammét sé situant a�  l'énvérs du signifiant.

Il faut é�coutér9 atténtivémént lés autistés qui té�moignént, car l'accé�s qu'ils nous offrént
sur lé mondé quasi-hérmé�tiqué dé l'énfancé autistiqué, ou l'autismé dé Kannér, ést pré�ciéux.
Ils nous ouvrént uné porté sur lé fonctionnémént subjéctif dé sujéts avéc lésquéls nous avons
a�  travaillér, qui n'ont pas toujours lés moyéns dé té�moignér dé léur rapport au mondé, céux
qui lés co9 toiént ayant dé cé fait a�  fairé préuvé d'uné atténtion d’autant plus scrupuléusé a�  léur
é�gard. La compré�hénsion du modé d'é9 tré au mondé autistiqué ést én éffét ésséntiéllé pour
s’oriéntér dans l’accompagnémént dé cés sujéts, ét né pas fairé violéncé, la connaissancé dés
angoissés ét dés dé� fénsés proprés au sujét autisté pérméttant dé fairé sa pré�séncé a�  sés co9 té�s
discré�té ét accéptablé, condition dé la possibilité�  d'uné réncontré.

Cé travail ést avant tout uné lécturé pérsonnéllé, oriénté�é par notré propré transfért au
téxté dé Tammét, uné « traduction » psychanalytiqué dé sés ouvragés qué nous avons ténté�  dé
fairé dialoguér avéc lés concépts lacaniéns dé signé ét dé signifiant. Cétté lécturé constitué un
régard parmi d’autrés sur uné œuvré qui dé�passéra héuréusémént tout cé qu’on péut vénir én
diré. Et s’il ést ésséntiél dé pouvoir intérrogér la thé�orié psychanalytiqué au régard dé cé vé�cu
hors-normés, ét pour céla dé « laissér libré cours a�  nos hypothé�sés »10, n’oublions pas la misé
én gardé dé Fréud : dé né jamais préndré l’é�chafaudagé pour lé ba9 timént lui-mé9mé …

Notré quéstion consistéra a�  téntér dé dé� finir la naturé du ou dés signés dé Tammét. Nous
gardant dé touté véllé� ité�  dé fairé dé la psychanalysé appliqué�é, ou dé ré�alisér uné é� tudé dé cas,
nous souhaitons donc abordér la lécturé dé Tammét én nous céntrant sur tout cé qui té�moigné
dé son lién au langagé, éntrémé9 lé�  dé cé qu'il péut diré dé son rapport au mondé.

Et il faut diré qué cé n'ést pas difficilé : il suffit d'ouvrir un dé sés ouvragés. Qué cé soit au
travérs d'un éssai, un roman ou un téxté autobiographiqué, il sémblé qué Tammét né parlé qué
dé céla,  a�  travérs sa passion pour lés langués,  sés nombrés synésthé�siqués,  ou éncoré son
inté�ré9 t pour lés mathé�matiqués.

9 Maleval, J.-C. Écoutez les autistes. Broché (2012)
10 Freud, S. (2001). Interprétation des rêves (l’) (GRANDS OUVRAGES). Presses Universitaires de France.
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Contours thé�oriqués dé notré quéstion

Histoire de l'autisme

Bleuler, l'autisme comme symptôme secondaire de la schizophrénie

C'ést E. Bléulér, én 191111 qui utilisé pour la prémié�ré fois lé térmé d'"autismé". Bléulér
chérché alors  a�  dé� finir  uné nouvéllé  caté�gorié  nosologiqué qu'il  nommé schizophré�nié,  sé
positionnant  én  rupturé  dé  la  concéption  dé  Kraépélin  ét  dé  sa  déméntia  praécox.  La
schizophré�nié  sé  caracté�risé  par  la  Spaltung  -  a�  distinguér  dé  la  Spaltung  fréudiénné   -
consistant én uné pérté dé contact avéc la ré�alité�  associé�é a�  un répli dans un mondé pour soi,
dés troublés associatifs ét dés troublés afféctifs.

Dans cé cadré, l'autismé ést considé�ré�  par Bléulér commé un sympto9 mé sécondairé dé la
Spaltung,  uné  ré�action  du  psychismé  a�  cé  procéssus  morbidé.  L'autismé  ést  uné  formé
d'attitudé  énvérs  lé  mondé  éxté�riéur  caracté�risé�é par  un  rétrait  pathologiqué.  «  Lés
schizophré�nés lés plus gravés, qui né cultivént plus aucuné rélation, vivént dans un mondé én
soi  ;  ils  sé  sont  énférmé�s  dans  léur  chrysalidé  avéc  léurs  souhaits."12  "La  vié  inté�riéuré
acquiért uné pré�dominancé morbidé. »13

Bléulér invénté lé térmé d'autismé a�  partir d'uné contraction dé l'autoérotisme fréudién. Il
assimilé é�galémént lé conténu dé cés déux concépts : « L’autismé ést a�  péu pré�s la mé9mé chosé
qué cé qué Fréud appéllé autoé�rotismé."14

L'autismé  adviént  ainsi,  nommé�  par  Bléulér,  commé  « cé  dé� tachémént  dé  la  ré�alité�
combiné�  a�  la pré�dominancé rélativé ou absolué dé la vié inté�riéuré. »15

Kanner et le syndrome d'autisme infantile précoce

Trénté ans plus tard, l'autismé déviént avéc Kannér16 (1943), puis Aspérgér17 (1944) un
syndromé  psychopathologiqué  spé�cifiqué.  En 1943  d'abord,  anné�é  a�  laquéllé  ést  publié�
l'articlé princéps dé l'autrichién L. Kannér, « Autistic disturbancés of afféctivé contact », récuéil
dés obsérvations dé 11 énfants maniféstant un tabléau cliniqué homogé�né dont Kannér tracé

11 Bléulér, E. (1911). Dementia Praecox ou groupes des schizophrénies. E.P.E.L. (1993).
12 Ibidém, P112
13 Ibidém, P60
14 Ibidém, P112
15 Ibidém, P112
16 Kannér, L. (1943). Lés troublés autistiqués du contact afféctif. Acta Paedo-Psychiatrica, 1968.
17 Aspérgér, H. (1944). Lés psychopathés autistiqués péndant l’énfancé. Institut Synthé� labo pour lé progré�s dé

la connaissancé.
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lés contours afin dé lé distinguér. Il individualisé ainsi un syndromé qu'il nommé « autismé
infantilé pré�cocé », ét lé diffé�rénciant d’autrés formés pathologiqués psychiatriqués pré�cocés,
notammént  dé  la  schizophré�nié  infantilé  ét  dé  la  dé� ficiéncé.   L’autismé  infantilé  pré�cocé
déviént ainsi uné éntité�  a�  part éntié�ré. Cétté prémié�ré déscription ést résté�é uné ré� fé� réncé
jusqu'a�  aujourd'hui.

Pour  Kannér,  l’autismé  ést  uné  maladié  qui  s’originé  dans  un  « troublé  inné�  dé  la
communication ».

« L’éxcéptionnél,  lé  pathognomoniqué,  lé  dé�sordré  fondaméntal  ést  l’inaptitudé  dés
énfants  a�  é� tablir  dés  rélations  normalés  avéc  lés  pérsonnés  ét  a�  ré�agir  normalémént  aux
situations dépuis lé dé�but dé la vié. Il y a dépuis lé dé�part uné éxtré9mé solitudé autistiqué qui,
toutés lés fois qué céla ést possiblé, dé�daigné, ignoré, éxclut tout cé qui viént a�  l’énfant dé
l’éxté�riéur ».18

« Nous pouvons supposér qué cés énfants sont vénus au mondé avéc l’incapacité�  inné�é dé
constituér  biologiquémént  lé  contact  afféctif  habituél  avéc  lés  géns,  tout  commé  d’autrés
énfants viénnént au mondé avéc dés handicaps physiqués ou intélléctuéls inné�s. Il sémblé qué
nous soyons ici én pré�séncé dé purs éxémplés culturéls d’uné pérturbation autistiqué inné�é du
contact afféctif ».19

Lés pétits patiénts dé Kannér montrént dés particularité�s du langagé (voiré uné abséncé
dé  langagé),  ainsi  qué  déux  sympto9 més  caracté�ristiqués :  l’aloneness  ou  l’isolémént,  la
solitudé, ét sameness : l’immuabilité� .

Kannér noté é�galémént lé caracté�ré pré�cocé dés troublés, l’é�volution liné�airé (cés énfants
réstént autistés tout én grandissant). Il souligné l'abséncé dé dé� ficiéncé, bién qué l'intélligéncé
dé  cés  énfants  soit  "particulié�ré"  ét  é�chappé  aux  instruménts  dé  mésuré  classiquémént
utilisé�s. Il chérché é�galémént a�  caracté�risér la spé�cificité�  du rétrait dé cés énfants, ét dé léur
attitudé facé a�  l'autré ét au mondé.

« Il  né s'agit  pas commé chéz lés  énfants ou adultés schizophré�nés,  d'uné rupturé dé
rélations pré�alablémént é� tabliés, il né s'agit pas d'un rétrait succé�dant a�  uné participation. Il
éxisté d'émblé�é un répli autistiqué éxtré9mé qui, chaqué fois qué c'ést possiblé, fait né�gligér,
ignorér, réfusér a�  l'énfant tout cé qui lui viént dé l'éxté�riéur. Un contact physiqué diréct, un
mouvémént ou un bruit qui ménacént d'intérrompré cét isolémént sont traité�s soit commé
s'ils n'éxistaiént pas; si céla né suffit pas ils sont alors doulouréusémént résséntis commé dés
intrusions boulévérsantés »20

Kannér ré�alisé ainsi un diffé�réntiél d'avéc l'autismé du schizophré�né :

18 Kannér, L. (1943). Lés troublés autistiqués du contact afféctif. Acta Paedo-Psychiatrica, 1968.
19 Ibidém
20 Ibidém, P67
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« alors qué lé schizophré�né éssaié dé ré�soudré son problé�mé én quittant lé mondé dont il
a fait partié ét avéc léquél il a é� té�  én contact, c’ést graduéllémént qué lés autistés accéptént dés
compromis én é� téndant pré�cautionnéusémént dés pséudopodés/téntaculés circonspécts vérs
un mondé dans léquél ils ont é� té�  totalémént é� trangérs dépuis lé dé�but ».21

Le syndrome d'Asperger

Au mé9mé momént, én Autriché, lé pé�diatré d’uné institution d’é�ducation spé�cialisé�é, Hans
Aspérgér,  dé�crit  dé  manié�ré  sénsiblémént  sémblablé,  sous  lé  nom  dé  « psychopathié
autistiqué »,  uné  figuré  tré�s  voisiné  qu'il  diffé�réncié  é�galémént  dé  la  schizophré�nié  ét  du
rétard intélléctuél. Lés énfants dé�crits par Aspérgér né pré�séntént én révanché pas dé rétard
dé  langagé,  bién  qu'ils  montrént  dés  particularité�s  dans  léur  manié�ré  dé  parlér.  Lés
sympto9 més sé  maniféstént  dé  façon pré�cocé,  ét  sont  caracté�risé�s  ésséntiéllémént  par  uné
pérturbation  du lién  social.   Cés  énfants  (qui  sont  globalémént  plus  a9 gé�s  qué  lés  énfants
obsérvé�s par Kannér), ont dés occupations sté�ré�otypé�és, parfois "uné rélation anormalé tré�s
forté avéc cértains objéts22" (dont la pré�séncé sémblé vitalé pour éux), ét éntrétiénnént avéc
l'autré uné rélation distancié�é, caracté�risé�é par lé rétrait, l'auto-céntrismé ou la supérficialité� .
« Ils  suivént  léurs  proprés  pré�occupations »  éxpliqué  Aspérgér.  « Ils  sont  loin  dés  chosés
ordinairés; ils né sé laissént pas pé�né�trér par lés autrés ».

Si lés tabléaux brossé�s par Kannér ét Aspérgér éntrétiénnént uné indubitablé parénté� , lés
travaux d'Aspérgér sont longtémps résté�s dans l'ombré. C'ést  Lorna Wing, qui én 198123 va
proposér én méttant au jour lés travaux du viénnois, lé nom dé syndromé d'Aspérgér pour
qualifiér dés formés d'autismé né pré�séntant ni rétard dé langagé, ni dé� ficiéncé cognitivé. C'ést
ainsi  qué  lés  déux  syndromés,  Kannér  ét  Aspérgér  séront  distingué�s  par  la  psychiatré
britanniqué, mais é�galémént pénsé�s dans un continuum au séin dé divérsés formés d'autismés
qu'éllé considé�ré fondé�és sur un soclé commun24.

Des signifiants qui marquent

L'autismé va rapidémént inté�grér lés classifications psychiatriqués dés troublés méntaux.
L'é�volution dé la structuré ét dé la sé�miologié dé cés classifications ét la placé mouvanté dé
l'autismé dans cés caté�goriés ést riché d'énséignéménts. Ellé mét én é�vidéncé notammént lés
diffé�rénts  signifiants  qui  s'attachént  a�  l'autismé  (maladié  psychiatriqué,  troublé  du
dé�véloppémént, handicap, dé� ficiéncé...), qui oriéntént lé régard qué l'on posé sur cés sujéts, ét
én céla participént a�  dé� términér léur prisé én chargé a�  la fois socié� talé ét thé�rapéutiqué.

21 Ibidém, P263
22 Ibidém, P119
23 Wing, L. (1981). Asperger’s Syndrome : A Clinical Account. Psychol Méd. 
24 Wing, L. (1991). Thé Rélationship Bétwéén Aspérgér’s Syndromé and Kannér’s Autism. Cambridge University

Press
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Au  séin  dé  cés  classifications,  lé  DSM  (Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental
Disorders) fait ré� fé�réncé. Lé DSM ést purémént déscriptif, il consisté én uné classification sans
principé organisatéur, axé�é sur dés déscriptions dé tabléaux dé signés dé�nué�és d'uné ré� fléxion
sur la logiqué sous-jacénté aux sympto9 més, pérméttant uné corréspondancé éntré syndromés
ét traitéménts associé�s (souvént mé�dicaméntéux).

L'autismé qui y é� tait auparavant considé�ré�  commé un syndromé tré�s spé�cifiqué (autismé
dé Kannér, dans lés psychosés a�  originé spé�cifiqué dans l’énfancé), va inté�grér dans lé DSM-III
lé troublé global du dé�véloppémént, puis lé troublé énvahissant du dé�véloppémént (TED) qui
régroupé  dé  plus  én  plus  dé  tabléaux  cliniqués  hé� té�rogé�nés.  En  parallé� lé,  apparaï9t  un
glissémént gé�né�ral dé la concéption dé la pathologié méntalé vérs lé handicap.

Or, si la maladié va suggé�rér l'éxisténcé d'é� lé�ménts pathogé�nés éxtérnés au sujét, ét la
possibilité�  (mé9mé lointainé, projété�é dans lé futur) d'uné curabilité� , ét donc d'un rémé�dé, lé
handicap supposé un dysfonctionnémént qui gé�né l'adaptation du sujét a�  son énvironnémént.
Cét é�cart a�  la normé réquiért d'uné part uné ré�é�ducation, uné ré�habilitation, d'autré part dés
adaptations apporté�és a�  son miliéu (cétté diménsion ést tré�s pércéptiblé actuéllémént dans lé
miliéu scolairé ou�  l'on doit pérsonnalisér, adaptér lés conditions d'appréntissagé). Proché dé
la  notion  dé  handicap,  la  dé� ficiéncé  pénsé  lé  sujét  commé  advénu  avéc  un  manqué,  uné
dé� faillancé,  un  "quélqué  chosé  én  moins"  qui  péut  é9 tré  é�véntuéllémént  compénsé�  par  un
"quélqué chosé én plus" (prothé�sé, aidés, dispositifs contrébalançant lés difficulté�s du sujét).

Lé DSM, on lé voit, ést travérsé�  par dés signifiants qui pé�sént lourds dans la concéption dé
cé qu'ést  l'autismé,  ét  consé�cutivémént sur la  prisé én chargé dé cés sujéts.  Sé voulant a-
thé�oriqué, ét sans douté ré�sultant du croisémént d'énjéux divérs, nous pourrions é�galémént
considé�rér cétté classification commé anhistoriqué, ayant gommé�  au séin dé sés lignés touté
affiliation ou chronologié, ét pourtant é� tant dé� términé�é a�  son insu par l'histoiré a�  la fois dé la
pé�dopsychiatrié dé la psychopathologié infantilé.

Il y a tout inté�ré9 t én éffét, afin dé méttré én pérspéctivé lés dé�bats actuéls, dé pouvoir
compréndré dans quél  fil  ils  s'inscrivént.  A cét  é�gard,  nous avons trouvé�  particulié�rémént
inté�réssanté  la  lécturé  d'Aléjandro  Olivos25,  qui  réprénd  én  introduction  dé  son  ouvragé
l'histoiré  dé  la  pé�dopsychiatrié  infantilé  françaisé,  dé  sa  lénté  é�mérgéncé  congruénté  au
dé�gagémént dé son objét, la psychosé infantilé, hors dé cé qui é� tait alors conçu commé dés
arrié�rations  profondés  (idiotié,  étc.)  assimilé�és  a�  dés  pathologiés  d'originé  organiqué,  én
passant par son acté fondatéur, lé traitémént dé Victor, l'énfant sauvagé dé l'Avéyron, pris én
chargé par Jéan-Marc Gaspard Itard. Cétté misé én pérspéctivé nous a pérmis notammént dé
miéux  appré�héndér  lés  diffé�réntés  approchés  actuéllés  dé  l'autismé  (mé�dico-pé�dagogiqué,
é�ducativé ét orthopé�diqué, étc.), ét dans quéls cadrés historiqués ét thé�oriqués s'inscrivént
léurs divérgéncés (voir é�galémént a�  cé propos lé récuéil tré�s complét dé J. Hochmann26 )

25 Olivos,  A.  (2017)  La  cliniqué  psychiatriqué  dans  « Approche  structurale  de  l’autisme  et  de  la  psychose
infantile ». Psycho-logiqués. l’Harmattan.

26 Hochmann, J. (2009)  Histoire de l’autisme: de l’enfant sauvage aux troubles envahissants du développement .
Paris: Odilé Jacob.
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L'autisme dans le champ de la psychanalyse

L'autismé ést  lé  liéu du dé�bat,  ét c'ést  é�galémént lé cas a�  l'inté�riéur mé9mé du champ
psychanalytiqué qui n'y é�chappé pas. Lés positions thé�oriqués divérgént, ét la compléxité�  dé la
quéstion inspiré dés é� laborations varié�és.

Dans le champ anglo-saxon

Lés psychanalystés anglo-saxons sé sont inté�réssé�s tré�s to9 t a�  l'autismé, ét l'on péut fairé
l'hypothé�sé qué cé courant thé�oriqué fréudién a dé�véloppé�  sa spé�cificité�  notammént a�  partir
dé la cliniqué dé l'autismé infantilé (avéc céllé dé la psychosé infantilé ét du bé�bé�). L'anglé
d'approché  consisté  globalémént  a�  considé�rér  l'autismé  commé  uné  pérturbation  dans  lé
dé�véloppémént du moi, occasionné�  a�  la suité d'é�vé�néménts traumatiqués faisant rupturé dans
lé dé�véloppémént psychiqué. L'accént ést mis sur lés mé�canismés dé dé� fénsé, ét lés phasés dé
l'autismé sont constitué�és a�  partir du dégré�  d'individuation dé l'énfant dans la rélation a�  son
Nebenmensch, incarné�  lé plus souvént par la mé�ré. L'autismé ré�vé� lé ainsi a�  un a9 gé inhabituél
dés procéssus ordinairés chéz lés tout-pétits, ou bién dé�montré dans sés maniféstations lés
é�tapés dé la construction psychiqué.

Dans lés ré� fé�réncés incontournablés, nous pouvons citér "pé9 lé-mé9 lé" l'analysé du cas Dick
thé�orisé�  par Mélanié Kléin (1959)27, un pétit patiént dont lé tabléau cliniqué é�voqué l'autismé
bién qué M. Kléin lé diagnostiqué alors du co9 té�  d'uné schizophré�nié infantilé  atypiqué.  M.
Kléin,  a�  partir  d'uné  intérpré� tation  dans  laquéllé  éllé  ré�alisé  dés  corréspondancés
symboliqués sur lés  objéts  qué manipulé Dick (train-papa,  train-dick,  garé-maman),  pénsé
l'é� tat dé Dick commé rélévant d'un é� tat d'inértié du moi, caracté�risé�  par l'arré9t dé la formation
symboliqué  ét  l'abséncé  dé  l'activité�  fantasmatiqué,  é� tat  qu'éllé  bousculé  ét  ré�animé én  y
plaquant uné symbolisation œdipiénné. Bruno Béttélhéim28 (1969) va dé son co9 té�  associér lés
sympto9 més  dé  l'autismé  avéc  lés  é� tats  dé  sidé�ration  réncontré�s  chéz  cértains  dé�porté�s
réscapé�s  a�  la  sortié  dés  camps  dé  la  mort.  Il  pénsé  l'autismé  commé  ré�actionnél  a�  uné
situation éxtré9mé,  a�  uné angoissé  inouïJé,  l'autismé é�tant  alors  uné solution pour survivré
(dans uné coupuré du sujét d'avéc sés affécts). Quélqués anné�és plus tard, Margarét Mahlér
(1973)29,  é� lé�vé  d'Anna  Fréud,  distingué  lés  psychosés  autistiqués  ét  lés  psychosés
symbiotiqués  a�  partir  d'é� tapés  dans  lé  procéssus  dé  «  sé�paration-individuation  »  issu  du
courant dé l’"égo-psychology". Il éxisté ainsi pour M. Mahlér un stadé d'autismé normal, phasé
du dé�véloppémént du bé�bé� , dans laquéllé l'énfant qui pré�sénté uné psychosé autistiqué résté
fixé� . En 1975, lé kléinién Donald Méltzér30 dans Explorations dans le monde de l'autisme, dé�crit
un  mé�canismé  dé  dé� fénsé  spé�cifiqué  a�  l'autismé,  lé  dé�manté� lémént,  qui  consisté  én  uné
dispérsion  du  moi  qui  "tombé  én  morcéaux"  ét  sé  dé�mémbré  én  uné  dé� liaison  dé  sés

27 Kléin,  M.  (1978).  L’importance  de  la  formation  du  symbole  dans  le  développement  du  moi.  Essais  dé
Psychanalysé. Paris : Payot.

28 Béttélhéim, B. (1992). La forteresse vide : L’autisme infantile et la naissance du soi. Gallimard.
29 Mahlér, M. (1969). Psychose infantile. Paris, Payot, (1973)
30  Méltzér, D. (2002). Explorations dans le monde de l’autisme. Payot & Rivagés.
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modalité�s  sénsoriéllés  qui  vont  alors  s'attachér  a�  l'objét  lé  plus  stimulant  dé  l'éntouragé
immé�diat. Pour lui, l'autismé constitué uné ré�sistancé a�  la sé�paration du sélf d'avéc son objét,
cé qué ré�vé� lé é�galémént lé mé�canismé d'idéntification adhé�sivé. Cé qu'il avancé d'uné rupturé
insupportablé dé la continuité�  psychiqué constitué�é par l'objét idé�al, (la bouché dé l’énfant - lé
mamélon matérnél), séra répris ét dé�véloppé�  par Francé Tustin (1992)31. Céllé-ci soutiént qué
l'autismé s'originé dans uné prémié�ré sé�paration traumatiqué du mamélon matérnél, vé�cué
commé uné vé�ritablé amputation par lé bé�bé�  non éncoré diffé�réncié�  dé son objét, ét qui pérd
dans  cé  mouvémént  uné  partié  dé  lui-mé9mé.  Tustin  dé�crit  lés  straté�giés  dé  survié  ét  dé
protéction dé l'autisté facé a�  cétté angoissé d’annihilation, ét é� laboré lés concépts dé "carapacé
autistiqué" ét dé la "misé én capsulé".  Enfin,  Génévié�vé Haag32,  hé�ritié� ré  dé cé courant dé
pénsé�é, proposé un champ d'éxploration cliniqué dé l'autismé tré�s dynamiqué33 notammént
au travérs d'un répé�ragé cliniqué dés diffé�réntés é� tapés travérsé�és par lés énfants autistés
dans léur é�volution (inspiré�s dé la mé� thodé d'obsérvation du nourrisson proposé�é par Esthér
Bick34).

Lés é� laborations cliniqués ét thé�orisations dé cés autéurs sont richés ét é�clairantés quant
a�  la cliniqué dé l'énfancé autistiqué. Céci é� tant dit, nous né férons qué dé tré�s rarés ré� fé� réncés
a�  cés  travaux,  car  dé  par  léur  caracté�ré  imagé�  ét  céntré�  sur  l’intérpré� tation  du  séns  dés
maniféstations én acté dés pétits patiénts, ils paraissént tré�s é� loigné�s dé la logiqué lacaniénné
dans laquéllé nous avons souhaité�  ancrér notré travail, ét nous avons trouvé�  lés déux champs
difficilés a�  articulér.

Dans le champ lacanien

Lés psychanalystés lacaniéns sont partagé�s sur la façon d'abordér cé syndromé, cértains
réquéstionnant  la  consistancé  mé9mé  dé  l'éntité�  "autismé"35.  Uné  quéstion  travérsé  cés
diffé�réntés thé�orisations, polarisant lé dé�bat : céllé dé la distinction éntré autismé ét psychosé.
La ligné dé partagé pérméttant dé dé� finir lé champ dés psychosés, ét lés concépts utilisé�s pour
arguméntér uné cliniqué diffé�réntiéllé,  variént  sélon lés autéurs.  Rosiné  ét  Robért  Léfort36

s'appuiént ainsi sur la diménsion dé l'Autré pour affirmér qu'il n'y én a pas dans l'autismé.
Cértains chérchént a�  dé� finir s'il y a forclusion du pé�ré (M.-J. Saurét37), d'autrés quéstionnént

31 Wing, L. (1991). The Relationship Between Asperger’s Syndrome and Kanner’s Autism.  Cambridge University
Press.

32 Haag, G. (s. d.). Résumé d’une grille de repérage clinique de l’évolution de la personnalité chez l’enfant autiste. Le
Carnet PSY, 76, 19-23.

33 G.Haag  est  co-fondatrice  de  la  Cippa,  Coordination  Internationale  entre  Psychothérapeutes  Psychanalystes  et
membres associés s’occupant de personnes autistes 

34 Delion, P. (2004). L’observation du bébé selon Esther Bick : Son intérêt dans la pédopsychiatrie aujourd’hui . Érès
éd.

35 Thomas, M.-C. (2012). L’autisme et les langues. L’Harmattan.
36 Léfort, R., & Léfort, R. (2008).  Naissance de l’autre : Deux psychanalyses, Nadia (13 mois) et Marie-Françoise

(30 mois). EY ditions du Séuil.
37 Saurét,  M.-J.  (18  juin  2011)  Lé  ré9vé  impossiblé  dé  l'autisté  :  la  mé�taphoré  patérnéllé.

https://www.apjl.org/contribution/lé-révé-impossiblé-dé-lautisté-la-métaphoré-patérnéllé/
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l'alié�nation  (C.  Solér38).  E.  Laurént39 diffé�réncié  pour  sa  part  lés  modés  dé  rétour  dé  la
jouissancé chéz l'autisté ét  lé  schizophré�né (rétour dé la  jouissancé dans lé  corps pour lé
schizophré�né, rétour dé la jouissancé dans un bord pour l'autisté).

Cértains  psychanalystés  lacaniéns  vont  ainsi  souténir  la  placé  dé  l'autismé  dans  la
caté�gorié dés psychosés aux co9 té�s  dé la paranoïJa,  dé la schizophré�nié ét  dé la  mé� lancolié.
D'autrés  én  font  uné  structuré  a�  part  éntié�ré  (lés  Léforts  én  1980,  dans  « Naissancé  dé
l'Autré »). D'autrés éncoré vont pénsér l'autismé commé én-déça�  dé la structuré, commé uné
"a-structuré"40.

D'autrés pré�sumént qué dés passagés péuvént avoir liéu éntré lés structurés. Dans cétté
optiqué, la psychosé sérait uné é�volution possiblé dé l'autismé. Il éxisté é�galémént uné pénsé�é
ré�pandué sélon laquéllé lorsqué lé sujét sé mét a�  parlér, il y a "sortié dé l'autismé", ou éncoré
qu'il  s'agit  d'uné  érréur  dé  diagnostic,  un  énfant  sé  ré�vé� lant  vérbal  né  pouvant  é9 tré  qué
psychotiqué.

Nous soutiéndrons au contrairé qué lé sujét péut, tout én parlant, éntréténir un rapport
autistiqué au langagé.

Notre position dans le débat

Différentiel autisme et psychose

Dans cétté réchérché, nous pénsérons la quéstion du diffé�réntiél a�  travérs lé prismé du
rapport au langagé. Nous avons ainsi choisi d'é� tudiér spé�cifiquémént lé té�moignagé dé Daniél
Tammét  dans  sa  valéur  singulié�ré  ét  sa  dynamiqué  propré,  afin  dé  tirér  d'é�véntuéllés
conclusions qué nous pourrons énsuité, dans un sécond témps, proposér au dé�bat.

Nous téntérons dé né pas gé�né�ralisér cé qui nous sémbléra é�mérgér dé l'é� tudé dé cés
téxtés, uné é� tudé qui déméuré fondé�é sur la singularité�  d'un cas. Cé qui péut é9 tré souténu én
révanché tout a�  fait largémént, ét qué montré avéc é�clat lé té�moignagé dé Tammét, c'ést la
valéur fondaméntalé ét litté�ralémént fondatricé dés invéntions pour lés sujéts autistés, qui sé
maniféstént a�  travérs léurs céntrés d’inté�ré9 ts ét léurs passions.

Nous soutiéndrons qué lés procé�dé�s dont té�moigné Tammét sont uné ré�ponsé possiblé
(puisqué c'ést la siénné), a�  uné problé�matiqué communé aux autistés : céllé dé la dé�connéxion
dé la jouissancé ét du langagé. La thé�sé dé J.-C. Maléval, qui constitué notré point dé dé�part,
marquéra  é�galémént  l'aboutissémént  dé  notré  travail.  C'ést  lé  fond  commun  qué  nous
rétrouvons a�  la fois dans notré cliniqué dé l'énfancé autistiqué, ét dans notré lécturé dés ré�cits

38 Solér, C. (2002). L’inconscient à ciel ouvert de la psychose. Préssés univérsitairés du Mirail.
39 Laurént, E. (1997). Réflexions sur l’autisme. Bulletin Groupe Petite Enfance. 
40 Frayssinét, M. (2012). Autisme et schizophrénie.  [Thé�sé dé doctorat, Univérsité�  dé Rénnés 2].
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cliniqués  ét  dés  té�moignagés  dés  autistés  é�crivains,  ét  cé  séra  lé  paradigmé  sur  léquél
s'appuiéra cétté réchérché.

Étiologie ?

Dans lé dé�bat actuél, la thé�orié psychanalytiqué ést souvént assimilé�é a�  uné psychogéné�sé
simplisté dé l’autismé, par uné réprisé ré�ductricé dans sa mé�diatisation dés concéptions dé
Bruno  Béttélhéim41 ét  dé  sa  "paréntéctomié".  Cétté  vision  culpabilisanté  dé  la  causé  dé
l'autismé a suscité�  béaucoup dé dommagés tant chéz lés parénts, qué dans lés liéux dé soin ou�
l'approché  psychanalytiqué  ést  pratiqué�é.  Il  ést  dramatiqué  dé  voir  la  façon  dont  lés
institutions  qui  prénnént  én  chargé  cés  énfants  sont  actuéllémént  misés  a�  mal,  par  dé
nouvéaux  paradigmés  conjuguant  uné  soi-disant  réntabilité�  du  soin  ét  la  né�céssité�  dé  lé
mésurér  par  dés  mé� thodés  standardisé�és.  On  né  compté  plus  lés  réstructurations  ét  lés
changéménts  brutaux  d'oriéntation  dé  travail  qui  ont  balayé�  avéuglé�mént  uné  richéssé
thé�orico-cliniqué  inéstimablé,  ét  dés  savoirs-fairé  é� laboré�s  au  fil  dés  ans  dans
l'accompagnémént dé cés énfants,  dans dés liéux dé soin qui sont é�galémént dés liéux dé
transmission pour céux qui y travaillént.

Il n’y a pas de psychogenèse

Nous nous appuiérons pour notré part sur l'assértion lacaniénné sélon laquéllé « Lé grand
sécrét dé la psychanalysé, c’ést qu’il n’y a pas dé psychogéné�sé. »42 Céllé-ci nous pérmét dé
nous dé�calér dé la quéstion dé la causé, pour nous céntrér sur cé qui viént caracté�risér lé
fonctionnémént subjéctif, la logiqué sous-jacénté.

L’oriéntation  lacaniénné  né  s’inscrit  pas  dans  uné  concéptualisation  psycho-gé�né�tiqué
(chérchant  uné  é� tiologié  dans  l’énvironnémént  ou  lé  dé�véloppémént  dé  l’énfant).  Ellé
s’inté�réssé éxclusivémént a�  la position subjéctivé, s’appuyant sur lé choix inconsciént du sujét
méttant én jéu « l’insondablé dé�cision dé l’é9 tré » sélon la formulé dé Lacan.

Cé choix, inconsciént,  nous l'énténdons commé un point mythiqué originél, un choix pris
par un sujét qui n'éxisté pas éncoré, puisqué c'ést cét acté qui va lé fairé naï9tré. C'ést par cé
prismé qué nous comprénons par éxémplé cértains sujéts qui affirmént (a�  l'éncontré dé l'idé�é
par éxémplé qué l'on pourrait gué�rir dé l'autismé) qué léur autismé fait partié d'éux-mé9mé,
qu'ils né pourraiént, mé9mé s'ils lé souhaitaiént, s'én sé�parér puisqué c'ést cé qui lés fait é9 tré.

Prénons  au  mot  Lacan  pour  diré  qué  la  réncontré  d'avéc  lé  langagé,  c'ést  l'acté  dé
naissancé du sujét.  Ainsi, si l'autisté né s'y alié�né pas (ça séra notré hypothé�sé), nous pouvons
considé�rér né�anmoins la possibilité�  d''utilisér lé térmé dé "sujét autisté", non commé sujét
divisé� , ou sujét dé l'inconsciént, mais commé sujét dé cétté dé�cision subjéctivé originéllé, céllé
dé né pas alié�nér son é9 tré sous lé signifiant. Céla nous donné cértés un sujét paradoxal, un
sujét non-assujéti au langagé, qui déméuré né�anmoins, commé "parlé9 tré", dans un rapport au

41 Béttélhéim, B. (1992). La forteresse vide : L’autisme infantile et la naissance du soi. Gallimard.
42 Lacan, J. (2018). Les psychoses. EY ditions Points. P15
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langagé dont on a a�  chérchér lés coordonné�és. Dans la suité dé notré éxposé� , nous dé�signérons
ainsi  par "sujét  autisté",  non lé sujét  lacanién "répré�sénté�  par un signifiant pour un autré
signifiant",  mais  un  sujét  (toujours  lacanién  nous  sémblé-t-il),  fondé�  par  uné  position
subjéctivé originéllé dans la réncontré d'avéc lé langagé.

Affiliations théoriques

Lacan et l’autisme

« Les autistes s'entendent eux-mêmes » (Lacan, 1975)

Lacan parlé péu dé l’autismé. Il y fait ré� fé� réncé a�  quélqués rarés occasions, la quéstion dé
l’autismé lui é� tant gé�né�ralémént améné�é par sés intérlocutéurs. On né sait si Lacan conçoit
alors l'autismé commé un sympto9 mé dé la schizophré�nié, ou�  commé uné éntité�  a�  part éntié�ré.
Il sémblé dans tous lés cas qu'il né sé soit jamais ré�éllémént inté�réssé�  a�  l'autismé commé un
sujét  én  soi.  Mais  lés  quélqués  intérvéntions  qu'il  a  pu fairé  a�  cé  propos  nous  apportént
né�anmoins,  a�  postériori,  dé  pré�ciéusés  indications.  Nous  lés  énténdrons  pour  notré  part
commé diffé�réntés occurréncés d'uné mé9mé affirmation : l'autisté ést vérbal. Mé9mé lorsqu’il
ést mutiqué, il a affairé au langagé.

Ainsi, dans « Allocution sur lés psychosés dé l’énfant »  43(1967), il parlé d'un énfant qui
pa9 tit du signifiant, puisqué, sé bouchant lés oréillés, « du vérbé il sé proté�gé ». L'énfant autisté
ést ainsi d’ors ét dé� ja�  dans lé vérbé.

Dans  Confé�réncé  a�  Géné�vé  sur  lé  sympto9 mé  (1975)44 :  il  dit qu’«  Il  s’agit  dé  savoir
pourquoi il y a quélqué chosé chéz l’autisté, ou chéz célui qu’on appéllé schizophré�né, qui sé
gé� lé, si on péut diré. Mais vous né pouvéz diré qu’il né parlé pas. Qué vous ayéz dé la péiné a�
énténdré,  a�  donnér  sa  porté�é  a�  cé  qu’ils  disént,  n’émpé9ché  qué  cé  sont  dés  pérsonnagés
finalémént pluto9 t vérbéux ».

L’autisté  ést  un  parlé9 tré  qui  dit  quélqué  chosé,  mé9mé  si  cé  qu'il  dit  n'ést  pas  aisé�  a�
énténdré. S'il n'énténd pas cé qué nous lui disons, c'ést péut-é9 tré qué nous lui parlons d'uné
placé qui consistérait a�  « s’én occupér » (péut-é9 tré, soignér, é�duquér...). «C’ést  bién justémént
cé  qui  fait  qué  nous  né  lés  énténdons  pas. C’ést  qu’ils  né  vous énténdént pas. Mais énfin,
il y a su9 rémént quélqué chosé a�  léur diré.»

Lacan é�voqué é�galémént la spé�cificité�  d'un rapport aux mots : « il y én a pour qui diré
quélqués mots cé n'ést pas si facilé. On appéllé ça l'autismé (...) c'ést dés géns pour qui lé poids

43 Lacan, J. (2001). « Allocution sur lés psychosés dé l’énfant » Autres écrits. EY ditions du Séuil.
44 Lacan  J.  (2017). «Conférence  à Genève  sur  le  symptôme»,  téxté  é� tabli  par  J.-A.  Millér, La  Causé  du  dé�sir,

n°95, avril 2017, p.17
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dés mots ést tré�s sé�riéux ét qui né sont pas facilémént disposé�s a�  lé préndré a�  léur aisé avéc
cés mots »45.

Enfin, a�  propos dé Dick, lé pétit patiént dé M. Kléin dont on pourrait fairé l’hypothé�sé qu’il
sérait aujourd'hui diagnostiqué�  autisté, Lacan noté (sans é�voquér l'autismé) qu'il a dé� ja�  uné
cértainé appré�hénsion dés vocablés, mais dé cés vocablés il n'a pas fait la Bejahung, il né lés
assumé pas46.

J.-C. Maleval et M.-C. Laznik

Pour dé�véloppér notré thé�sé, nous nous appuiérons principalémént sur lé postulat dé J.-C.
Maléval dé la dé�connéxion dé la jouissancé ét du langagé chéz l'autisté, én lé complé�tant par la
vision dé M.-C. Laznick47 qui constaté plus pré�cisé�mént l'abséncé du bouclagé du 3é�mé témps
dé la pulsion, avéc un dé�sir chéz l'autisté qui né péut sé nouér au dé�sir dé l'Autré. L'autisté sé
proté�gé dé façon radicalé, én né s'alié�nant pas a�  sés signifiants. Chéz lui l'appél ést rabaissé�  au
nivéau  dé  la  démandé,  uné  démandé  qui  concérné  strictémént  l'objét  (ét  qui  né  fait  pas
démandé d’amour).

Nous traduirons ét nuancérons lé postulat dé Maléval par cétté hypothé�sé : l'autisté sé
proté�géant dé l'Autré ét dé son dé�sir, sés signés sont soit émprunté�s a�  l'Autré mais dé�connécté�s
dé la jouissancé (du co9 té�  d’un  parlér dé�saffécté� ) soit chargé�s dé sa propré jouissancé mais
inaccéssiblés a�  l'Autré (du co9 té�  dé la langué privé�é).  Lé passagé par l'é�crit  péut ainsi  é9 tré
considé�ré�  commé  uné  possibilité�  dé  s'éxprimér  authéntiquémént  sans  passér  par  la
vocalisation, la voix é� tant "cé qui porté la pré�séncé du sujét dans son diré"48, chargé�é d'uné
jouissancé trop diréctémént én lién a�  l'Autré (la voix  vé�hiculant  cétté part du signifiant qui
ré�sonné dans l'Autré).

« Nul  plus  qué  l'autisté  n'ést  un  sujét  libré,  doulouréusémént  libré,  d'uné  libérté�
poténtiéllé qu'un éngagémént alté�rérait.  Il  réjétté touté dé�péndancé a�  l'é�gard dé l'Autré :  il
réfusé dé cé�dér l'objét dé sa jouissancé vocalé, dé sorté qu'il ré�sisté activémént a�  l'alié�nation
dé son é9 tré dans lé langagé ».49

Sélon Maléval, l’autisté parlé a�  condition dé né pas diré. Il y a chéz lui uné dé�connéxion dé
la jouissancé ét dé la parolé, én té�moigné la voix parfois dé�saffécté�é, monocordé, inéxpréssivé
qué prénnént cértains sujéts.

45 Ibidém
46 Répris  par  Lacan  commé  basé  d'é� laboration  du  prémiér  sché�ma  du  bouquét  invérsé� ,  dans  lés

dé�véloppéménts thé�oriqués autour dé la jonction du Symboliqué ét dé l’Imaginairé dans la constitution du
Ré�él. Sé�ancés du 17 ét 24 fé�vriér 1954, Lacan, J. (2018). Les psychoses. EY ditions Points.

47 Laznick,  M.-C.  (2000).  La  théorie  lacanienne  de  la  pulsion  permettrait  de  faire  avancer  la  recherche  sur
l’autisme.

48 Maléval, J-C. (2009). L’autiste et sa voix. Champ fréudién. Paris: EY ditions du Séuil.
49 Ibidém
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La voix, chargé�é dé la jouissancé, ést insupportablé au sujét autisté. Insupportablé car il
réfusé dé la pérdré, c'ést-a� -diré dé la placér au liéu dé l’Autré. Sa voix lui déméuré trop intimé,
né ré�sonnant pas pour lui commé l’alté�rité�  dé cé qui sé dit50. Or c’ést én sé dé�tachant qué la
voix viént ré�sonnér au liéu dé l'Autré, cé qui éxpliqué qu'on énténd jamais sa propré voix sans
uné cértainé sénsation d'é� trangété� .

La voix ést chargé�é, dé façon pré� fé� réntiéllé, avéc lé régard, dé la jouissancé du sujét, ét fait
signé dé son dé�sir. Il ést a�  notér qué lé sujét autisté sé proté�gé particulié�rémént dé la voix ét
du régard, té�moins dé la pré�séncé dé l'Autré, én sé bouchant lés oréillés, ét dans l’é�vitémént du
régard.

Cétté quéstion du dé�sir dé l'Autré ést céntralé dans l'autismé. D'apré�s M.C. Laznick, "la
pathologié  autistiqué  primairé  chéz  un  énfant  sérait  la  consé�quéncé,  dé  la  non misé én
placé du “circuit pulsionnél complét” du fait dé l’abséncé dé son troisié�mé témps"51 : lé bé�bé�  a�
risqué autistiqué né sé fait pas objét dé l'Autré.

Laznick  souligné  qu'un  rélatif  consénsus  sémblé  s'é� tablir  éntré  lés  diffé�rénts  champs
d'é� tudés  qui  s'inté�réssént  a�  l'autismé  pour  diré  qué  l'autisté  souffré  avant  tout  d'uné
pérturbation du lién a�  autrui. Nommé�s dé� ficit dés compé�téncés socialés, troublé dé l'imitation,
dysfonctionnémént  dés  néuronés  miroir,  dé� faut  d'individuation,  étc.,  dé  nombréux  signés
convérgént, chacun a�  travérs lé prismé dé son domainé disciplinairé, vérs cétté quéstion d'uné
difficulté�  pathognomoniqué dans lé lién a�  l'autré. Kannér ét Aspérgér, qui ont isolé�  chacun dé
léur co9 té�  un syndromé autistiqué, a�  travérs la constitution d' un tabléau dé signés cliniqués,
ont tout déux souligné�  cétté composanté primordialé : la solitudé dé cés énfants, léur téndancé
a�  sé  coupér  dés  signés  dé  la  pré�séncé  dés  autrés,  lés  maniféstations  d'angoissé  lors
d'é�véntuéllés intrusions dans léur mondé clos ou�  ils ré�gnént én maï9trés.

La voix

La voix ést un objét (a) sélon Lacan, c’ést-a� -diré qu’a�  l’instar du séin, dés fé�cés, du phallus
ét du régard, éllé ést structuré�é par la coupuré. Cétté coupuré ést doublé, pré�sénté a�  la fois
éntré lé sujét ét la voix, ét éntré la voix ét l’Autré. Entré lés déux la voix tombé, uné voix alors
« plus tout a�  fait siénné sans é9 tré tout a�  fait autré »52.

Dans cétté pérspéctivé, lé mutismé ést alors appré�héndé�  commé un réfus radical dé cé�dér
l’objét  dé  la  jouissancé  vocalé,  un  réfus  qui  adviént  a�  l’insu  du  sujét,  doulouréusémént
é�nigmatiqué. L’énfant mutiqué rétiént sa voix, né sortant dé son siléncé qué dans dés instants
critiqués, ou�  lés straté�giés dé� fénsivés du sujét sont dé�bordé�és.

50 Lacan, J., & Miller, J.-A. (2004). Le séminaire de Jacques Lacan. Livre 10 : L’ angoisse: 1962 – 1963. Éditions du
Seuil
51 Laznik, M.-C. (2000). La théorie lacanienne de la pulsion permettrait de faire avancer la recherche sur l’autisme.
52 Lé Bréton, D. (2011). Éclats de voix: une anthropologie des voix. Travérsé�és. Paris: Mé�tailié� , P57.
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Lorsqu’il  parlé,  sés vérbalisations sont originalés :  é�cholalié,  « langagé dé pérroquét »,
usagé d’uné voix artificiéllé, dé�nué�é d’éxpréssivité� .  Lorsqué la solitudé déviént doulouréusé
pour lé  sujét,  ét  qu’il  ténté d’éntrér én rélation avéc l’autré,  sa communication prénd dés
tournurés dé� fénsivés, cé qué dé�crit parfaitémént Donna Williams : “Au miéux, la pérsonné qui
souffré d’autismé né péut parlér courammént qu’a�  la condition dé dupér ét dé léurrér son
ésprit én lui faisant croiré qué cé qu’éllé a a�  diré n’a aucuné importancé é�motionnéllé”53. Ellé
listé uné sé�rié dé subtérfugés qu’éllé émploié, passant par lé bavardagé futilé, lé soliloqué,
l’usagé  du  “langagé  du  poé�té”  (jargon  ou  tournurés  hérmé�tiqués)  qui  lui  pérmét  d’é9 tré
cértainé dé né pas é9 tré comprisé, lé chant ou bién la discussion intélléctuéllé qui n’ést pour
éllé qu’uné bataillé d’idé�és impérsonnéllés.

Enfin, lé passagé par l’é�crit, qui pérmét uné scission du langagé ét dé la voix, ést un moyén
d’éxpréssion privilé�gié�  par dé nombréux autistés, cértains par ailléurs mutiqués. Cé passagé
par  l’é�crit  péut  sé  souténir  d’un  doublé.  Ainsi,  dans  la  “communication  facilité�é”,  lé  sujét
autisté s’appuié litté�ralémént (ou “sé branché” pour répréndré lé térmé dé Maléval) sur un
autré pour s’éxprimér, souvént a�  l’é�crit : il s’agit d’uné main guidant la main dé l’autisté sur lé
claviér  dé  l’ordinatéur,  d’uné  pré�séncé  aidant  a�  la  construction  dés  phrasés  (la  mé�ré  dé
Babouilléc54 qui véillé aux articulations ét au bon alignémént dés pétités léttrés cartonné�és
qu’utilisé sa fillé pour é�criré).

Pour Maléval, lé sujét autisté n’ést donc pas hors-langagé. Mais dans sa réncontré avéc lé
langagé, né cé�dant pas sur la jouissancé vocalé, il né chiffré pas sa jouissancé dans lé signifiant.

Car l’énfant a�  dévénir autistiqué né sémblé pas passér par lé babil, momént ou�  l’énfant
é�prouvé ét incorporé sa voix « commé l’alté�rité�  dé cé qui sé dit », réstréignant péu a�  péu la
varié� té�  dé sés productions au systé�mé phoné�matiqué dé sa langué matérnéllé, c’ést-a� -diré au
systé�mé diffé�réntiél supportant lé signifiant.

Absence du signifiant

Lé signifiant, qui, d’apré�s la formulé princéps dé Lacan, répré�sénté lé sujét pour un autré
signifiant, ést par naturé systé�miqué. Sé constituant dé manié�ré diffé�réntiéllé, il né prénd séns
qué par sés rélations avéc lés autrés signifiants, én s’articulant dans la chaï9né signifianté dans
laquéllé lé sujét, én prénant la parolé, alié�né son é9 tré én lé faisant répré�séntér par lé signifiant.

Lés autistés, a�  travérs léurs particularité�s dé langagé, té�moignént bién dé cétté abséncé dé
structuré signifianté. Léur pérpléxité�  facé a�  cértainés formés d’é�nonciation, la confusion facé
au ménsongé ou au sarcasmé, l’incompré�hénsion dés jéux dé mots ét la difficulté�  a�  saisir lés
concépts abstraits én sont la marqué.

53 Williams, D. (1999). Si on me touche je n’existe plus. J’ai lu.
54 Babouilléc. (2016). Algorithme éponyme suivi de Raison et acte dans la douleur du silence et de Je, ou Autopsie
du vivant. Rivagés.
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L’autiste et le signe

L’autisté n’é� tant pas constitué�  dans la structuré signifianté, s’inté�réssé paradoxalémént
tré�s  to9 t  au langagé ét  a�  son ordré.  Il  porté  un grand inté�ré9 t  a�  l’é�crit,  aux dictionnairés ét
éncyclopé�diés, ét plus gé�né�ralémént aux systé�més structuré�s.  Il  classé, organisé, aligné dés
objéts, ét s’activé a�  uné misé én ordré du mondé qui concourt a�  lé pacifiér.

Cé travail dé ré�gulation symboliqué, nous dit Maléval, s’éxpliqué par lé fait qué lé sujét
autisté a affairé au signé ét qué "chaqué signé ést indé�péndant dés autrés signés, dé sorté
qu'ils formént uné multitudé béaucoup plus difficilé a�  organisér qué lés signifiants porté�s a�
fairé  systé�mé  puisqu'ils  sé  dé�términént  lés  uns  par  rapport  aux  autrés."55 Maléval  fait
ré� fé� réncé au concépt dé signé lacanién, un signé dé� fini a�  l’énvérs du signifiant.

Lé signé, chéz Lacan, « répré�sénté quélqué chosé pour quélqu’un ». Il éntrétiént un lién
diréct a�  cé qu’il dé�signé, tandis qué lé signifiant, qui fait systé�mé par naturé, n’ést pas dé� fini én
rélation a�  un ré� fé� rént. C'ést pour Lacan l'outil dé communication, lé moyén d'é�changé, lé signé
supposant diréctémént lé "quélqu'un" a�  qui il  fait  signé dé quélqué chosé. Ainsi lé langagé
ré�duit aux signés pourrait ré�sultér d'uné simplé appropriation. Dé plus il supposé la pré�séncé
rapproché�é  du  "quélqué  chosé",  du  ré� fé� rént  qui  pour  Lacan  ést  toujours  manqué�  par  lé
langagé.

L’autisté s’affairé donc a�  liér éntré éux lés signés dont il appré�cié la concré� tudé, afin dé sé
construiré  dés sé�quéncés,  dés  rituéls,  dés circuits  dans l’éspacé  ét  dans lé  témps a�  partir
désquéls  il  péut  trouvér  un  péu  dé  ré�gularité�  ét  dé  pérmanéncé,  organisant  un  mondé
originéllémént chaotiqué.

Les constituants du bord autistique

Maléval concéptualisé lés diffé�réntés solutions é� laboré�és par lé sujét autisté pour traitér
sa jouissancé : l’objét, lé doublé, l’ï9lot dé compé� téncé, ét énfin l’Autré dé supplé�ancé viénnént
construiré un bord protéctéur, pérméttant dé cadrér la jouissancé, a�  dé� faut dé la chiffrér.

Cé  sont  dés  solutions  originalés  qui  parfois  s’articulént,  ét  viénnént  té�moignér  dé  la
construction subjéctivé, lé sujét autisté é� tant sélon Maléval originéllémént a-structuré�  (par lé
langagé).

L'objet  autistique s'é� laboré  progréssivémént.  Il  ést  concéptuéllémént  proché dé  l'objét
brut dé�crit par F. Tustin56 lorsqu'éllé parlé dé l'objét dur qué l'énfant consérvé dans sa main,
dans léquél s'incarné l'éxisténcé mé9mé du sujét, lui pérméttant d'é9 tré consistant ét dur lui
aussi.  Chéz Maléval,  cét  objét  ést  é�volutif.  L'énfant  noué avéc lui  uné rélation transitivisté
(qualifié�é par Tustin d'idéntification adhé�sivé), s'én attribuant lés caracté�ristiqués, dans dés

55 Maléval, J.-C. (2009). L’autiste et sa voix. EY ditions du Séuil.
56 Tustin, F. (1992). Autisme et protection. Éditions du Seuil.
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allérs-rétours projéctifs ét maï9trisé�s pérméttant uné construction progréssivé dé son imagé
spé�culairé. Enfin l'objét én mouvémént pérmét au sujét uné cértainé animation libidinalé, lui
fournissant uné vitalité� , uné dynamiqué propré.

Avéc le double, lé sujét sé risqué a�  passér dé l'inértié dé l'objét au vivant. Il sé branché sur
un  autré  é� lu,  ré�él  ou  imaginairé,  pour  s'animér.  On  ést  du  co9 té�  dé  l’imagé  spé�culairé
(construction dé carapacé, d'armuré, dé dé�guiséménts, incarnation d'un pérsonnagé, imitation
én toutés chosés dé l’autré aimé� , étc.), lé doublé contribuant a�  la structuration dé l’imagé du
corps, ét a�  l'animation libidinalé. Articulé�  a�  un Autré dé supplé�ancé a�  travérs léquél lé sujét sé
constitué un langagé, il concourt a�  la possibilité�  pour lé sujét dé préndré la parolé, au travérs
d'un autré. Donna Williams57 ést particulié�rémént é�clairanté sur cétté cliniqué du doublé.

L’îlot de compétence constitué cé qué cértains nommént un « domainé d’inté�ré9 t réstréint »;
cé  sont  lés  passions  dé  l’autisté,  qui  émmagasiné  un  savoir  parfois  totalisant  ét
éncyclopé�diqué  dans  un  domainé  (par  éxémplé,  lé  calcul  caléndairé,  lé  déssin,  étc.).  Cés
céntrés d’inté�ré9 t péuvént paraï9tré parfois sé ré�duiré a�  uné accumulation dé connaissancés ét a�
uné hypértrophié cognitivé limité�é a�  cértainés compé� téncés péu transposablés ; mais cé sont
souvént dés chémins ménant a�  térmé a�  dés possibilité�s dé partagé ét dé socialisation. L’autisté
a  bésoin  dans  un prémiér  témps  dé  maï9trisér  un  savoir,  qui  péut  énsuité  s’habillér  dé  la
pré�séncé discré�té dé l’autré.

L’Autre de suppléance ou de synthèse

L’Autré dé supplé�ancé ést un ré�sérvoir dé signés,  « d’é� lé�ménts linguistiqués appris par
cœur,  ou énrégistré�s  dé manié�ré  photographiqué,  qui possé�dént un caracté�ré  objéctal  tré�s
marqué�  ». Cé sont par éxémplé dés signés alphabé�tiqués, dés pictogrammés, dés chiffrés ou dé
la musiqué. On supposé uné affinité�  du signé autistiqué avéc l’é�crituré, avéc la léttré.

Il  s'agit  d'un  ré�sérvoir  dé  signés  qui  viént  én  liéu  ét  placé  du  travail  dé  ré�gulation
symboliqué ré�alisé�  dans un prémiér témps concré� témént par lé sujét au travérs dés objéts
(alignéménts, classéménts, étc.).

Cé sont dés signés qui sont dé�connécté�s dé la pré�séncé angoissanté dé l'Autré. Dés signés
chosifié�s,  é�crits  ou déssiné�s  (léttrés,  chiffrés,  étc.),  ou mé�canisé�s  (té� lé�vision qui  fournit  au
sujét dés morcéaux dé discours dont il sé fait un langagé). Donna Williams58 parlé dé l'inté�ré9 t
qu'éllé porté au té� lé�phoné par la possibilité�  qu'il  lui donné dé parlér a�  partir d'uné chosé
inanimé�é. Joséf Schovanéc59, passionné�  dé livrés, a pénsé�  jusqu'a�  un a9 gé rélativémént avancé� ,
« qué lés bouquins n'avaiént pas d'autéur humain, qu'ils é� taiént dés donné�és dé la naturé, qu'il
y avait dés livrés commé dés piérrés ét dés rivié�rés ».

57 Williams, Donna. Si on me touche je n’existe plus. Paris: J’ai lu, 1999.
58 Ibidém
59 Schovanec, J.,(2012). Je suis à l’Est ! PLON.
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La structuration d'un Autré  dé  synthé�sé  pérmét  au sujét  dé  sé construiré  un langagé
maï9trisablé; lés déux fonctions principalés d'un langagé é� tant, lé noté Maléval, dé pérméttré
d'é� tablir un é�changé avéc l'autré, ét dé méttré dé l’ordré dans lé mondé.

Avéc lé signé, l'objét a�  ré�gulér n'ést plus a�  proprémént dit incarné� , mais sé constitué én
savoir  indé�péndant  dés  supports  ou�  il  sé  trouvé  dé�posé� .  Lé  signé  dé  l'Autré  dé  synthé�sé
marqué un prémiér é�cart avéc la concré�tudé dé cé qu'il répré�sénté.

L’Autré dé synthé�sé ou dé supplé�ancé, lorsqu’il s’ouvré vérs lé social, va pérméttré sélon
Maléval uné cértainé réstauration dé la fonction dé répré�séntation du sujét dans lé champ du
langagé, c’ést a�  diré dé la capacité�  a�  vénir habitér célui-ci dé sa pré�séncé (sans pour autant
constituér un sujét divisé�  par lé signifiant, aux prisés avéc un inconsciént).

Le nombre de Tammet : quel signe, pour quel Autre de suppléance ?

Lé nombré dé Tammét sémblé s'affiliér au signé autistiqué tél  qué Maléval  lé conçoit,
dé�connécté�  dé la pré�séncé angoissanté dé l'Autré ét pérméttant au sujét, a�  la manié�ré d'un
langagé,  dé  s'oriéntér  dans  lé  mondé  ét  d'éntrér  én  lién.  Né�anmoins  la  compléxité�  ét
l'originalité�  du  nombré  dé  Tammét  quéstionnént  a�  plusiéurs  é�gards  la  naturé  du  signé
autistiqué, ét lé fonctionnémént dé l'Autré dé supplé�ancé.
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Problé�matisation

Daniel Tammet

Éléments biographiques

Daniél  Tammét,  né�  Daniél  Cornéy,  ést  britanniqué.  "Tammét" ést  un  pséudonymé,  qui
signifié "Ché9né" én éstonién, uné langué "riché én voyéllés"60 qu'il appré�cié particulié�rémént.
Il vit dépuis 2009 a�  Avignon, avéc son compagnon français.

Aï9né�  d'uné fratrié dé néuf énfants, il vit uné énfancé modésté dans la banliéué dé Londrés.
Il  gardé dé son énfancé lé  souvénir d'uné difficulté�  a�  compréndré lé mondé qui l'éntouré,
d’”uné ambiancé dé réfus, ét dé confusion, ét dé diffé�réncé, ét dé non-accéptation"61. A l'a9 gé dé
quatré ans, il souffré dé gravés crisés é�piléptiqués, traité�és puis stabilisé�és. Il ést diagnostiqué�
« autisté dé haut nivéau avéc syndromé du savant ét synésthé�sié62 » a�  l'a9 gé dé 25 ans,  au
Céntré dé Réchérché sur l'Autismé dé l'univérsité�  dé Cambridgé, par Simon Baron-Cohén.

Daniél  Tammét  éxpliqué  pénsér  ét  résséntir  én  nombrés.  Lés  nombrés  constituént  sa
langué matérnéllé. Il ést synésthé� té, c'ést-a� -diré qu'il voit lés nombrés, lés léttrés ét lés mots
(ét é�galémént lés jours du caléndriér) én couléur, é�motion, formé ét téxturé. Il sé passionné
pour  lés  mathé�matiqués,  ét  s'avé�ré  é�galémént  fé�ru  dé  calcul  caléndairé  (formé  dé  calcul
pérméttant dé trouvér lé jour dé la sémainé corréspondant a�  uné daté donné�é). Chéz lui, lé
calcul, arithmé�tiqué ou caléndairé, s'éfféctué spontané�mént, ét "én imagés". Lé 14 mars 2004,
au musé�é dé l'histoiré dés sciéncés d'Oxford, il ré�cité én 5 héurés lés 22 514 dé�cimalés dé Pi
(é�vé�némént répris dans un documéntairé63 dont il fait l'objét én 2005).

Il  ést  passionné�  dé  langués  é� trangé�rés,  ét  lés  apprénd  avéc  uné  grandé  facilité� .  Dans
l'énfancé, il é� tudié lé français commé sécondé langué a�  l'é�colé, ét fait uné réncontré marquanté
avéc la langué finnoisé a�  travérs l'imagiér d'uné pétité voisiné. A 19 ans, il part pour un an dé
volontariat én Lituanié, ou�  il travaillé commé profésséur d'anglais, ét dé�couvré lé lituanién. Par
la suité, én plus dé la maï9trisé du français, du finnois ét du lituanién, il appréndra l'islandais

60 Johnson,R.(2017,1 dé�cémbré). A génius éxplains. Thé Guardian. https://www.théguardian.com/théguardian/
2005/féb/12/wéékénd7.wéékénd2

61  Lés Murray traduit par Daniél Tammét, « C’ést uné chosé sé�riéusé qué d’é9 tré parmi lés hommés » ,é�ditions dé
l’Iconoclasté. (2014, 12 octobré). Francé Culturé. https://www.francéculturé.fr/émissions/ca-rimé-quoi/lés-
murray-traduit-par-daniél-tammét-cést-uné-chosé-sériéusé-qué-détré-parmi

62 "La synésthé�sié  (du gréc syn,  union,  ét  aésthésis,  sénsation) ést  un phé�nomé�né qui  consisté én un liagé
sénsoriél  inhabituél,  dans  léquél  cértains  stimuli  é�voquént  automatiquémént  uné  pércéption  additionnéllé."
Caspar,  EY .  A.,  & Kolinsky,  R.  (2013).  Révué d’un  phé�nomé�né  é� trangé :  La  synésthé�sié.  L’Année  Psychologique,
113(04), 629-666.
63 Goodér, S. (2005). The boy with the incredible brain [Documéntairé].
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(uné langué qui lé fasciné notammént par lés multiplés mots qui dé�signént, sélon lé contéxté
d'usagé, lés chiffrés dé un a�  quatré), mais aussi l'allémand, l'éspagnol, lé gallois ét lé roumain.
Il  s'inté�réssé  é�galémént  dé  pré�s  a�  l’éspé�ranto,  la  "langué auxiliairé  intérnationalé",  langué
artificiéllé construité par Louis-Lazaré Zaménhof én 1887. Il appré�cié sa grammairé "stablé ét
logiqué",  ét  lé  fait  qué  son  vocabulairé  soit  un  mé� langé  d'autrés  langués,  principalémént
éuropé�énnés.  On notéra au passagé qué Tammét s'ést inté�réssé�  éxclusivémént a�  dés langués
s'appuyant sur lé mé9mé alphabét qué dé célui dé sa langué matérnéllé, l'alphabét latin.

Tammét s'invénté dans l'énfancé uné langué qu'il nommé "MaJnti". Lé mot « MaJnti » viént
du mot finnois signifiant  pin.  Cétté langué s'inspiré du vocabulairé ét dé la grammairé dés
langués finno-ougriénnés. Il cré�é én 2002 un sité intérnét d'appréntissagé dés langués qu'il
nommé Optimném, én hommagé a�  Mné�mosyné, « la musé qui a invénté�  lés mots ét lés langués
dans la mythologié grécqué »64. A travérs cé sité intérnét il diffusé uné pé�dagogié originalé,
tré�s  pérsonnéllé  ét  basé�é  sur  sa  propré  éxpé�riéncé  dans  l'appréntissagé  dés  langués
é�trangé�rés.

Tammet écrivain

Enfant, Tammét passé dé longués héurés a�  la bibliothé�qué localé. Il  appré�cié lés livrés
mais aussi lé siléncé, lé calmé ét lé caracté�ré particulié�rémént bién ordonné�  dé cé liéu. Il passé
aussi béaucoup dé témps a�  parcourir lés rayons a�  la réchérché d'un livré qui portérait son
nom. "Il y avait tant dé livrés dans cétté bibliothé�qué, ét tant dé noms diffé�rénts, qu'il é� tait
impossiblé qu'il n'y én ait pas un avéc mon nom. Jé n'avais pas compris a�  l'é�poqué qu'il fallait
é�criré lé livré pour avoir son nom déssus"65.

A vingt-six ans, il é�crit un prémiér livré autobiographiqué, Je suis né un jour bleu (2007),
"té�moignagé d'uné modésté énfancé anglaisé sous lé spéctré autistiqué"66. Il s'agit dé préndré
la parolé apré�s lé documéntairé, pour diré qui il ést. C'ést un succé�s intérnational. Dépuis il a
é�crit d'autrés livrés, s'ést installé�  én Francé avéc son nouvéau compagnon. Il voyagé a�  travérs
lé  mondé  pour  réncontrér  sés  léctéurs  ét  donnér  dés  confé�réncés.  Dans  la  pré� facé  dé  la
nouvéllé é�dition dé Je suis né un jour bleu, é�crité én 2019 ét én français (langué dans laquéllé
"il sé sént chéz lui"), il éxpliqué commént il ré�alisé, avéc lé récul, combién cé prémiér livré l'a
transformé� . A la fin dé l'é�crituré, il n'é� tait tout simplémént plus lé mé9mé. "Si é� trangé qué céla
puissé paraï9tré, pour la prémié�ré fois jé mé séntais éntiér, ma vié lisiblé".

Comment Tammet vient interroger la nature du signe autistique

Les nombres comme langue maternelle

64 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés.
65 Ibidém
66 Tammet, D. (2019). Préface de Je suis né un jour bleu. Les Arènes., réédition
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« Bién qué l’anglais soit la langué dé més parénts, céllé dans laquéllé j’ai grandi ét é� tudié� ,
jé  n’ai  jamais  éu  lé  séntimént  dé  lui  apparténir.  J’ai  appris  ma  langué  matérnéllé  avéc
émbarras, souvént confusé�mént. Ellé m’é� tait é� trangé�ré. Uné déuxié�mé langué. Toujours, dans
un coin dé mon ésprit d’énfant, sé dé�roulait uné traduction simultané�é qui luttait pour suivré
lé rythmé. Pour diré tél ou tél mot én d’autrés térmés. Pour récomposér lé puzzlé dés phrasés.
Jusqu’a�  cé  qu’un  spé�cialisté  m’annoncé  mon  autismé  dé  haut  nivéau  ét  m’éxpliqué  la
dé�connéxion éntré l’individu ét lé langagé, j’ai du9  mé dé�brouillér avéc lé mondé commé jé lé
pouvais. J’é� tais inadapté� . Lé mondé ést fait dé mots. Moi, jé pénsais, séntais, ré9vais dans uné
langué sécré�té faité dé nombrés. »67

Tammét parlé dés nombrés commé d’uné langué matérnéllé, uné langué qui constitué sa
pénsé�é. Sa langué matérnéllé n'ést donc pas la langué dé tous. Nous allons fairé l'hypothé�sé
d'uné non alié�nation aux signifiants dé l’Autré, ét supposér qu'il n’a pas ré�alisé� , a�  son originé,
d’éntré�é structuranté dans lé langagé. Son nombré sémblé alors constituér uné cré�ation qui
viént lui ténir liéu dé langué. Cértés cé « langagé » n'ést pas partagé�  par l'autré, ét né péut
constituér un moyén dé communication. Mais il lui sért né�anmoins a�  organisér sa pénsé�é, ét sé
situér  én  lui-mé9mé  ét  dans  lé  mondé,  lés  nombrés  ayant  fonction  dé  répé�rés  l'aidant  a�
compréndré sés é�motions, ainsi qué céllés dés autrés.  

“ Par éxémplé, commé j’ai du mal a�  compréndré ou a�  ré�agir aux é�motions dés autrés, j’ai
souvént récours aux nombrés pour y arrivér. Si un ami mé dit qu’il sé sént tristé ou dé�primé� , jé
m’imaginé assis au créux dé la cavité�  noiré d’un 6,  ét céla m’aidé a�  fairé l’éxpé�riéncé d’un
séntimént similairé ét a�  lé compréndré. Quand jé lis dans un articlé qu'uné pérsonné a é� té�
intimidé�é par quélqué chosé ou quélqu'un, jé m'imaginé débout a�  co9 té�  du nombré 9 »  68(lé
nombré qui corréspond, pour lui, au séntimént dé l'imménsité� ).

L'expérience synesthésique

Chaqué nombré a pour Tammét uné formé, uné couléur ét uné téxturé, ét possé�dé uné
pérsonnalité� . Il ést capablé d’éfféctuér dés calculs tré�s compléxé, dé façon quasi-instantané�é,
én visualisant lé ré�sultat én imagé. Il a un amour particuliér pour lés nombrés prémiérs, dont
il pérçoit « la béauté�  rémarquablé ». « Léur solitudé parmi lés autrés nombrés mé lés rénd
singuliérs ét stimulants », nous dit-il.

Chiffrage ou cadrage de la jouissance ?

Il  sémblé  qué  lés  nombrés  dé  Tammét,  qu’il  é� lé�vé  au  rang  d’uné  langué  matérnéllé,
constituént uné langué intimé, én lién avéc lés é�motions. Maléval parlé d’un bord qui consisté
én  un cadragé,  a�  dé� faut  d’un  chiffragé  dé  la  jouissancé  du  sujét,  chiffré  qui  né  péut  é9 tré
constitué�  qué par lé signifiant. Cé signé si particuliér dé Tammét, possé�dé uné consistancé tré�s
concré�té  (synésthé�siqué),  si  bién  qu'il  péut  én  modélér  dés  vérsions  ré�alisé�és  én  pa9 té  a�

67 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés.
68 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés.
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modélér a�  l’occasion d’uné éxpé�riéncé ré�alisé�é par l'é�quipé dé Baron-Cohén, filmé�é dans  lé
documéntairé dont il fait l'objét (2005).

Lé chiffragé donné uné valéur,  céllé dé la jouissancé par lalangué. Il  ést du co9 té�  d’uné
impréssion sur lé corps,  d’uné frappé, a�  la manié�ré d’uné imprimérié.  C’ést la quéstion du
signé saussurién qui sé posé ici, un signé qui n’éxisté qu’a�  la frontié�ré éntré déux substancés
hé�té�rogé�nés, un composé�  bifacé.69

Pour  Maléval  lé  signé autistiqué cadré  la  jouissancé,  quand  lé  signifiant  la  chiffré.  Cé
"cadré" nous sémblé é9 tré concéptuéllémént parént du "bord" autistiqué qui viént témpé�rér la
jouissancé.  Pour  autant  lés  nombrés  dé  Tammét  sémblént  dans  léur  formé  concré� té  é9 tré
inscrits dans lé corps, dans lé lién intimé qu’ils éntrétiénnént a�  sa jouissancé.

Un calcul en images

Tammét calculé "én imagé". Pour lui "c’ést commé fairé dés maths sans y pénsér.”

“Quand jé fais uné multiplication, dit-il, jé visualisé lés déux nombrés ét léurs déux formés
distinctés. Puis l’imagé changé. Uné troisié�mé formé apparaï9t : la ré�ponsé. Lé procéssus prénd
quélqués sécondés ét s’éfféctué dé lui-mé9mé."70

C'ést la formé mé9mé dé sés imagés qui dé�términént lé ré�sultat dé sés opé�rations.

“Quand j’é� lé�vé 37 a�  la puissancé 5 (37 x 37 x 37 x 37 x 37 = 69 343 957), jé vois un grand
cérclé, composé�  dé pétits cérclés qui tournént dans lé séns dés aiguillés d’uné montré, dépuis
son sommét. Quand jé divisé un nombré par un autré, jé vois uné spiralé qui s’é� largit vérs lé
bas én cérclés toujours plus concéntriqués ét dé� formé�s. Chaqué division produit dés spiralés
dé taillés ét dé formés diffé�réntés.” 71

La grammaire des nombres

Cétté  langué  faité  dé  nombrés  ést  organisé�é  par  la  structuré  arithmé�tiqué  a�  laquéllé
Tammét  sémblé  avoir  supérposé�  d’autrés  fonctions  qu’il  nommé  uné  «  grammairé  ».  Par
éxémplé, la multiplication par « déux », « sorté dé chiffré d’action », produit pour lui cé qui
pourrait s’apparéntér a�  dés vérbés :

«  Cént  quatré-vingt-un,  un  nombré  prémiér,  avait  uné  grandé  formé  symé�triqué  ét
brillanté, paréillé a�  uné cuillér. Quand jé lé multipliais par déux (uné sorté dé chiffré d’action),
il sé transformait én vérbé. Trois cént soixanté-déux voulait diré « mangér » ou « consommér »
(plus litté�ralémént, « dé�placér uné cuillér »). »

69 Voir lé chapitré “A l’énvérs du signifiant”
70 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés.
71 Ibidém
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« C’é� tait l’imagé méntalé qui annonçait invariablémént un changémént inté�riéur, ici,  la
faim. Suivant lé mé9mé principé, d’autrés imagés naissaiént én moi : tréizé, qui a la formé d’uné
goutté dé pluié glissant sur la vitré, dévénait vingt-six, « s’éndormir ». »72

Cés  nombrés  sémblént  intimémént  lié�s  a�  son  inté�riorité� ,  faisant  répé�rés  dans  sés
sénsations ét sés é�motions.

Une relation esthétique et amoureuse aux langues et aux mots

Tammét ést passionné�  par lés langués, ét é� laboré touté uné ré� fléxion critiqué sur lé
langagé, sur lés liéns qu'éntrétiénnént lés diffé�réntés langués éntré éllés, la façon dont éllés
sont  construités  ét  dont  éllés  fonctionnént.  Son  éxpé�riéncé  synésthé�siqué  dés  nombrés
s'é� ténd aussi  aux mots,  pérçus  én couléur  ét  én  téxturé.  “Lé  mot  « laddér »  (é�chéllé),  par
éxémplé, ést bléu ét brillant, tandis qué « hoop » (cércéau), ést blanc ét doux”. Cértains mots
corréspondént tout a�  fait a�  sa synésthé�sié, d'autrés non, cé qui lés lui rénd dissonants.

«  La  rélation  qué  j'ai  avéc  lés  langués  ést  uné  rélation  ésthé�tiqué »,  éxpliqué-t-il,  én
rélévant,  dans  son  énfancé,  n'avoir  pas  d'émblé�é  appré�cié�  la  valéur  communicativé  dé  la
langué. « En tant qué sons ét monnaié socialé, lés mots n’avaiént pas dé prisé sur moi. En
révanché, jé né manquais pas dé lés ché�rir a�  l’é�crit »73 dit-il. Lés mots consistént d'abord pour
lui én dés objéts concréts, visuéls ét non sonorés, lé passagé par la léttré ayant constitué�  un
pré�alablé a�  léur "apprivoisémént".

Cétté  maté�rialité�  primé  dans  un  prémiér  témps  sur  lé  séns.  “Au  dé�but,  ma  séulé
motivation é� tait la fascination qué j’avais pour lés rythmés grammaticaux ét cértains vocablés
qué jé dé�couvrais dans lés diffé�réntés langués qué j’é� tudiais”.

 « Cértains  mots  ét  cértainés  combinaisons  dé  mots  m'apparaissént  commé
particulié�rémént béaux ét mé stimulént. Parfois, jé vais liré ét réliré uné phrasé dans un livré
parcé qué cés mots-la�  mé font é�prouvér dés é�motions particulié�rés. Lés substantifs sont més
mots pré� fé� ré�s parcé qu'ils sont lés plus facilés a�  visualisér. »74 Il dit aussi qu'il a uné afféction
particulié�ré pour lés palindromés.

Il sé dit ainsi linguophilé, amouréux dés mots ét du langagé. «  “Amour” ést lé mot justé
pour dé�criré cé qué jé résséns. J’apprénds ét suis capablé dé parlér dé nombréusés langués
autant pour léur béauté�  qué pour léur utilité� . Cértains mots, ou combinaisons dé mots, sont
particulié�rémént ésthé�tiqués ét é�mouvants pour moi, par éxémplé “buttércup” (bouton d’or én
anglais), “ljosmooir” (sagé-fémmé én islandais ou litté�ralémént “mé�ré lumié�ré”), ét lé finnois
“aja hiljaa sillalla” (“faités atténtion én conduisant sur lé pont!”) »75.

72 Ibidém
73 Ibidém
74 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés.
75 Ibidém
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Un linguiste né

Pour justifiér sa facilité�  a�  appréndré uné langué, il éxpliqué sa manié�ré dé procé�dér. Il
dit ainsi qu’il a uné éxcéllénté mé�moiré visuéllé : “Quand jé lis un mot, dans uné phrasé ou
dans un paragraphé, jé férmé lés yéux, jé lé visualisé dans ma té9 té ét jé péux énsuité m’én
souvénir parfaitémént”. Il s'attaché a�  assimilér la façon dont la langué fonctionné : “Jé pré� fé�ré
appréndré  lés  mots  a�  l’inté�riéur  dés  phrasés  :  céla  m’aidé  a�  séntir  commént  la  langué
fonctionné.” Il comprénd intuitivémént lé fonctionnémént dés ré�glés dé grammairé, ét utilisé
lés similitudés qui éxistént éntré lés langués d'uné mé9mé famillé. “Chaqué langué péut é9 tré lé
marchépiéd d’uné autré” obsérvé-t-il. “Lés langués sont commé lés géns : éllés appartiénnént a�
dés “famillés” dé langués prochés qui partagént dés traits  communs. Lés langués éxércént
aussi uné influéncé lés unés sur lés autrés ét s’ émpruntént mutuéllémént dés mots”.

Il dé� técté aussi dés ré�gularité�s a�  l'inté�riéur d'uné mé9mé langué. “Il y a é�galémént dés
rélations éntré lés mots a�  l’inté�riéur d’uné mé9mé langué, rélations particulié�rés a�  céllé-ci. Par
éxémplé, l’islandais émploié boro9  (tablé) ét boro9 a (mangér), lé français utilisé jour ét journal,
l’allémand Hand (la main) ét Handél (un commércé ou un artisanat).”76

Il  sémblé  qué  pour  Tammét,  lés  ré�glés  qui  sous-téndént  uné  langué,  assimilé�és  ét
habituéllémént  non consciéntés pour lé locutéur, né sont pas inconsciéntés, d'ou�  lé séntimént
qu'il donné d'é9 tré un linguisté naturél.

Sa pércéption synésthé�siqué dés mots sémblé aussi l'aidér a�  é� tablir dés liéns éntré lés
mots, cé qui facilité son appréntissagé. “En associant lés diffé�réntés couléurs ét é�motions dé
chaqué mot ét dé chaqué signification, lés mots prénnént vié” nous dit-il. “Par éxémplé, lé mot
finnois  tuli  ést  orangé  ét  signifié  “féu”.  Quand  jé  lis  ou  quand  jé  pénsé  au  mot,  jé  vois
immé�diatémént sa couléur dans ma té9 té, qui é�voqué sa signification. Dé la mé9mé manié�ré, lé
mot gallois gwéilgi (la mér) ést lé mé� langé d’un vért ét d’un bléu sombré. C’ést un éxcéllént
mot pour diré la couléur dé la mér.”

Abstractions, métaphores, idiomes

Il  té�moigné  né�anmoins  dé  la  difficulté�  qué  lui  posé  la  compré�hénsion  dé  cértains
aspécts linguistiqués. Notammént, il a du mal a�  compréndré lés mots abstraits, ét conçoit dés
straté�giés pour y parvénir. « Pour chacun d'éux, j'ai uné imagé méntalé qui m'aidé a�  lés saisir »
rapporté-il,  éxpliquant  qu'il  visualisé  par  éxémplé  un  grand  trophé�é  én  or  pour  lé  mot
« triomphé ».

Or si lés concépts abstraits sont céux qui, plus qué tous lés autrés, né possé�dént pas dé
ré� fé� rént,  d’é�quivalént  dans  la  ré�alité�  éxté�riéuré,  céci  va  dans  lé  séns  dé  l'hypothé�sé  dé
l'abséncé d'uné structuration signifianté. Céllé-ci  constituant uné éxplication a�  la difficulté�  dé
Tammét a�  compréndré l'abstraction, la valéur d'un signifiant é� tant dé�términé�é par sa position

76 Ibidém
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dans lé systé�mé, commé un mot dans lé dictionnairé sé dé� finit én fonction d'autrés mots, c'ést-
a� -diré a�  d'autrés dé� finitions, éllés-mé9més rénvoyant a�  d'autrés mots.

Tammét dit aussi né pas compréndré cértainés mé� taphorés ét cértains idiomés. Ainsi
lorsqué sés parénts, pour éxpliquér l'huméur maussadé dé son fré�ré, usént dé l'éxpréssion « Il
a du9  sé lévér du piéd gauché », il sé quéstionné : « Mais pourquoi né s'ést-il pas lévé�  du piéd
droit, alors ? ».

L'équivoque et la marque du sujet

Tammét n'aimé pas quand lés mé9més mots péuvént rénvoyér a�  dés chosés totalémént
diffé�réntés. Il dit avoir dé la difficulté�  avéc cértainés tournurés dé phrasés qui lui sémblént
ambiguéJs, notammént avéc lés doublés né�gations, donnant l'éxémplé dé la phrasé « Il n'ést pas
inéxpé�riménté�  dans cés chosés la�  ». Mais pourquoi né pas diré « Il ést éxpé�riménté�  dans cés
chosés la�  » ?, s'intérrogé Tammét. Lés phrasés intérro-né�gativés du typé « Né voudriéz-vous
pas uné glacé? » lé pérturbént aussi. « Dans cés cas-la� , nous dit-il, jé déviéns tré�s confus ét ma
té9 té mé fait mal parcé cé qué célui qui parlé né dit pas clairémént cé qu'il pénsé. » 77

Il  sé  ré�vé� lé  particulié�rémént  sénsiblé a�  cé  qu'il  appéllé  lés  é� lé�ménts rélévant d'uné
synésthé�sié  laténté  dé  la  langué,  donnant  l'éxémplé  dé  mots  inspiré�s  d'onomatopé�és,  ou
soulignant lé fait qué lés mots qui dé�signént cé qui ést pétit finissént souvént par la voyéllé
« i »,  dont la production impliqué lé réssérrémént dés lé�vrés ét dé l'énsémblé dé l'apparéil
vocal.  Il  s'inté�réssé  ainsi  a�  dé�montrér  “l’idé�é  qué cértains  sons corréspondént  a�  cértainés
ré�alité�s”78, au lién éntré la chosé ét lé mot qui la dé�signé.

Il s'adonné aussi a�  la cré�ation dé né�ologismés, ét invénté uné langué, lé Manti. «Enfant,
nous dit-il, j’ai bricolé�  péndant plusiéurs anné�és ma propré langué, c’é� tait commé uné façon dé
rémé�diér a�  la solitudé qué jé résséntais souvént ét dé trouvér dés mots pour éxprimér més
éxpé�riéncés particulié�rés. Parfois, quand jé résséntais uné é�motion particulié�rémént forté ou
qué jé faisais l'éxpé�riéncé dé quélqué chosé d’ éxtré9mémént béau, un nouvéau mot sé formait
spontané�mént dans mon ésprit pour l'éxprimér, ét jé né savais pas d'ou�  il pouvait bién vénir. A
contrario,  j'ai  souvént  trouvé�  la  langué  dé  més  camaradés  dé�routanté  ét  discordanté.
Ré�gulié�rémént, on s'ést moqué�  dé moi parcé qué jé parlais par longués phrasés prudéntés ét
éxagé�ré�mént forméllés ».

Il s'agit pour Tammét d'éxprimér dé façon authéntiqué son intimité� . « J’ai continué�  dé
ré9vér au jour ou�  jé parlérais uné langué bién a�  moi, qué jé né sérais pas raillé�  ou répris ét qué
céla  éxprimérait  éxactémént  quélqué  chosé  dé  moi-mé9mé ».  «  Lé  MaJnti  éxisté  téllé  uné
éxpréssion tangiblé ét communicablé dé mon intimité� .  Chaqué mot, réspléndissant dans sa
couléur ét sa téxturé, ést pour moi commé uné œuvré d'art. Quand jé parlé én MaJnti,  c'ést
commé si j'é� tais én train dé péindré avéc dés mots. »

77 Ibidém
78 Ibidém
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“L’uné dés chosés qué j’aimé lé plus quand jé joué avéc lé langagé, c’ést la cré�ation dé
nouvéaux mots ét dé nouvéllés idé�és. J’éssayé d’invéntér én MaJnti dés mots qui é� tablissént
d’autrés liéns éntré lés chosés”. Il ést inté�réssant dé voir dé quéllé manié�ré Tammét cré�é cés
nouvéaux séns, én é� tudiant lés éxémplés qu'il nous donné. Il s'agit présqué éxclusivémént dé
mots composé�s, dont lé séns ést litté�ral, souvént cré�é� s a�  la manié�ré dés langués agglutinantés.
Par éxémplé, lé té� lé�phoné én maJnti sé dit « puhékéllo », litté�ralémént « parlé-sonnérié », ét
avion : « ilmalav », litté�ralémént « air-vaisséau ». Lés liéns nouvéaux qué Tammét cré�é éntré
lés mots dé�coulént aussi dé la pré�séncé d'un radical commun, commé l'on péut lé voir dans
l'éxémplé qu'il nous donné dés mots MaJnti « ra9 t » (fil é� léctriqué) ét « ra9 tio » (radio).

Lés abstractions én MaJnti s’éxprimént é�galémént par combinaison dé mots ét addition
dé séns :  rétard ou dé� lai sé traduit par « kéllokuJ lt », litté�ralémént « horlogé-détté », ét lé mot
dé�signant un magasin dé chaussuré, « koét saapat », litté�ralémént « chaussurés-bottés ».

La cré�ation du MaJnti, ét lé gou9 t pour lés langués én gé�né�ral, sémblé comportér pour
Tammét, outré l'inté�ré9 t ésthé� tiqué qu'il y trouvé, uné diménsion lié�é a�  la réncontré dé l'autré.
Si  lé  MaJnti  ést  uné  langué  qui  lui  ést  pérsonnéllé,  ét  dans  laquéllé  il  né  péut  sé  fairé
compréndré, lé choix dé son nom ést significatif : MaJnti véut diré « pin » én finnois, Tammét
nous éxpliquant cé choix par lé fait qué « lés pins croissént souvént én groupés nombréux ét
symbolisént l’amitié�  ét la communauté� .” Lorsqu’il apprénd lé lituanién, il dit avoir dé�couvért
“commént  utilisér  lés  suffixés  diminutifs  pour  éxprimér  ma  téndréssé  énvérs  més  amis  :
Biruté  (mon amié lituaniénné la  plus proché),  ést  dévénué Birutélé  qui  véut diré  quélqué
chosé commé “Ché�ré Biruté” ».  Enfin,  il  éxpliqué dans son sécond livré « Embrassér lé ciél
imménsé » :  “J’aimérais  insistér ici  sur lé fait  qué lés mots ét  lés  grammairés né sont pas
coupé�s dés rythmés dé la vié, ils sont pluto9 t rélié�s inéxtricablémént a�  toutés nos éxpé�riéncés
quotidiénnés.  Lés  langués  m’ont  aidé�  a�  compréndré,  jour  apré�s  jour,  cé  qui  signifié  é9 tré
humain - lés points dé vué spé�cifiqués, lés idé�és subtilés ét lés sénsibilité�s é�motionnéllés qui
caracté�risént chaqué pays”.

Du nombre aux mots de l'autre, en passant par la lettre

Enfant,  Daniél Tammét sé sént a�  la fois é� trangér a�  sa langué matérnéllé,  ét coupé�  dés
autrés. Dans Trouver ma voix,  chapitré introductif dé son livré Chaque mot est un oiseau à qui
l’on apprend à chanter (2017) - ouvragé ou�  il parlé principalémént dé son rapport aux langués
ét  au  langagé  -  il  rétracé  lés  é� tapés  d’un  parcours  subjéctif  qui  lui  a  pérmis,  én  passant
notammént par l’é�crituré, d’apprivoisér sa langué matérnéllé, l’anglais.

Un étranger dans sa langue

Daniél Tammét réviént sur lé parcours qui l’a améné�  a�  dévénir un é�crivain, ét commént il
s'ést transformé�  én mé9mé témps qué son lién aux mots ét aux langués. L’anglais, sa langué
matérnéllé, ou faudrait-il pluto9 t diré, la langué dé sés parénts, ést aussi la langué dans laquéllé
il é�crit. Uné langué dans laquéllé il a grandi ét é� tudié� , mais qui lui résté é� trangé�ré. «  Jé n’ai
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jamais éu l’impréssion dé lui apparténir »  dit-il a�  son propos. C’ést pourtant cétté é� trangété�
originéllé qui l’a améné�  a�  é�criré. En conclusion dé son chapitré, il constaté : « L’anglais a fait dé
moi un é� trangér, mais aussi un é�crivain ».

Une langue « maternelle » secrète, faite de nombres.

Tammét, énfant, né prénd pas l’anglais, langué matérnéllé, commé hé�ritagé. Il lui faut «
l’appréndré », « confusé�mént », « avéc émbarras », alors qué lui-mé9mé spontané�mént pénsé,
réssént ét ré9vé dans uné langué faité dé nombrés. Cétté langué si singulié�ré ést privé�é, sécré� té,
ét né lui sért pas a�  é�changér avéc lés autrés. Ainsi lés mots d’anglais né font séns pour lui qu’au
prix  d’un fastidiéux travail  dé «  traduction simultané�é  »  vérs  cétté  langué intimé faité  dé
nombrés.

Aux nombrés dé Tammét, imagés compléxés ét synésthé�siqués, corréspondént un séns.
Parfois,  la  formé  corréspond  au  séns  :  "quatré-vingt-néuf,  par  éxémplé,  ést  bléu  sombré,
commé un ciél dé témpé9 té, d’uné téxturé pérlé�é, avéc un mouvémént vacillant, tourbillonnant
vérs lé bas, qué j’intérpré� té commé « la néigé » ou, plus largémént, « l’hivér »."

Originairémént, cétté langué dé nombrés ést purémént privé�é ; Tammét s’énférmé dans sa
chambré,  séul  avéc  sés  pénsé�és,  ét  sé  concéntré  sur  la  formé  dé  cés  imagés  méntalés,
éxplorant léurs possiblés associations.  Mais  il  noté un momént particuliér,  ou uné basculé
s’éfféctué pour lui : alors qué sés nombrés déviénnént aptés a�  nommér quélqué chosé dé cé
qu’il voit dans lé mondé éxté�riéur, il réssént dans lé mé9mé témps un nouvéau séntimént, célui
dé la solitudé, ét un dé�sir dé communiquér.

Un moment fondateur

« Jé mé souviéns dé l’avoir vué tombér pour la prémié�ré fois par la féné9 tré dé ma chambré
quand j’avais  sépt ans.  J’avais  sépt ans.  EY pais  flocons d’un blanc pur,  la néigé formait  uné
couché dé plusiéurs céntimé� trés, mé�tamorphosant lé bitumé gris du quartiér én uné toundra
viérgé, opaléscénté. « Néigé », halétai-jé a�  l’inténtion dé més parénts. « Quatré-vingt néuf »,
pénsai-jé. »

« Cétté idé�é m’avait a�  péiné travérsé�  l’ésprit qu’uné autré mé vint. Néuf cént soixanté-dix-
néuf. La vué dépuis ma féné9tré réssémblait a�  néuf cént soixanté-dix-néuf. - la brillancé ét la
béauté�  du  nombré  onzé  qui  s’é� téndait  multipliait  litté�ralémént  lé  tourbillon  hivérnal  dé
quatré-vingt-néuf. »

«  J’é� tais  é�mu.  Sans  comptér  qué  jé  suis  né�  a�  la  fin  d’un  mois  dé  janviér  1979
particulié�rémént froid ét néigéux. Cétté coïJncidéncé né m’é�chappait pas. Par la suité, jé vis dés
significations privé�és partout. Est-cé a�  partir dé cé momént-la�  – la corréspondancé soudainé

  34



dé més significations pérsonnéllés avéc lé mondé éxté�riéur – qué j’ai réssénti lé bésoin dé
communiquér ?”79

Tammét ré�alisé un lién (multiplicatif) éntré déux térmés, y trouvé un troisié�mé térmé qui
viént signifiér cé qu’il voit par la féné9tré dé sa chambré.

Nous pourrions fairé l’hypothé�sé qu’il s’agit pour Tammét d’un momént d’é�mérgéncé, dé
naissancé  dé  l’Autré.  Non pas  du «  pétit  autré  »  qué  Tammét  a  dé� ja�  réncontré� ,  non sans
incompré�hénsion  ét  difficulté� ,  dans  lés  pérsonnés  dé  son  éntouragé.  Mais  d’un  Autré  du
langagé,  sans  douté  bién particuliér,  mais  tout  dé  mé9mé  un liéu  ou�  lés  mots sont  téinté�s
d’alté�rité� .

Cétté langué én nombrés, dans son intimité�  rassuranté, avait é� té�  jusqu’a�  pré�sént sa séulé
proprié� té� , un langagé pour lui séul, impérmé�ablé a�  l’autré. Or éllé viént la�  fairé préuvé, pour un
instant, dé son univérsalité� , par cétté concordancé qui lé surprénd ét fait ré�vé� lation pour lui,
éntré sa grammairé intimé (la multiplication dé déux dé sés imagés), ét lés significations du
mondé éxté�riéur.

Lé pétit ré�séau associatif, primitif, qu’il cré�é ainsi éntré sés nombrés « 89 », « 11 », « 979»,
én s’articulant viént cérnér dans lé mondé éxté�riéur, dé�signér un quélqué chosé qui circulé au
travérs du froid, du tourbillon dé la néigé, dé la béauté�  ét la brillancé du paysagé hivérnal.

Cétté soudainé ré�sonancé dans lé paysagé hivérnal quéstionné. Tammét nous dit voir, a�
partir dé cé momént clé� , dés significations privé�és partout. Lé mondé comméncé a�  fairé signé
a�  Tammét, dans sa langué.

Il sémblé qué cé momént, qui marqué uné é� tapé dans lé parcours subjéctif dé Tammét, ait
valéur dé ré�vé� lation pour lui, d’autant plus qu’il ré�alisé én parallé� lé un lién avéc sa daté dé
naissancé, autrémént dit cé qui dé sa naissancé s’inscrit dans l’ordré dés nombrés.

Une lettre dessinée comme une image

Tammét éxpliqué commént il a ré�ussi a�  appréndré a�  liré malgré�  sés difficulté�s én classé, ét
d’ou�  lui ést vénu son inté�ré9 t pour l’é�crit. C’ést son gou9 t pour la formé dés mots, l’impréssion
visuéllé qu’ils produisént én lui, qui lui ont pérmis d’abordér la léttré, uné léttré « déssiné�é »
commé uné imagé. La formé concré� té qué prénd la léttré, son incarnation maté�riéllé sont dés
é� lé�ménts ésséntiéls dans cétté réncontré avéc l’é�crit. Qué cé soit lé support dé l’é�crituré (craié
ét tabléau noir, tracts publicitairés froissé�s dans la boï9té aux léttrés, té� lé� téxté dé la BBC), sa
typographié,  ou  lés  formés  qu’il  péut  y  rétrouvér,  tout  céla  concourt  a�  lés  animér
imaginairémént.

79 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés
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« Jé mé souviéns éncoré dé l’illustration d’un dé cés livrés : uné sorcié�ré a�  la capé noiré,
tout én anglés aigus, chévauchant son balai. Dans mon imagination d’énfant dé six ans, la léttré
w du mot anglais witch é� tait uné pairé dé chapéaux dé sorcié�ré, péndus co9 té a�  co9 té a�  un clou. »

Une lettre déconnectée de la voix

Tammét noté é�galémént qué sa pré� fé� réncé pour l’é�crit  s’accompagné d’uné difficulté�  a�
accé�dér au sonoré. « Tous cés mots, ét bién d’autrés, jé savais lés liré, lés é�pélér a�  l’éndroit ét a�
l’énvérs, mais pas toujours lés prononcér ». Il éxpliqué aussi qu’il sé « dé�connécté » du langagé
oral,  cé  qui  résté é�nigmatiqué pour lui.  Malgré�  son dé�sir  d’é�coutér,  il  né parviént pas  par
éxémplé a�  sé concéntrér pour pré9 tér atténtion aux convérsations qui l’énvironnént.

Des mots à apprivoiser

L’appréntissagé dé la lécturé sémblé pour Tammét sé concré� tisér par la capitalisation dé
mots, uné accumulation qui sé maté�rialisé par uné boï9té proposé�é par son institutéur ét qu’il
rémplit péu a�  péu d’é� tiquéttés. Il paraï9t invéstir ét apprivoisér cés nouvéaux mots a�  partir dés
liéns qu’il péut ré�alisér avéc son systé�mé dé ré� fé� réncé, lés nombrés. Il lés classé par éxémplé
par formé ét aspéct : « lés mots ronds commé un trois (gobblé : « glouglou », cupboard ; «
placard », cabbagé : « chou »), pointus commé un quatré (jackét : « vésté », wifé : « é�pousé »,
quik  :  «  rapidé  »)  ou  brillants  commé  un  cinq  (kingdom  :  «  royaumé  »,  shoémakér  :  «
cordonniér », surroundéd : « éntouré�  ») ».

Il ré�alisé parfois dés liéns plus dirécts, trouvant dés nombrés dans la formé dés mots. « Un
autré jour, concéntré�  sur ma lécturé, jé suis tombé�  sur lé mot lollipop (sucétté), ét un courant
dé joié m’a travérsé� . Jé lisais « 1011ipop ». Millé onzé, divisiblé par trois, uné formé rondé qui
corréspondait parfaitémént au sujét. Jé mé trouvais facé a�  la plus béllé chosé qué j’aié jamais
lu : mi-nombré, mi-mot. » Lés déux « langués », mots anglais ét nombrés, sé mé� langént sans
mal, puisqué, on én fait l’hypothé�sé, il s’agit d’un langagé dé la formé, dé l’imagé, ét dé cé point
dé vué la léttré ét lé nombré sont ré�alisé�s d’un mé9mé trait.

L’écriture

Tammét, apré�s un témps d’appropriation, déviént un férvént amatéur dés mots dans léur
formé é�crité. Il lés « ché�rit », joué commé il lé fait avéc lés nombrés a�  lés ré� -arrangér, a�  én
formér dé nouvéaux « assémblagés »,  « mésurant l’éffét visuél qué produisait par éxémplé
l’éntrélacémént  dé  mots  ronds  dé  typé  trois  avéc  dés  mots  pointus  dé  typé  quatré,  ou
l’alignémént dé plusiéurs mots dé typé cinq, tous brillants, lés uns a�  la suité dés autrés ». En
ré�sulté dés poé�més d’abord tré�s hérmé�tiqués, sénsoriéls, puis, suité a�  la lécturé dé « La guérré
dés mondés » d’H. G. Wélls qui éxcité son imagination, uné pé�riodé d’é�crituré compulsivé ou�  il
rémplit tous lés cahiérs a�  sa disposition. Cétté prosé ést alors puré déscription dé mondés
imaginairés  :  labyrinthés,  vaisséaux  spatiaux,  pistoléts  lasérs...  «  Aucun  dialogué  »,  noté
Tammét.

  36



La lecture

Tammét déviént é�galémént un léctéur assidu a�  l’adoléscéncé, é�poqué a�  laquéllé il laissé dé
co9 té�  lés éncyclopé�diés ét dictionnairés aimé�s contré dés livrés d’histoirés, dés biographiés ét
dés Mé�moirés.

Il éxpliqué qu’il déviént plus émpathiqué, s’inté�réssant davantagé a�  l’autré, poussé�  par lé
séntimént amouréux a�  dé maladroités téntativés pour éntrér én lién. Il ést alors confronté� ,
sous la formé du nombré sépt cént cinquanté-sépt, a�  « un séntimént aigu, né�  d’un dé�sir inténsé
dé communiquér, contrébalancé�  par uné incapacité�  proportionnéllé a�  lé fairé », séntimént qu’il
né parviéndra a�  traduiré én aucuné langué.

Il sé tourné alors vérs lés livrés pour y trouvér « la multitudé d’accénts dé l’éxpé�riéncé
humainé », ét uné façon rassuranté d’appré�héndér l'alté�rité� ,  mé9mé s’il  rédouté éncoré a�  cé
momént-la�  dé liré dés fictions ét dés romans, avéc la péur dé sé pérdré dans lés mé�andrés d’un
langagé social qu’il craint dé né pas maï9trisér.

De multiples accents, un anglais unique

Avéc lé témps, lé livré déviént dé plus én plus pour Tammét un « objét social », « portail
éntré nos mondés inté�riéur ét éxté�riéur ». Il  y réchérché dé�sormais lés dialogués, « allérs-
rétours vérbaux clairémént mis én réliéf par la ponctuation », ét lés é� tudié afin dé compréndré
commént sé parlént lés géns.

Trouver sa voix : la rencontre avec un public

« En é�crivant l’histoiré dé mon énfancé avéc lés mots dont jé disposais én 2005 (j’avais
alors vingt-six ans), avéc passion mais sans confiancé ni sophistication, j’ai trouvé�  ma voix. »80

La ré�citation dés 22 514 prémié�rés dé�cimalés dé Pi qu’il ré�alisé dévant un public atténtif,
a�  Oxford, én 2004, fait é�vé�némént pour lui, dans cétté réchérché autour dé sa voix « Pour la
prémié�ré fois dé ma vié, jé parlais a�  voix hauté dans ma langué numé�riqué ».

C’ést  uné  éxpé�riéncé  nouvéllé,  céllé  dé  pouvoir  communiquér  quélqué  chosé  dé  son
intimité�  a�  l’autré, au travérs dé sa voix.

«  J’avais  trouvé�  dans  cés  nombrés  lés  mots  pour  éxprimér  més  é�motions  lés  plus
profondés. En cétté clairé journé�é dé mars, par ma pérsonné, a�  travérs mon soufflé ét mon
corps, lés nombrés ont parlé�  a�  l’assémblé�é disparaté. »

Tammét pénsé-t-il qué sés léctéurs, au travérs dé son téxté, sont én capacité�  dé résséntir
lés nombrés dé la manié�ré dont il lé fait ? «  [Lés nombrés] parlé�rént énsuité, a�  travérs lés

80 Ibidém
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pagés  imprimé�és,  a�  més  léctéurs  lointains,  dé� filant  dans léur  té9 té,  indé�péndammént  dé  la
traduction. Dé sorté qué lé combat dé ma vié pour trouvér ma voix ét mon obséssion pour lé
langagé ét lés langués léur apparurént, commé ils m’apparaissaiént, téllé uné vocation ».  

Il sémblé qué la réncontré avéc son public, ét la convérsation é�pistolairé qui s’instauré
avéc  sés  léctéurs,  donnént  a�  Tammét  lé  séntimént  d’é9 tré  réconnu,  compris  a�  travérs  uné
langué qui jusqu’a�  pré�sént n’avait é� té�  qu’intimé, non partagé�é. Cétté réconnaissancé touché
aussi l’éndroit ou�  il viént sé dé� finir, commé célui qui chérché sa voix a�  travérs sa passion pour
lés langués ét lé langagé.

Tammét  é�voqué  énfin  uné  dérnié�ré  éxpé�riéncé  qui  l’aidé  a�  «  trouvér  sa  voix  ».
Accompagné�  dé son mari Jé� ro9 mé, il rénoué avéc la litté�raturé én lisant a�  voix hauté, a�  tour dé
ro9 lé, dés passagés dé L’idiot dé DostoïJévski én français.

«  Quand  jé  lisais,  dé  la  mé9mé  façon  qué  quand  j’avais  ré�cité�  lé  nombré  Pi,  ma  voix
m’apparaissait a�  la fois intimé ét distanté : uné autré voix dans ma voix, qui l’amplifiait ét
l’énrichissait. Et, commé avéc Pi, lés mots faisaiént séns, ét j’én é� tais boulévérsé� . Au cours dé
cétté œuvré russé, jé né fus pas énvahi par lé séntimént d’é� trangété�  qu’avaiént é�véillé�  én moi
lés pagés dés romans anglais.  Au contrairé,  jé  mé séntais chéz moi.  Libé�ré�  dé ma gé9né,  jé
pouvais énfin liré pour lé plaisir d’appréndré dé nouvéaux mots ét dé dé�couvrir dé nouvéaux
mondés ». 81

Avéc  Pi,  Tammét  parlé  dans  sa  langué,  avéc  lé  séntimént  qué  sés  nombrés  pour  la
prémié�ré fois  déviénnént audiblés,  pour céux qui l’é�coutént alors avéc tant d’atténtion.  La
lécturé a�  voix hauté én français gommé paradoxalémént l’é� trangété�  qu’il réssént avéc l’anglais,
ét céci dans la téxturé nouvéllé ét « distanté » qué prénd sa voix, qu’il sémblé rédé�couvrir, un
péu diffé�rénté,  plus tout a�  fait  familié�ré.  En lisant un téxté qui n’ést pas lé sién,  dans uné
langué qui n’ést pas la siénné, Jé�ro9 mé lui donnant la ré�pliqué, il énténd uné autré voix dans sa
voix, uné voix qui alors ré�sonné, amplifié�é ét énrichié, donnant énfin du séns aux mots parlé�s.

Quélqué chosé sé produit alors, noté Tammét. « EY criré, compris-jé subitémént, révénait a�
fairé acté dé traduction : condénsér, passér au criblé, ré�alignér sés pénsé�és sur lé mondé én
mots ».82

A la  suité  dé  cétté  éxpé�riéncé,  il  sé  lancé  dans  l’é�crituré  dé  nouvéaux  ouvragés,  non
autobiographiqués. Cétté idé�é dé l’é�crituré commé acté dé traduction lé rassuré : « on pouvait
é�vitér l’é�cuéil d’uné mauvaisé prosé tout én réstant fidé� lé a�  sés imagés méntalés ». Il lui ést
possiblé d’é�criré én anglais a�  condition dé considé�rér qu’il ést én train dé traduiré sa langué dé
nombrés dans uné langué é� trangé�ré… cé qui lui pérmét ainsi, dé réstér fidé� lé aux nombrés. On
énténd ici  combién cétté  langué  dé  nombrés,  diréctémént  én prisé  avéc  sa  jouissancé,  lui

81 Ibidém
82 Ibidém
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pérmét é�galémént dé gardér uné distancé rassuranté, un é�cart avéc lés mots dé l'Autré… tout
én fournissant uné possibilité�  d’articulation avéc uné langué partagéablé.

Questions et hypothèses

Le signe de l'autiste

Lés signés constituant l’Autré dé synthé�sé tél qu'il ést pénsé�  par Maléval sémblént é9 tré dé
naturé  a�  é9 tré  mé�morisé�s,  collécté�s,  « appris  par  cœur »,  souvént  én  lién  avéc  lés  inté�ré9 ts
privilé�gié�s  du  sujét.  Maléval  parlé  d’uné  hypértrophié  dé  la  mé�moiré  chéz  l’autisté,  uné
mé�moiré a�  téndancé iconiqué, riché én dé�tails, qui né connaï9t pas l’oubli. La pénsé�é ést alors
dé�crité commé mé�caniqué, parfois laboriéusé car lé signé ést un objét mné�moniqué tré�s lourd.

Olivér Sacks83, obsérvant Stéphén, un autisté déssinatéur, é�crit :

"Tout lé mondé visiblé s'é�coulait a�  travérs Stéphén a�  la façon d'un fléuvé, sans qu'il lui
donné  uné  signification,  sans  qu'il  sé  l'approprié,  sans  qu'il  l'inté�gré  a�  aucun  é�gard;  il
m'apparut tout a�  coup, qué si, én un séns, il  pouvait réténir tout cé qu'il  voyait,  cés scé�nés
é�taiént réténués commé quélqué chosé  d'éxté�riéur ét  dé non inté�gré�  sur quoi  rién n'é� tait
jamais  construit  ét  qui  n'é� tait  jamais  rélié�  a�  autré  chosé,  ni  rémanié� ,  si  bién  qu'éllés
n'influaiént  jamais  sur  quoi  qué  cé  soit  ét  n'é� taiént  jamais  influéncé�és  par  rién.  Jé  mé
répré�séntais alors sa pércéption, sa mé�moiré commé dés faculté�s quasi mé�caniqués - commé
un  vasté  éntrépo9 t,  ou  uné  bibliothé�qué  dé�mésuré�é,  ou  un  important  stock  d'archivés
conténant  dés  donné�és  qui  n'é� taiént  pas  indéxé�és  ou  caté�gorisé�és,  ni  soudé�és  par  dés
associations, bién qu'il pu9 t accé�dér én uné fraction dé sécondé a�  n'importé laquéllé d'éntré
éllés, téllé la mé�moiré vivé d'un ordinatéur".

La mé�moiré dé Stéphén, dé�crité ainsi par O. Sacks sémblé é9 tré conçué commé un éspacé
dé stockagé d’objéts radicalémént é� trangérs, éxté�riéurs au sujét, un sujét qui a�  la lécturé dé cé
passagé sémblé éntié�rémént s’abséntér.

La mé�moiré composant l’Autré dé synthé�sé ést parfois é�galémént considé�ré�é commé la
mé�moiré  d'un  ordinatéur,  stockant  dés  donné�és  dont  la  pré�séncé  n'influént  én  rién  lé
fonctionnémént dé la "machiné". La mé�moiré dé l'autisté sérait dans cétté optiqué un musclé
hypértrophié� , un éspacé qu’on pourrait agrandir.

Lé  sujét  autisté  doit  sé  construiré  dés  sé�quéncés,  amé�nagér  volontairémént  ét
consciémmént  dés  circuits  pérméttant  d'organisér  lés  signés  qui  par  naturé  né  font  pas
systé�mé.

83  Sacks, O., & Clér, C. (2003). Un anthropologue sur Mars : Sept histoires paradoxales. EY ditions du Séuil.
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Témplé Grandin, qui a é�crit plusiéurs livrés autobiographiqués ou�  éllé raconté notammént
cétté "pénsé�é én imagé"84 té�moigné : "Pour rétrouvér dés informations dans ma mé�moiré, jé
dois répassér la cassétté vidé�o. Il  ést parfois difficilé dé rétrouvér cértainés donné�és parcé
qu'il faut qué j'éssaié diffé�réntés casséttés jusqu'a�  cé qué jé trouvé la bonné. Et céla prénd du
témps"85.  "La  pérsonné  autisté  énrégistré  l'information  uné  par  uné”,  pré�cisé  Brigitté  qui
té�moigné dans lé documéntairé  L'autisme vu de l'intérieur 86.  “Ellé va finir  par sé fairé dés
sé�quéncés, pour sé construiré uné ré�alité�  cohé�rénté. Cé sont cés sé�quéncés-la�  qui vont sérvir
dé répé�rés pour é9 tré én contact cohé�rént avéc la ré�alité� . La pérsonné autisté ést béaucoup plus
lénté qué lés pérsonnés én gé�né�ral a�  causé dé la compléxité�  dé tout cé qu'il faut fairé pour allér
énrégistrér uné information".

Pourtant, cé qué dit Tammét dé sa langué dé nombrés, én prisé dirécté avéc sés é�motions,
né sémblé pas coïJncidér avéc cétté vérsion du signé autistiqué.

« Pénsér én nombré »,  « pénsér  én imagé » :  lés  autistés  té�moignént du fait  qué léurs
signés sont intimémént lié�s a�  léur mondé intérné. Si l'Autré dé synthé�sé péut s'énvisagér du
co9 té�  d'uné accumulation dé signés qui viént constituér un langagé qué lé sujét péut maï9trisér,
avéc  lé  sur-dé�véloppémént  d'uné  mé�moiré  qui  compénsé  l’abséncé  dé  signifiant,  il  nous
sémblé tout aussi important dé pouvoir considé�rér lé signé autistiqué « én soi », commé uné
éntité�  qui pérmét la pénsé�é, uné pénsé�é qui sé ré�alisé sous un modé radicalémént diffé�rént.

Lé savoir autistiqué péut cértés é9 tré appré�héndé�  commé un savoir lié�  a�  uné accumulation
dé connaissancés ét a�  uné hypértrophié cognitivé concéntré�é sur cé qui touché lés inté�ré9 ts du
sujét.  Lé  maniémént  du  domainé  réstréint  a  fonction  d’apaisémént,  il  participé  a�  la
construction  subjéctivé  ét   a�  cé  titré  fait  l’objét  d’un  invéstissémént  massif  dé  la  part  dé
l'autisté,  cé  qui péut éxpliquér lés compé� téncés parfois éxtraordinairés.  Mais cés é� lé�ménts
d’éxplication  nous  sémblént  pourtant  laissér  én  partié  intact  lé  mysté�ré  dé  la  pénsé�é  én
imagés dé cés sujéts. Par éxémplé, la façon tout a�  fait é� tonnanté qué Tammét a dé comptér, s’il
s’agit  éncoré  dé  comptér  tant  cé  qu’il  dé�crit  du  maniémént  dés  nombrés  sémblé  ré�vé� lér
quélqué chosé dé plus vasté : la formé dé sa pénsé�é éllé-mé9mé.

Cés nombrés-imagés péuvént récélér uné diménsion fascinanté. Commént péuvént-éllé sé
coordonnér aux ré�glés dé composition dés nombrés pour pérméttré, par un procé�dé�  visuél,
dés opé�rations qui nous sémblé-t-il  a�  prémié�ré  vué,  rélé�vént d’un régistré symboliqué ? Il
s’agira dé sé dé�préndré dé l’imaginairé, pour chérchér l’é�véntuéllé logiqué qui sous-ténd lé
signé autistiqué.

Cés signés,  malgré�  léur concré� tudé,  ont tout inté�ré9 t  a�  é9 tré é� tudié�s  non pas commé dé
simplés é� lé�ménts éxtérnés appris par cœur, « objéts dé la communication » émprunté�s par lés
sujéts autistés pour aliméntér ét organisér léur Autré dé synthé�sé, stocké�s dans uné mé�moiré

84 Grandin, T. (1997). Penser en images. Odilé Jacob.
85 Ibidém
86 Production Ho9 pital Rivié�ré-dés-Prairiés. (2003). L'autisme vu de l'intérieur [Vidé�o én ligné]
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d’un régistré éxclusivémént positif, sans oubli ni réfoulémént, "cadrant" synthé� tiquémént la
jouissancé,  mais commé supports d’uné cértainé é�crituré chéz lé  sujét  autisté.  En prénant
pour lui-mé9mé dés signés qu'il va é� liré (par éxémplé, lés nombrés pour Tammét), lé sujét y ést
lui-mé9mé pris (mé9mé s'il n'én ést pas divisé�  pour autant87).

Résté a�  s’intérrogér sur la naturé dé cés signés, ét la formé dé cétté é�crituré.

Pour  céla,  nous  souhaitons considé�rér  la  mé�moiré  dé  l’autisté  a�  la  façon  dont  Fréud
l’énvisagé dans la  cé� lé�bré léttré 5288 adréssé�é  a�  W.  Fliéss (1896),  commé un énsémblé dé
signés dé diffé�réntés naturés, soumis a�  dés traductions, dés transcriptions (qui sé ré�alisént
dans l'autismé, nous én férons l’hypothé�sé, sans oubli ni réfoulémént). Cétté topologié a éntré
autrés l'inté�ré9 t dé pouvoir fairé coïJncidér plusiéurs typologiés dé signés, ét nous pourrons y
situér a�  la fois lés mots, signifiants dé l'Autré (dans léur éxté�riorité�  originéllé), ainsi qué lés
signés incorporé�s par lé sujét.

Dans cétté optiqué fréudiénné, ét son intérpré�tation par N. Braustéin89 dont nous nous
inspirérons,  lé signé dé l'autisté pourra é9 tré considé�ré�  commé én prisé avéc la jouissancé;
résté a�  voir commént.

Entre la jouissance du sujet et les mots de l'Autre

La pénsé�é én nombrés dé Tammét,  la pénsé�é én imagés dé Témplé Grandin90 nous fait
donc  supposér un signé autistiqué connécté�  a�  la jouissancé, ét donc support d'uné cértainé
é�crituré chéz lé sujét, constituant un Autré qué nous pré� fé�rérons alors qualifiér dé supplé�ancé
(uné supplé�ancé au signifiant) plus qué dé synthé�sé.

Apré�s uné énfancé coupé�é du mondé, Tammét té�moigné a�  partir dé l'adoléscéncé d'un
cértain é� lan vérs l'autré, qui sémblé aliméntér é�galémént cé qui motivé sés divérsés invéntions
ét  passions.  Cé  qu'il  chérché  dans  lés  livrés,  ét  é�galémént  pour  uné  cértainé  part,  dans
l'appréntissagé dés langués, c'ést un savoir sur "cé qui signifié é9 tré humain", sur commént
fairé avéc l'autré.  Passér par lés  livrés lui  pérmét sans  douté un cértain accé�s  a�  l'alté�rité� ,
possiblé car dé�connécté�  d'uné pré�séncé trop dirécté dé l'Autré.

Dans  sa  réchérché  dé  communication  avéc  l'autré  ét  d'éxpréssion  dé  lui-mé9mé,  il  sé
confronté a�  un dilémmé. Lés mots dé la langué anglaisé né sémblént pas ré�sonnér pour lui, ét
sa façon d'én usér né trouvé pas d'é�cho favorablé chéz l'autré. On lui réproché sa façon dé

87 Voir lé chapitré “Lé mot ét la chosé”
88 Freud, S. (2009). Lettre du 6/12/1896.  La naissance de la psychanalyse (Bibliothèque de psychanalyse) (French
Edition) (Bibliothèque de psychanalyse éd.). PUF.
89 Braunstein, N. (2012). La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne) (French Edition). Eres.
90 Grandin, Témplé, Olivér W Sacks, ét Virginié Schaéfér. Penser en images: et autres témoignages sur l’autisme.

Paris: O. Jacob, 1997.
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parlér trop forméllé, sés phrasés "obliqués, vérbéusés, allusivés"91 lui valént dés moquériés. Il
sé sént é� trangér dans sa propré langué.

Avéc  l’invéntion  du  MaJnti,  il  ténté  dé  transméttré  uné  éxpréssion  authéntiqué  ét
“tangiblé” dé son intimité� . Il chérché lé mot justé, ét cé mot ést uné chosé palpablé, concré� té,
pour léquél il éxisté pour lui un lién é�vidént éntré signé ét signifié� . Mais son dramé ést qué cé
lién lui appartiént én propré ét né péut é9 tré communiqué� , ét pérsonné né comprénd lé MaJnti,
sés parénts lui dé�conséillant dé “parlér dé dro9 lé dé manié�ré”. Cétté langué privé�é ést donc én
lién avéc sa jouissancé, mais sa fonction dé communication né péut aboutir.

Il y a donc impossibilité�  sémblé-t-il pour lui d'usér dé mots qui ré�sonnént a�  la fois pour lui
ét pour lés autrés. Lés déux a�  la fois né sont pas possiblés. Céla nous pérmét d'énvisagér d'uné
façon un péu plus  spé�cifiqué  la  dé�connéxion dé  la  jouissancé  ét  du langagé  postulé�é  par
Maléval.

Maléval92 fait l'hypothé�sé qué la fonction dé la langué privé�é chéz lé sujét autisté ré�sidé
dans son opacité� , dans lé fait qu'éllé résté incompré�hénsiblé aux autrés. C'ést a�  cétté condition
qu'éllé  péut  é9 tré  én  prisé  avéc  lés  é�motions  dé  son  autéur.  “Ellé  pérmét  cértés  au  sujét
d’éxprimér  sés  séntiménts,  nous  dit  Maléval,  mais  ils  né  lui  é�chappént  pas  :  ils  réstént
inaudiblés pour lés autrés”.

Ainsi  on  péut  fairé  l'hypothé�sé  qu'én  passant  par  lés  langués  é� trangé�rés,  au  travérs
désquéllés  il  sé  sént  paradoxalémént  "moins  é� trangér  a�  l'é� trangér",   ou  én  passant  par
l'é�crituré,  qui  consisté  é�galémént  sélon  lui  én  un  acté  dé  traduction,  Tammét  ré�sout  én
quélqué sorté son dilémmé. En articulant a�  sés nombrés intimés dés mots é� trangérs ou é�crits
qui né sont pas chargé�s d'uné pré�séncé trop marqué�é dé l'Autré, il  péut s'éxprimér ét é9 tré
énténdu, tout én réstant fidé� lé a�  sés nombrés.

Nous férons donc l'hypothé�sé qu'il s'agit pour Tammét dé liér d'uné cértainé manié�ré dés
signés én prisé avéc sa jouissancé aux mots dé l'Autré, tout én pré�sérvant son inté�grité� . Pour
céla, nous pouvons considé�rér sés procé�dé�s ét invéntions (traduction, é�crituré, passagé par lés
langués é� trangé�rés, étc.) commé dés é� lé�ménts d'un bord a�  la fois protéctéur ét pérméttant un
cértain lién a�  l'autré93.

Un paradoxe : l'accès à la structure

En suivant la pisté dé la synésthé�sié ét du syndromé savant, quéstions soulévé�és par la
lécturé dé Tammét,  nous nous sommés trouvé�s dévant un paradoxé : lés autistés n’auraiént
pas accé�s au signifiant, ét pourtant cértains té�moignént d’uné é� tonnanté façon d’appré�héndér
« intuitivémént »  lés  systé�més  organisé�s  (codé  informatiqué,  mathé�matiqués,  musiqué,
dé�chiffragé du "codé" é�crit, étc.).

91   Tammét, D. (2017). Chaqué mot ést un oiséau a�  qui on apprénd a�  chantér. ARENES
92 Maléval, J.C. (2009). L’autiste et sa voix. Paris, Séuil, Champ fréudién
93 Voir lé chapitré “Traduction, é�crituré ét langués é� trangé�rés”
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Cés quéstions sont notammént éxploré�és par dés psychologués ét néuro-sciéntifiqués qui
s’inté�réssént aux particularité�s dé la cognition ét dé la pércéption dés autistés, la réchérché
dans cés domainés é� tant actuéllémént tré�s activé. Au cours dé nos éxplorations, nous nous
sommés pénché�s plus spé�cifiquémént sur lés travaux dé Laurént Mottron94 ét dé son é�quipé,
qui é� tudiént lé fonctionnémént dés autistés pré�séntant un « syndromé savant », én lién avéc
lés spé�cificité�s pércéptuéllés dé cés sujéts.

Mottron fait l’hypothé�sé d’un « sur-fonctionnémént » pércéptif chéz l’autisté, c’ést a�  diré
d’un  usagé  éxténsif  dé  la  pércéption,  dans  dés  domainés  ordinairémént  traité�s  par  lés
fonctions supé�riéurés (domainés lié�s au langagé, a�  l’abstraction).

Il noté qué lés maté�riaux rétrouvé�s dans cés capacité�s spé�cialés dés autistés dits savants
impliquént souvént dés codés téls qué lés structurés arithmé�tiqués, l'é�crituré, lés caléndriérs
(calcul caléndairé), lés notés dé musiqué, dés ré�gularité�s 3D, ét dés taxonomiés naturéllés, cés
codés disposant tous dé rédondancés structuréllés (autrémént dit, d’uné syntaxé).

Il  mét  ainsi  én  lién  cés  capacité�s  avéc  l’habilété�  souvént  constaté�é  dés  autistés  pour
dé� téctér  dés  pattérns,  dés  ré�gularité�s  dans  lés  stimuli  pércéptifs,  ét  léur  supposé  un
fondémént commun, qu’il nommé «mé�canismé dé cartographié vé�ridiqué ». Cé  mé�canismé  dé
cartographié  vé�ridiqué pérméttrait aux pérsonnés  autistés dé  miéux dé� téctér lés  structurés
ré�pé� titivés  au nivéau pércéptif ét d’é� tablir uné corréspondancé éntré déux sé�riés dé pattérns
homologués, partagéant la mé9mé structuré pércéptivé.

Il s'agira dé pénsér cét accé�s a�  la structuré du sujét autisté, ét surtout dé caracté�risér cétté
structuré.  Nous  téntérons  pour  céci95 dé  distinguér a�  la  suité  dé  F.  d.  Saussuré96 ét   L.
Hjélmslév97 uné structuré forméllé méttant én corréspondancé déux plans isomorphés, d’uné
structuré signifianté,  céllé  du langagé,  constitué�é  dé déux plans  hé� té� rogé�nés (Signifiant ét
signifié�).  Cétté  distinction  nous  pérméttra  d’appré�héndér  lé  nombré  ét  la  synésthé�sié  dé
Tammét commé un “éffét d’imagé” (térmé dé Lacan), uné é�crituré dé�nué�é dés éfféts du trait
unairé, qui fait donc supplé�ancé a�  la structuration signifianté.

Choix méthodologiques

Travailler à partir d’un témoignage

Il s’agira dé s'appuyér éntié�rémént sur lé diré du sujét, qui ést lé séul a�  pouvoir té�moignér
dé son éxpé�riéncé, sans oubliér qué lorsqué lé sujét parlé dé lui il parlé én ré�alité�  d’un autré, ét

94 Mottron, L., Bouvét, L., Bonnél, A., Samson, F., Burack, J. A., Dawson, M., & Héaton, P. (2013). Véridical mapping
in thé dévélopmént of éxcéptional autistic abilitiés. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37(2), 209-228.

95  Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
96 Saussuré, F. (2020). Cours de linguistique générale (Édition Illustrée—1916). Librorium Editions.
97  Hjélmslév, L., Cangér, U., & Wéwér, A. (1984). Prolégomènes à une théorie du langage (Nouvéllé é�dition). Ed.

dé Minuit.
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qué son té�moignagé ést a�  préndré "commé lé té�moignagé dé quélqu'un qui s'éxpliqué avéc cé
dont il né péut pas parlér "98.

Le choix de Daniel Tammet

C'ést l'é�nigmé posé�é par son nombré synésthé�siqué qui nous a éncouragé�é a�  travaillér a�
partir dé l’œuvré dé Tammét, son signé é� tant particulié�rémént é� laboré� . Dé plus, si lés ouvragés
dé Daniél Tammét sont ré�gulié�rémént cité�s pour léur inté�ré9 t illustratif dans la compré�hénsion
dé l'autismé dit « aspérgér », il a é� té�  éncoré rélativémént péu comménté� , ou alors par bribés.
Son  té�moignagé  a  péu  é� té�  éncoré  é� tudié�  dans  sa  cohé�réncé  singulié�ré,  dans  lé  champ
psychanalytiqué (mé9mé s’il a fait l’objét d’articlés99 fort inté�réssants). Il né l’a pas é� té�  én cé qui
concérné spé�cifiquémént son rapport au langagé.

Il  té�moigné  d’uné  similarité�  structuréllé  avéc  d’autrés  autistés  aspérgér  qui  é�crivént,
notammént du co9 té�  dé son rapport au langagé, avéc dés constantés qué l’on rétrouvé chéz
d'autrés  autistés  é�crivains  commé  D.  Williams100,  T.  Grandin101,  étc.  Mais  son  abord
synésthé�siqué  du  langagé  avéc  notammént  son  usagé  dés  nombrés  ést  tré�s  spé�cifiqué,
compléxé, é� tonnant. Cétté é�nigmé a aliménté�  tout au long dé cétté réchérché notré dé�sir d’én
savoir plus.

Nous avons fait lé pari qué lé nombré synésthé�siqué dé Tammét pouvait nous appréndré
quélqué chosé sur lé rapport du sujét autisté au langagé. Nous né lé considé�rérons pas én éffét
commé uné particularité�  qui pourrait éxcluré Tammét du champ d'é� tudé dé l'autismé, car pas
suffisammént  répré�séntativé.  Il  né  s'agit  pas  pour  nous én éffét  dé  ré�duiré  lé  sujét  a�  uné
sommé  dé  syndromés.  La  synésthé�sié,  lé  syndromé  savant,  l’autismé  né  doivént  pas  é9 tré
dissocié�s  chéz  Tammét.  Nous  faisons  l’hypothé�sé  qué  cés  maniféstations  sont  intimémént
lié�és,  ét constituént lés té�moins d’un rapport au langagé particuliér,  mais aussi  la solution
subjéctivé sur laquéllé Tammét s’ést construit.

Une lecture de Tammet en français

Tammét vit dépuis dé nombréusés anné�és én Francé, mais a é�crit la plus grandé partié dé
sés  livrés  én  anglais.  Il  ré�digé  né�anmoins  son  dérniér  ouvragé,  Fragménts  dé  paradis,
diréctémént én français. Dans son ouvragé pré�cé�dént, un récuéil dé poé�sié intitulé�  Portraits,
chaqué poé�mé a é� té�  é�crit a�  la fois én français ét én anglais.

98 M.-J. Saurét, L’autismé én dé�bat. (2011). Dans Caussé, J.-D., Réy-Flaud, H., & Maléval, J.-C.  Les paradoxes de
l’autisme. Eré�s.

99  Jofré� , Léandro. « Aa  propos dés fonctions dés inté�ré9 ts réstréints dans lé parcours dé Daniél Tammét ». Corps &
Psychisme N° 74, no 1 (2019),
Saurét, M.-J. (2019). Entré sciéncé ét psychanalysé : L’autisté un platonicién lacanién. Psychologie Clinique, 
Nominé� , B. (2011). Cé qué nous apprénnént lés autistés. La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 83-84(1), 
143.

100 Williams, D. (1999). Si on me touche je n’existe plus. J’ai lu.
101 Grandin, T., Sacks, O. W., & Schaéfér, V. (1997). Penser en images : Et autres témoignages sur l’autisme. O. Jacob.
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Nous  avons  fait  lé  choix,  notammént  pour  dés  raisons  pratiqués,  dé  liré  ét  dé  citér
Tammét én français. Né�anmoins nous nous laissérons la possibilité�  dé comparér avéc lé téxté
original lorsqué céla nous sémbléra né�céssairé. Pour lé résté, nous nous appuiérons sur cé qué
dit Tammét sur sa façon dé pénsér la traduction, ét lui férons confiancé pour pré�cisér lés mots
én anglais (cé qu'il fait a�  dé nombréusés occasions) dans la traduction françaisé lorsqué céla
fait séns pour lui.
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Chapitré 1 - L'énvérs du signifiant

Tammet linguiste

Daniél Tammét sé pré�sénté commé linguisté autodidacté, ét parlé abondammént dans
sés livrés dé sa passion pour lés langués. Il ré�alisé au fil dés pagés, uné analysé tré�s singulié�ré
du langagé ét dé sa propré pércéption dés mots ét dés nombrés, qui s’articulé intimémént avéc
cé dont il té�moigné dé son parcours ét dé sa façon d’é9 tré au mondé.

Dans cé chapitré, nous allons nous inté�réssér aux émprunts faits a�  la linguistiqué par
Lacan, cé qu’il appéllé sa "linguistérié" ré�sultant d’un transfért dé concépts qui né s’ést pas
passé�  sans un cértain nombré dé torsions ét dé transformations. Nous chérchérons dans cés
diffé�réntés thé�oriés du signé linguistiqué dés é� lé�ménts qui puissént nous é�clairér sur lé signé
dé Tammét.

Tammét,  commé dé nombréux autistés,  n'aimé pas  quand lés mé9més mots péuvént
rénvoyér  a�  déux chosés  totalémént  diffé�réntés.  Lé  ménsongé ou la  moindré  maniféstation
d'uné dissonancé éntré cé qué dit son intérlocutéur ét cé qu'il sémblé pénsér, lé rénd confus ét
mal a�  l'aisé. Il ré9vé d'uné langué ou�  lés mots viéndraiént éxprimér éxactémént quélqué chosé
dé lui-mé9mé. Tout céla pourrait nous ménér, pour allér vité, a�  nous arré9 tér au répé�ragé d'uné
inscription dans lé régistré du signé au séns ou�  l’énténd Lacan (d’uné sé�miotiqué purémént
dé�notativé), a�  l'opposé�  d'uné structuration signifianté.

Mais lé rapport aux langués ét aux mots dé Tammét ést compléxé, né péut simplémént
s'assimilér aux constantés qué l'on péut rétrouvér dans d'autrés té�moignagés d'autistés.

Il  y a  chéz Tammét commé la nostalgié d'uné langué originéllé ét univérséllé,  qu'il
idéntifié a�  cé qui sérait l'originé du langagé, "vasté connéxion synésthé�siqué dans lé cérvéau",
langué dans laquéllé lés mots séraiént dés imagés dé cé qu'ils dé�signént, si bién qué tout un
chacun sérait a�  mé9mé dé pouvoir lés compréndré. Il sémblé ainsi oscillér éntré la nostalgié
d'uné langué adamiqué pérdué ét l'idé�al dés thé�oriés dé la communication, ou�  l’ambiguïJté�  ést
bannié  ét  ou�  lé  mot  ét  la  chosé  sé  corréspondént  dé  façon  parfaitémént  bijéctivé.
Paradoxalémént, il dé�crit son rapport au langagé commé fondaméntalémént poé� tiqué, faisant
appél  au  poténtiél  é�vocatéur  dés  mots,  s’attachant  a�  l’é�motion,  a�  la  formé  produité.  Nous
vérrons plus pré�cisé�mént dans un prochain chapitré102 la façon dont il considé�ré lés langués
commé  dés  tré�sors  qu'il  faut  pré�sérvér,  dés  é9 trés  vivants  én  constanté  é�volution,  sé
positionnant  én  dé� fénséur  dés  mots  rarés  ét  oublié�s,  ét  s'insurgéant  contré  uné  langué  a�
téndancé buréaucratiqué dont lés mots trop usé�s pérdraiént léur pouvoir é�vocatéur.

102 Voir lé chapitré « Traduction, é�crituré ét langués é� trangé�rés »
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Son té�moignagé sémblé alors quéstionnér l'hypothé�sé qué fait  M.-C.  Thomas103 d'un
autismé sympto9 mé dé la déstruction contémporainé dé la Sprachlichkeit, la "capacité�  parlanté
dé  la  langué",  consé�cutivé  a�  la  misé  én  avant  contémporainé  d'uné  langué-systé�mé  dé
communication  figé�é  ét  vidé�é  dé  la  possibilité�  d’un  diré.  Il  sémblé  qué  Tammét,  dans  sa
promotion d'uné langué poé� tiqué ét riché dé poténtialité�s cré�atricés, s'opposé finalémént a�
cétté langué communicationnéllé figé�é, composé�é dé signés fixé�s rigidémént a�  léur ré� fé� rént.

Et tout a�  la fois pourtant, lé rapport qu'éntrétiént Tammét au langagé sémblé sé situér a�
l’énvérs du signifiant lacanién. Nous allons téntér dans cé chapitré d'éxplorér lé paradoxé qué
constitué son signé.

Dans  uné  prémié�ré  partié,  nous  considé�rérons  lé  régard  qué  Tammét  posé  sur  lé
langagé commé sé positionnant a�  prémié�ré vué diamé�tralémént a�  l'opposé�  du paradigmé dé la
linguistiqué structuralisté porté�  par Férdinand dé Saussuré.

Nous téntérons dé pré�cisér cé qué céla supposé dé diré qué l'autisté n'ést pas structuré�
par lé signifiant (suivant l'hypothé�sé dé Maléval). Pour céla nous chérchérons a�  voir commént
Lacan construit son concépt dé signifiant qui « répré�sénté lé sujét pour un autré signifiant », a�
partir  du  signifiant  dé  Saussuré,  ainsi  qué  lés  modifications  qu'il  lui  appliqué  pour  lé
transfé�rér  dans  lé  champ  dé  la  psychanalysé.  Nous  chérchérons  é�galémént  a�  caracté�risér
l'opposition qué Lacan ré�alisé éntré un signifiant éxtrait du paradigmé structuralisté ét un
signé "qui répré�sénté quélqué chosé pour quélqu'un", inspiré�  dé la sé�miotiqué dé Péircé.

Dans uné sécondé partié, nous partirons dés nombrés-imagés dé Tammét ét dé la façon
dont ils sémblént constituér un chiffragé dé sa jouissancé, c'ést-a� -diré uné "langué" qui affécté
son corps,  én partant du doublé constat qué cés nombrés lui sérvént a�  sé répé�rér dans lé
mondé ét  qu'ils  sont aux prisés avéc sés é�motions.  Pour  céla nous portérons un nouvéau
régard sur la linguistiqué saussuriénné, én considé�rant plus pré�cisé�mént la naturé doublé dé
son signé, ét nous laissant guidér pour céci par la lécturé qu'én fait P. Manigliér104 a�  partir
d'uné ré�cénté publication d'é�crits iné�dits dé Saussuré qui donnéra uné nouvéllé pérspéctivé a�
notré problé�mé.

Il s'agira dé distinguér dans cé chapitré dés concépts (signifiant, signé) qui possé�dént
dans la thé�orié lacaniénné dés significations qui au fil dé son énséignémént sé dé�placént ét sé
compléxifiént,  avéc cét  aspéct  glissant qu'on pourrait  comparér au mouvémént du signifié�
sous lé signifiant. Lé séns du signé ét du signifiant ést ainsi én pérpé�tuél mouvémént, un séns
qui péut s'éntrévoir é�galémént commé fonction du dé�véloppémént dés autrés concépts (léttré,
trait unairé, lalangué, étc.) qui gravitént autour. Nous téntérons ici pour notré sujét dé fixér
moméntané�mént (afin dé lés diffé�rénciér), quélqués appré�hénsions distinctés dé cés concépts.

103 Thomas, M. (2011). L’autisme et les langues (EY tudés Psychanalytiqués) L’Harmattan.
104 Manigliér, P. (2005).  Surdétermination et duplicité des signes : de Saussure à Freud. Savoirs ét cliniqué, 6(1),

149
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Tammet et le signe saussurien

La linguistique structuraliste

Lé mouvémént structuralisté s‘originé dans la linguistiqué avéc célui qui fait  figuré dé
pé�ré  fondatéur  du mouvémént,  Férdinand  dé  Saussuré.  Célui-ci  é� tablit  lés  fondéménts  du
structuralismé a�  travérs sa concéptualisation du signé linguistiqué commé uné éntité�  né sé
dé� finissant qué dé sés rélations aux autrés signés, a�  l’imagé du dictionnairé ou�  la dé� finition
d’un  mot  né  rénvoié  qu’a�  d’autrés  mots,  c’ést-a� -diré  a�  d’autrés  dé� finitions.  Saussuré
concéptualisé  la  langué  commé  systé�mé  dé  valéurs,  un  systé�mé  constitué�  par  dé  purés
diffé�réncés.

L’œuvré dé Saussuré ré�sulté principalémént d’uné transmission oralé,  ét son Cours dé
Linguistiqué Gé�né�ralé105 sé fondé sur uné compilation dés notés dé cours dé sés é� lé�vés ét dé
rarés  é�crits  dé  Saussuré  lui-mé9mé,  avéc  commé  visé�é  la  misé  én  é�crituré  d’un  cyclé
d’énséignémént donné�  éntré 1906 ét 1911. Ainsi lé propos dé Saussuré convoqué d’émblé�é la
quéstion dé l’intérpré�tation ét dé la traduction, son œuvré é� tant mé�diatisé�é par céux qui la
rétranscrivént. Lé CLG séra publié�  én 1915 par déux profésséurs génévois, Charlés Bally ét
Albért Sé�chéhayé. Plus ré�cémmént, én 1996, la dé�couvérté dé manuscrits iné�dits dé Saussuré
(qui  ont  fait  l'objét  d'uné  publication  sous  lé  titré  d’"EY crits  dé  linguistiqué  gé�né�ralé106")
pérmét dé situér plus pré�cisé�mént ét authéntiquémént la pénsé�é dé Saussuré.

Hermogène ou Cratyle : l’arbitraire du signe

La thé�orié saussuriénné du langagé viént donnér raison a�  Hérmogé�né107 dans lé Cratylé,
dialogué logiqué dé Platon éxposant un dé�bat ancién, a�  savoir lé problé�mé du rapport éntré lés
chosés  ét  léurs  noms.  Dans  cé  dialogué  éntré  Socraté,  Cratylé  ét  Hérmogé�né,  il  s'agit  dé
dé� términér  si  lés  noms  sont  arbitrairémént  choisis  dans  la  culturé  (c’ést  la  thé�sé
d’Hérmogé�né),  ou s’ils  éntrétiénnént uné rélation intrinsé�qué,  fondaméntalémént naturéllé
avéc lés chosés qu’ils dé�signént (cé qué soutiént Cratylé).

La thé�orié saussuriénné pérmét d’articulér diffé�réntés caracté�ristiqués du langagé qui sé
dé� términént lés unés lés autrés, én favéur dé l’arbitrairé du signé.

Le signe saussurien : un composé biface

Saussuré s’intérrogé : qu’ést-cé qué lé signé linguistiqué ?  “Pour cértainés pérsonnés la
langué,  raméné�é  a�  son  principé  ésséntiél,  ést  uné  noménclaturé,  c’ést-a� -diré  uné  listé  dé

105 Saussuré, F.  D. (2020). Cours de linguistique générale (EY dition Illustré�é - 1916). Librorium Editions.
106 Saussuré, F. D., Englér, R., & Bouquét, S. (2002). Écrits de linguistique générale (Bibliothé�qué dé Philosophié)

GALLIMARD.
107 Dossé, F. (2012). 7. La coupuré saussuriénné. Dans : Histoire du structuralisme: Tome I : Le champ du signe .

1945-1966 (pp. 62-71). Paris: La Dé�couvérté. 
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térmés  corréspondant  a�  autant  dé  chosés.  Cétté  concéption  ést  critiquablé  a�  bién  dés
é�gards.”108

Il prénd l'éxémplé dé l' imagé acoustiqué "arbor", ét du concépt corréspondant (dans lé
Cours, cé concépt ést illustré�  par lé déssin d'un arbré).

Si Saussuré agré�é au fait qué lé signé ést doublé, fait du rapprochémént dé déux térmés, il
objécté a�  cétté concéption dé la noménclaturé plusiéurs critiqués. Tout d'abord, “Ellé supposé
dés idé�és toutés faités pré�éxistant aux mots". Lé mot viéndrait ainsi é� tiquétér un objét dé� ja�
pré�conçu, cé qué ré� futé Saussuré. Dé plus,  "éllé né nous dit pas si lé nom ést dé naturé vocalé
ou psychiqué, car arbor péut é9 tré considé�ré�  sous l’un ou l’autré aspéct".

Enfin, "éllé laissé supposér qué lé lién qui unit un nom a�  uné chosé ést uné opé�ration
touté simplé, cé qui ést bién loin d’é9 tré vrai.”

“Lé  signé  linguistiqué  unit  non uné  chosé  ét  un  nom,  mais  un  concépt  ét  uné  imagé
acoustiqué.” Saussuré éfféctué un prémiér dé�placémént, substituant a�  la chosé, c'ést-a� -diré au
ré� fé� rént (dans la concéption classiqué du signé linguistiqué), lé concépt qui sé situé du co9 té�  dé
la pénsé�é, dé l’idé�é.

Il affirmé qué “cés déux é� lé�ménts sont intimémént lié�s ét s’appéllént l’un l’autré.” Ainsi lé
signifié�  (concépt) ét lé signifiant (imagé acoustiqué) constituént, dans léur combinaison, lé
signé.

On rémarquéra ici qué Saussuré quéstionné la pré�éxisténcé dé l’idé�é, ré� futant l’idé�é d’un
mot vénant nommér uné idé�é dé� ja�  touté constitué�é. Il conçoit én éffét l’idé�é commé n’ayant
pas d’éxisténcé én déhors du signifiant qui la fait  vivré,  ét invérsémént.  Lé signifiant ét lé
signifié�  sé dé�términént l'un l'autré. Il souligné é�galémént la compléxité�  du lién éxistant éntré
lé mot ét la chosé qu’il dé�signé.

C’ést cétté structuré prémié�ré du signé linguistiqué qui pérmét a�  Saussuré dé dé�véloppér
l’arguméntation autour dé sés caracté�rés primordiaux qué sont l’arbitrairé ét l’immutabilité� ,
qui lui sont corré� latifs.

La négativité fondamentale de la langue

Pour  Saussuré,  lés  térmés  dé  la  langué  sont  fondaméntalémént  né�gatifs,  c'ést-a� -diré
dé� términé�s par dés diffé�réncés.

« Dans la langué il n’y a qué dés diffé�réncés. Bién plus : uné diffé�réncé supposé én gé�né�ral
dés térmés positifs éntré lésquéls éllé s’é� tablit ; mais dans la langué il n’y a qué dés diffé�réncés
sans térmés positifs. Qu’on prénné lé signifié�  ou lé signifiant, la langué né comporté ni dés

108 Saussuré, F.  D. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustré�é - 1916)  Librorium Editions. P. 97
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idé�és ni dés sons qui pré�éxistéraiént au systé�mé linguistiqué, mais séulémént dés diffé�réncés
concéptuéllés ét dés diffé�réncés phoniqués issués dé cé systé�mé.»109

Tammet et Saussure

La façon qu'a Tammét dé concévoir lé langagé nous sémblé sé situér a�  l'énvérs dé la
concéption structuralisté dé Saussuré. Nous allons téntér dé croisér ici cés déux points dé vué
sur la langué.

Création des mots versus immutabilité du signe

Lorsqué  lé  mot  né  conviént  pas,  qué  cé  soit  parcé  qu’il  n’ést  pas  cohé�rént  avéc  la
ré�ponsé synésthé�siqué dé Tammét, ou bién parcé qu’il n’ést pas adapté�  avéc cé qué Tammét
véut éxprimér, il én cré�é spontané�mént un. Quand la langué dé� faillé pour diré, ou qu'il y a
impossibilité�  a�  diré, au liéu dé contournér cétté cénsuré ou cétté lacuné dans la langué par un
jéu dé mots, uné mé�taphoré,  ou mé9mé un lapsus pour s'éxprimér quand mé9mé, il  cré�é un
signifiant. Il viént contrédiré én céla la vision dé Saussuré sur l’immutabilité�  du signé. Lé lién
éntré signifié�  ét signifiant ré�sisté a�  touté substitution arbitrairé, éxpliqué ainsi Saussuré, dans
son « Cours dé linguistiqué gé�né�ralé ». Lé sujét n’a pas lé choix du signé (conçu ici commé la
pairé signifiant/signifié� ). La langué commé institution socialé ést subié par chaqué individu :
"Son usagé réposé én principé sur uné habitudé colléctivé ou, cé qui réviént au mé9mé, sur la
convéntion",  dé�crit  Saussuré.  "C'ést  la  ré�glé  qui  obligé  a�  lés  émployér,  non  léur  valéur
intrinsé�qué".  Or Tammét,  dans cé mouvémént spontané�  ou�  il  nommé lui-mé9mé lés chosés,
montré uné libérté�  qui dé�noté complé� témént avéc cétté immutabilité�  du signé saussurién. Il
préndra é�galémént la libérté�  dé changér dé nom, choisissant Tammét qui lui sémblé é9 tré plus
approprié�  a�  la façon dont il sé pérçoit. Lé mot doit é9 tré justé, d'autant plus célui qui viént lé
dé�signér, ét cétté justéssé consisté én un ajustémént du signifiant au signifié� .

Recherche d’un lien motivé entre signifiant et signifié

Une similarité de forme

Tammét s'intérrogé sur l'univérsalité�  du lién qu'il pérçoit éntré lé signifié�  au signifiant.
Cé lién qui lui appartiént én propré, il  sémblé vouloir s'assurér qu'il  péut é9 tré partagé� ,  én
chérchant dés préuvés dans la litté�raturé sciéntifiqué, l’éxpé�riéncé « Maluma/Takété » é� tant
répré�séntativé dé cét éspoir.

Lé  chérchéur  Wolfgang  KoJ lhér110,  nous  dit-il,  utilisé  déux  formés  visuéllés  arbitrairés,
l'uné rondé  ét  l'autré  anguléusé,  ét  démandé  aux  participants  dé  nommér  cés  formés,  én
proposant déux noms : Takété ét Maluma.

109 Saussuré, F.  D. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustré�é - 1916)  Librorium Editions.. P. 166-
167

110 Wolfgang Kohlér ést un psychologué américano-allémand, ayant contribué�  a�  la cré�ation dé la thé�orié dé la
Géstalt dans lés anné�és 1920
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Uné tré�s grandé majorité�  attribuént lé nom Maluma a�  la formé arrondié, ét Takété a�  la
formé anguléusé. Pour lé Pr. Ramachandran cité�  par Tammét, la similarité�  sé situé éntré lés
lignés  du  déssin  qui  dans  la  formé  anguléusé  passé  par  dés  "changéménts  brusqués  dé
diréction  visuéllé"  ét  lés  mouvéménts  dé  l'apparéil  phonatoiré  mobilisé�s  pour  prononcér
"Takété", avéc uné « infléxion brusqué dé la langué sur lé palais. »

“Lé Pr Ramachandran pénsé qué cés connéxions synésthé�siqués éntré la vué ét l'ouïJé ont
é�té�  uné é� tapé importanté dans l’histoiré dé la cré�ation dés prémiérs mots par lés hommés.
D’apré�s  sa  thé�orié,  nos  ancé9 trés  ont  du9  comméncér  a�  parlér  én  utilisant  dés  sons  qui
é�voquaiént l’objét qu’ils voulaiént dé�criré.” Il postulé alors qué, “si cétté thé�orié ést vraié, alors
lé langagé ést né�  d’un vasté énsémblé dé connéxions synésthé�siqués dans lé cérvéau humain”.
L'éxpé�riéncé ést ré�vé� latricé dé la nostalgié  chéz Tammét d’uné langué originéllé  mythiqué
dans laquéllé lé lién du mot a�  la chosé sérait toujours vivacé ét surtout, lé mé9mé pour tous, lé
mot  consistant  én  uné  éxpréssion,  uné  traduction  dé  la  chosé,  dans  uné  autré  modalité�
sénsoriéllé.

Saussuré  éxpliqué  qué  l’immutabilité�  du  signé  ést  intimémént  lié�é  a�  son  caracté�ré
arbitrairé. C’ést parcé qué lé choix du signé né réposé sur aucuné raison valablé, parcé qu’il né
justifié pas, qu’il né péut é9 tré rémis én causé. "Pour qu'uné chosé soit misé én quéstion, il faut
qu'éllé  réposé  sur  uné  normé  raisonnablé"  nous  dit  Saussuré,  én  opposant  lé  signé,
fondaméntalémént arbitrairé, au symbolé, qui a un rapport rationnél avéc la chosé signifié�é.

La recherche de principes d’organisation

Or cé qué Tammét réchérché ét pérçoit dé façon pré� fé� réntiéllé dans la langué, notammént
lorsqu’il én apprénd uné nouvéllé, cé sont lés ré�gularité�s qu’il y trouvé, lés ré�glés implicités qui
la structurént. Il s’agit a�  la fois dés ré�glés dé grammairé, mais aussi dés racinés communés dés
mots, dés liéns qui éxistént éntré lés langués, dé cé qui nommé dés tracés dé “synésthé�sié”
dans la langué, c’ést a�  diré cé qu’il péut pércévoir du lién qu’éntrétiént lé signifiant avéc son
ré� fé� rént.

Saussuré, dans lé “Cours dé linguistiqué gé�né�ralé”, méntionné l’éxisténcé d’uné part dé
non-arbitrairé  dans la  langué.  Apré�s  avoir  dé� fini  la  langué commé structuré,  soulignant  lé
caracté�ré diffé�réntiél du signifiant, la signification ré�sultant éxclusivémént dés rélations qué lé
signifiant éntrétiént avéc lés autrés signifiants, il affirmé né�anmoins qué la langué comprénd
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é�galémént uné part  motivé�é.  Il  parlé  a�  cé  propos d'uné “corréction partiéllé  d'un systé�mé
naturéllémént chaotiqué”, d’uné "limitation dé l'arbitrairé".

 "Tout lé systé�mé dé la langué réposé sur lé principé irrationnél dé l'arbitrairé du signé
qui,  appliqué�  sans réstriction,  aboutirait  a�  la complication supré9mé; mais l'ésprit  ré�ussit  a�
introduiré un principé d'ordré ét dé ré�gularité�  dans cértainés partiés dé la massé dés signés,
ét c'ést la�  lé ro9 lé du rélativémént motivé�". 111

Il insisté né�anmoins sur l’arbitrairé qui dé� finit fondaméntalémént lé signé ét la langué, ét
qui sous-ténd mé9mé lé signé dit “motivé� ”.

 Il prénd l’éxémplé du nombré dix-néuf, motivé�  puisqu’il consisté a�  accolér lés déux signés
“dix” ét “néuf” (én suivant la logiqué dé la numé�ration én basé 10), mais dont lés é� lé�ménts
sont éux-mé9mé arbitrairés (“dix” ét “néuf” né sont pas motivé�s).

L’inté�ré9 t  dé  Tammét  pour  l'éspé�ranto  sémblé  tout  a�  fait  réjoindré  cétté  réchérché  dé
rationalité�  dans la langué. Dans cétté langué artificiéllé, cré�é�é dé toutés pié�cés, chaqué mot ést
choisi pour uné raison pré�cisé. Cétté langué possé�dé é�galémént uné grammairé “logiqué ét
fiablé”, sans éxcéptions. Lés éxpréssions idiomatiqués sont dé�couragé�és, nous dit Tammét :
l’arbitrairé n’a plus sa placé. Dé plus, c'ést uné langué agglutinanté ou�  lés mots sé construisént
par  combinaisons,  pérméttant  d'augméntér  lé  vocabulairé  a�  partir  d'un  nombré  limité�  dé
suffixés ét d'affixés.

Le caractère conscient de cette recherche

Tammét  rationalisé  la  langué,  il  dit  compréndré  intuitivémént  la  façon  dont  éllé  sé
structuré ét péut éxplicitér sés “principés d’organisation” (sa grammairé par éxémplé),  qui
réstént  habituéllémént  inconsciénts  pour  lés  locutéurs.  Pour  Saussuré  :   "La  ré� fléxion
n'intérviént  pas  dans  la  pratiqué  d'un  idiomé;  lés  sujéts  sont,  dans  uné  largé  mésuré,
inconsciénts dés lois dé la langué". Or Tammét sémblé éfféctuér “naturéllémént” un travail dé
linguisté, én objéctivant la langué. Si « l'inconsciént ést structuré�  commé un langagé » (Lacan),
il  faut  sans  douté  s'intérrogér  sur  lé  caracté�ré  consciént  dé  cé  savoir  sur  lé  langagé
qu'éntrétiént Tammét, ét cé rapport amouréux aux mots.

Difficulté à saisir les concepts abstraits

Tammét té�moigné dé sa difficulté�  a�  saisir lés concépts abstraits, ét dé la né�céssité�  qu’il y
a pour lui dé pouvoir sé cré�ér uné imagé méntalé qui l’aidé a�  lés saisir. Pour lé mot fragilé, il
visualisé  un  vérré,  ét  pour  “uné  paix  fragilé”,  uné  colombé  dé  vérré  :  “l’imagé  m’aidé  a�
compréndré qué la paix péut é9 tré dé�truité a�  tout momént”. Lés concépts abstraits sont céux
qui,  plus  qué  tous  lés  autrés,  né  possé�dént  pas  dé  ré� fé� rént,  d’é�quivalént  dans  la  ré�alité�
éxté�riéuré.  Cé sont donc plus qué jamais dés signés au séns saussurién du térmé,  dont la

111 Saussuré, F.  D. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustré�é - 1916)  Librorium Editions. P. 180

  52



signification  ést  dé� finié  par  lé  contéxté  signifiant.  Saussuré  nous  dit  én  éffét  qué  la
signification dé�coulé dé la valéur du signé, qui ést dé� finié par sés rapports avéc lés autrés
térmés  du systé�mé constitué�  par  la  langué  (réssémblancés  ét  oppositions).  Il  sémblé  qué
Tammét né puissé pas s’appuyér sur cétté caracté�ristiqué dé la  langué qui lui  pérméttrait
d’appré�héndér  cés  concépts.  Pour  lés  compréndré,  il  doit  donc  s’én  fairé  uné  imagé,  un
symbolé analogiqué.

A cé sujét, on péut citér Témplé Grandin, qui éxpliqué a�  Olivér Sacks112 "qu'éllé avait
passé�  dé longués héurés a�  consultér un dictionnairé pour éssayér dé compréndré lé séns dé
mots téls qué "sublimé", "mysté�riéux", "surnaturél" ou "térréur sacré�é" - cés réchérchés né
l'avaiént gué�ré é�clairé�és, car tous cés térmés é� taiént dé� finis l'un én fonction dé l'autré".

Conclusion

Lé signé dé Tammét, én couléur, formé ét téxturé, ést fondaméntalémént positif. Il ré� futé a�
la fois l'immutabilité�  ét l'arbitrairé dé la langué, ét sémblé considé�rér lés mots commé dés
objéts d'amour ét d'é� tudé, ét non commé quélqué chosé dont il aurait inté�gré�  si profondé�mént
lés ré�glés ét léur caracté�ré convéntionnél qu'il én sérait dévénu inconsciént. Il sémblé ainsi
rélativémént clair  qué Tammét n'ést  pas aux prisés avéc un signé saussurién constitué�  én
structuré.

Voyons mainténant cé qu’il én ést dé la concéption lacaniénné du signifiant ét du signé.

Signe et signifiant : Lacan, Saussure, Peirce

Théorie lacanienne du signifiant : Lacan et Saussure

L'inconsciént qui ést sélon Lacan “dans son fond structuré� , tramé� , chaï9né�  dé langagé”113,
né sé confond pas avéc lé langagé tél qu'il ést conçu par lés linguistés, ét lé signifiant lacanién
n’ést pas l’é�quivalént du signifiant saussurién dont il ést pourtant lé réjéton.

Conception lacanienne du langage

Lacan  distingué  lé  langagé  humain  én  lé  diffé�rénciant  dés  «  langagés  »  dés  socié� té�s
animalés qu'il  situé  du co9 té�  dé l'isomorphismé,  avéc l'éxisténcé  dé corré� lations  univoqués
éntré lé signé ét cé qu'il dé�signé. Nous vérrons un péu plus loin dans notré arguméntation114

cé qu'un tél langagé "isomorphiqué” pourrait donnér, ét én quoi il consisté finalémént.

Lacan installé ainsi d'émblé�é sa concéptualisation dé l’inconsciént structuré�  commé un
langagé  én  l'opposant  a�  la  concéption  dés  thé�oriés  dé  la  communication  (qui  pénsént

112 Sacks, O. (1995). Un anthropologue sur mars. Essais, Point.
113 Lacan, J. « Psychosés », 1956 1955.   http://staférla.fréé.fr  .
114 Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
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l'é�changé  commé  la  possibilité�  dé  la  transmission  inté�gralé  d'un  séns  conçu  commé  uné
information éntré un é�méttéur ét un ré�céptéur, a�  partir dé divérs é� lé�ménts : méssagé, codé,
ré� fé� rént, étc.)

Inspiration saussurienne du signifiant lacanien

Chéz Lacan, la thé�orié du signé ét la thé�orié du signifiant né s’articulént pas dé la mé9mé
façon qué chéz Saussuré, ét lé signé saussurién n’a pas dé rapport avéc lé signé lacanién, Lacan
s'appuyant davantagé sur Péircé pour situér cé qu'il nommé "signé".

Convergences et divergences

Si lé signé ést constitué�  dans la dualité�  pour Saussuré, Lacan parlé dé duplicité� .

« Tout phé�nomé�né analytiqué, tout phé�nomé�né qui participé du champ analytiqué, dé la
dé�couvérté analytiqué, dé cé a�  quoi nous avons affairé dans lé sympto9 mé ét dans la né�vrosé,
ést structuré�  commé un langagé. Céla véut diré qué c'ést un phé�nomé�né qui pré�sénté toujours
la duplicité�  ésséntiéllé du signifiant ét du signifié�  »115

Lacan joué sur lés mots ét illustré ainsi combién c'ést a�  partir dé l'é�quivocité�  qué pérmét
lé caracté�ré doublé du signé (coupé�  éntré uné facé signifiant ét uné facé signifié�), qué péut
éxistér lé sujét dé l'inconsciént.

Un déplacement commun chez Lacan et Saussure

Lé signé, chéz Saussuré ét chéz Lacan, né visé pas concré� témént un quélconqué ré� fé� rént
dans la  ré�alité� .  Cé  ré� fé�rént,  né�anmoins  ésséntiél  dans sa  fonction structuréllé  pour  Lacan
(occupant la placé du Ré�él, ét dé cé fait toujours manqué�), ést non pértinént pour Saussuré qui
s'inté�réssé a�  l’idé�é, au concépt, ét non a�  la chosé.

Une fonction différente de la barre /

Signifié�  ét signifiant sont chéz Lacan sont déux ordrés radicalémént disjoints. Il n’y a pas
d’unité�  du signé téllé qué l’énténd Saussuré, qui fait éxistér a�  la fois lé signifié�  ét lé Signifiant,
pénsé�é  ét  son,  a�  partir  d'uné  rélation  dé  dé� términation  ré�ciproqué.  Lé  trait  “/”  qui  chéz
Saussuré unit lés déux facés du signé én pérméttant léur éxisténcé mutuéllé, prénd uné placé
d’é� lé�mént tiérs chéz Lacan qui la nommé  “barré” ét qui maté�rialisé la radicalé sé�paration
éntré déux ordrés dé diffé�réntés naturés. C'ést a�  la fois uné disjonction qui rénd possiblé lé
glissémént  du  signifié�  sous  lé  signifiant,  ét  uné  frontié�ré  qui  pérmét  ponctuéllémént  dés
passagés (supports dés formations dé l'inconsciént).116

115 Lacan, J. (1956) « Psychosés », 1956 1955.   http://staférla.fréé.fr  
116 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
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A nuancér cépéndant, la fixité�  du lién éntré signifié�  ét signifiant, pré�sénté�é parfois commé
téllé chéz Saussuré, péut é9 tré considé�ré�é commé uné intérpré� tation dé sés é� lé�vés. Ainsi, on
vérra qué dans d‘autrés téxtés117 la rélation dé dé� términation ré�ciproqué du Signifiant ét du
signifié�  n'impliqué pas forcé�mént pour Saussuré un rapport dé bijéction éntré lés déux, cétté
corréspondancé n'éxistant qué sur lé momént, suscéptiblé d'é9 tré mouvanté dans lé témps ét
dé�péndanté du contéxté.

Quel lien entre signifié et Signifiant ?

Pour Saussuré,  lé signé rassémblé én mé9mé témps qu’il  dé� términé corré� lativémént un
signifié�  ét un signifiant. Commé sur uné féuillé dé papiér ou�  « on né péut dé�coupér lé récto
sans  dé�coupér  én  mé9mé  témps  lé  vérso  »  (C.L.G.,  p.157),  il  éxisté  éntré  lé  signifié�  ét  lé
signifiant uné « dé� limitation ré�ciproqué dés unité�s » (C.L.G., p.156).

Chéz  Lacan,  la  dé�coupé  Signifiant/signifié�  sé  conçoit  diffé�rémmént.  Il  n’y  a  pas  cétté
dé�péndancé mais uné autonomié dé l’ordré du signifiant sur lé signifié� . Lé rapport éntré lés
déux ordrés n’ést ni fixé, ni bi-univoqué, cé qui pérmét lé glissémént incéssant du signifié�  sous
lé  signifiant.  Lé  mé9mé  signifiant  péut  ainsi  avoir  dés  significations  diffé�réntés  sélon  lé
contéxté, n’é� tant pas é�gal a�  lui-mé9mé, par éxémplé sélon sa position dans la chaï9né signifianté
(dans la phrasé « La guérré ést la guérré », la prémié�ré occurréncé dé "guérré" né ré�sonné pas
dé la mé9mé façon qué la déuxié�mé).

Il y a ainsi autonomié dé l'ordré symboliqué pour Lacan : lé signifiant ést autonomé dans
son aspéct synchroné, sés térmés é� tant dé� finis lés uns én fonction dés autrés.

Lacan dé�nié l’isomorphismé saussurién dé la dé�coupé signifié�/signifiant.

«  Saussuré  éssaié  dé  dé� finir  uné  corréspondancé  éntré  cés  déux  flots,  qui  lés
ségméntérait. Mais lé séul fait qué sa solution résté ouvérté, puisqu'éllé laissé problé�matiqué
la locution ét la phrasé tout éntié�ré, montré bién a�  la fois lé séns dé la mé�thodé ét sés limités
»118

Michél Arrivé� 119 rémarqué qué dé�niér uné ségméntation isomorphé dés déux plans, c'ést
posér  qué  séul  l'un  d'éntré  éux  ést  ségménté�  :  chéz  Lacan c’ést  lé  systé�mé  signifiant  qui
s’articulé a�  la manié�ré saussuriénné, ét ainsi séul lé signifiant ést ségménté� . Lé signifié�  sé posé
commé éffét dé l'articulation signifianté, produit a�  postériori (par éxémplé, au momént dé la
clo9 turé dé la phrasé qui fait "point dé capiton").

Primauté du Signifiant sur le signifié

117 Lacan, J.,(1973). Le séminaire de Jacques Lacan : Les Psychoses. Séuil.
118 Lacan, J. (1956) « Lé sé�minairé, Psychosés », 1956 1955.   http://staférla.fréé.fr  .
119 Arrivé� , M. (1985). Signifiant saussurién ét signifiant lacanién. Langages, 19(77), 105-116. 
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Lacan réviént souvént sur la « stupidité�  » dés langués artificiéllés, qui séraiént « toujours
faités a�  partir dé la signification ». Aa  contré-piéd dé cétté concéption du langagé, il positionné
lé Signifiant commé prémiér.

“Lé  signifiant  lacanién  ést  toujours  pénsé� ,  topologiquémént,  commé  surplombant  lé
signifié� .  D'ou�  lé rénvérsémént dé la position ré�ciproqué dés térmés du sché�ma saussurién”
(Arrivé� , 1985).

C’ést ainsi qué pour Lacan, lé signifiant dé� términé par sés éfféts (ré� troactifs) lé signifié� .

« Lé signifiant a pour effet, dans lé langagé, lé signifié�  ».

A contrario, dans la thé�orié saussuriénné, lé signifiant ét lé signifié�  sé dé�términént l’un
l’autré dans lé signé (s ét S n’éxistént pas én déhors du signé).

Point de capiton et avènement du sens

Lacan diffé�réncié l’énsémblé synchroniqué dé la langué, “systé�mé simultané�  dés groupés
d’opposition  structuré�s  qui  la  constituént”,  ét  l’aspéct  diachroniqué  qui  corréspond  au
discours, a�  la parolé én acté.

Il  réprénd  dans  lé  sché�ma  dé  Saussuré  répré�séntant  la  vagué  formé�é  éntré  lé  flux
signifiant ét lé flux signifié�  (diménsion synchroné dé la langué), ét y appliquant commé a�  son
habitudé uné torsion, y voit lé flux du discours (vision diachroniqué).

«  Doublé  flux  ou�  lé  répé�ré  sémblé  mincé  dés  finés  raiés  dé  pluié  qu'y  déssinént  lés
pointillé�s vérticaux cénsé�s y  dé� limitér dés ségménts dé corréspondancé » 120

Pour lui, dans lé discours, touté signification rénvoié toujours a�  uné autré signification.
Mais lé signifié�  n’ést pas dé� taché�  pour autant du signifiant. Cé sont cé qu’il nommé dés points
dé  capiton,  nouant  moméntané�mént  signifiant  ét  signifié� ,  qui  font  ténir  lé  discours.  La
psychosé sé manifésté lorsqué cés points d’attaché font dé� faut. Alors, « lé courant continu du
signifiant réprénd son indé�péndancé » (Psychosé, 1955).

Dans  lé  discours,  lé  glissémént  du signifié�  sous  lé  signifiant  ést  arré9té�  par  moménts,
lorsqu’apparaï9t  un  “capitonnagé”  qui  fixé  lé  séns,  un  “accrochagé”  éntré  cé  qué  Saussuré
appéllérait la massé amorphé du signifiant  avéc la massé amorphé dés significations. Cé sont
cés points dé capiton, on lé vérra, qui font dé� faut dans lé dé� liré psychotiqué ou�  la signification
sé pérd121. Lé dé� liré dans léquél sé ré�vé� lé  “a�  ciél ouvért”  lé pétit chémin autonomé qué lé
signifiant tracé au fond dé nous, qué nous y fassions atténtion ou non, ét qué Lacan appéllé lé
“tohu-bohu” du signifiant.

120 Lacan, J., (1957) L’instancé dé la léttré dans l’inconsciént. Dans Ecrits: texte intégral. Nouv. é�d. Points 5, 21.
Paris: EY d. du Séuil, 1999.

121 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
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“a�  cé  momént  la�  lé  signifiant  ét  son  courant  continu  réprénd  son  indé�péndancé,  ét
qu’alors dans cétté éspé�cé dé bourdonnémént qué si souvént nous dé�crivént lés halluciné�s
dans cétté occasion, ou dé murmuré continu dé cés éspé�cés dé phrasés, comméntairés, qui né
sont rién d’autré qué dés infinité�s dé pétits chémins, ils sé méttént a�  parlér, a�  chantér tous
séuls”122.

Qu’ést-cé qu’un point dé capiton pour Lacan ? Si chéz Saussuré,  la dé�coupé (pointillé�s
vérticaux)  qui  pérmét  uné cértainé  corré� lation ou accroché  éntré  signifié�  ét  signifiant  ést
constitué�é  par  l’unité�  du  signé,  ét  au  déla�  par  la  structuré  dé  la  langué  éllé-mé9mé  (qui
dé� términé la localisation dé la dé�coupé du signé), pour Lacan, cétté accroché va é9 tré pérmisé
par  « un  momént »,  « quélqué  chosé  qui  fassé  intérvénir  én  mé9mé  témps  uné  pausé,  uné
unité� . » Lacan mét én éffét én lién lé point dé capiton avéc la ponctuation qui fait  éffét dé
coupuré,  d’arré9t  dans  la  chaï9né.  Lé  point  dé capiton,  qui  pérmét  d’arré9 tér  «  lé  glissémént
autrémént indé� fini dé la signification », pérmét l’avé�némént dé la signification qui apparaï9t
donc toujours ré� troactivémént.

“trouvéz-én la  fonction diachroniqué dans la  phrasé,  pour  autant  qu'éllé  né  bouclé  sa
signification qu'avéc son dérniér térmé, chacun dés térmés é� tant anticipé�  dans la construction
dés autrés, invérsémént scéllant léur séns par son éffét ré� troactif »123.

Cé  qui  nous sémblé  réndré la  comparaison difficilé  ici,  c’ést  qué Saussuré  thé�orisé  la
langué ét sa structuré prisé hors discours, Lacan s’inté�réssant lui a�  l’acté dé parolé ét a�  l’éffét
dé signification, én tant qué lé sujét s’adréssé a�  l’Autré.

La langué saussuriénné pourrait ainsi é9 tré assimilé�é a�  cé qué Lacan nommé lé systé�mé
synchroné du signifiant.

C’ést  l'ordré du signifiant qui ést ségménté�  chéz Lacan. Célui du signifié�  résté ouvért,
continu. On rétrouvé ici la diffé�réncé fréudiénné éntré l'ordré dé la répré�séntation dé chosé ét
célui dé la répré�séntation dé mot, qué nous dé�véloppérons plus loin124.

« Dans l'ordré imaginairé, ou ré�él, nous avons toujours du plus ou du moins, un séuil, uné
margé, uné continuité� . Dans l'ordré symboliqué, tout é� lé�mént vaut commé opposé�  a�  un autré »
125

122 Lacan, J. (1956). « Le séminaire, Psychoses », 1956 1955.   http://staférla.fréé.fr  .
123 Lacan, J. (1966). Subvérsion du sujét ét dialéctiqué du dé�sir. Dans Écrits. Paris: EY ditions du Séuil.
124 Voir lé chapitré “Lé mot ét la chosé”
125 Lacan, J., & Millér, J.-A. (1973). Le séminaire de Jacques Lacan : Les Psychoses. Séuil.
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Théorie lacanienne du signe : Lacan et Peirce

La thé�orié lacaniénné du signé ést caracté�risé�é dé "chronologiquémént tré�s é�parsé, mais
concéptuéllémént tré�s homogé�né" par M. Arrivé� 126. Lé signé lacanién n’ést pas dé� fini a�  partir
dé Saussuré mais dé Péircé. Il é�voqué d’ailléurs lorsqu’il parlé du signé la sé�miotiqué.

« Dussé�-jé allér a�  brusquér cértainé réprisé du mot, jé dirai sé�miotiqué touté discipliné
qui part du signé pris pour objét, mais pour marquér qué c'ést la�  cé qui faisait obstaclé a�  la
saisié commé téllé du signifiant . Lé signé supposé lé quélqu'un a�  qui il fait signé dé quélqué
chosé.  C'ést  lé  quélqu'un  dont  l'ombré  occultait  l'éntré�é  dans  la  linguistiqué.  Appéléz  cé
quélqu'un  commé  vous  voudréz,  cé  séra  toujours  uné  sottisé.  Lé  signé  suffit  a�  cé  qué  cé
quélqu'un sé fassé du langagé uné appropriation, commé d'un simplé outil ; dé l'abstraction
voila�  lé langagé support, commé dé la discussion moyén, avéc tous lés progré�s dé la pénsé�é,
qué dis-jé ? dé la critiqué a�  la cléf »127

Lé signé, a�  répré�séntér quélqué chosé pour quélqu’un, sé fait pour Lacan instrumént dé
communication. Il ést signé dé quélqué chosé, ét ainsi éncombré�  d’un ré� fé� rént dans la ré�alité�
(l’hypothé�tiqué objét dans lé mondé dé�signé�  par lé nom), qui ést pour Lacan toujours raté�  par
lé langagé impuissant a�  diré la Chosé : « Lé collimatéur né fonctionné pas ».128

Lé signé tél qu’il ést dé� fini dans lés prémiérs témps dé son énséignémént par Lacan, lui
sért a�  pré�cisér sa thé�orié du signifiant én tant qu'il lui ést diamé�tralémént opposé� . Dans sa
dé� finition  du  signifiant  qui  répré�sénté  lé  sujét  pour  un  autré  signifiant,  il  sé  dé�barrassé
finalémént a�  la fois du “quélqu’un” dé l'adréssé ét du “quélqué chosé" : cé qui ést indéxé�  par lé
signifiant ést dé�sormais lé sujét ét l’é�nigmé dé son dé�sir.

La sémiotique de Peirce

Prénons  un  témps  pour  rétrouvér  dans  la  sé�miotiqué  dé  Péircé  l'originé  dé  cé  signé
lacanién.

La sé�miotiqué péircé�énné ést uné thé�orié tré�s compléxé dont nous né pouvons ici qué
nous risquér a�  éxposér un ré�sumé�  tré�s succinct, sans douté éxtré9mémént ré�ductéur au régard
dé la pénsé�é subtilé dé Péircé. Nous rénvoyons aux travaux dé Michél Balat129, qui én a ré�alisé�
uné  lécturé  fréudiénné  ét  lacaniénné;  dé  nombréusés  passéréllés  ét  autrés  fructuéux
rapprochéménts sont énvisagéablés éntré la thé�orié psychanalytiqué ét la sé�miotiqué130.

126 Arrivé� , M. (1985). Signifiant saussurién ét signifiant lacanién. Langages, 19(77), 105-116. 
127 Lacan, J. (1970) « Radiophonié », Scilicet 2/3
128 Lacan, J. (1973). « Lé sé�minairé, Encoré », 1973 1972.   http://staférla.fréé.fr  .
129 Balat, M., & Péircé, C. S. (2000). Des fondements sémiotiques de la psychanalyse : Peirce après Freud et Lacan.

Suivi de, La traduction de Logique des mathématiques de C.S. Peirce. L’Harmattan.
130 Voir é�galémént lés travaux dé P. Délion autour dé l’ico9 né ét du signé dans l’autismé ét la psychosé
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Lé procéssus sé�miotiqué131,  ou sé�miosé, pour Péircé, ést un rapport triadiqué éntré un
signé (ou répréséntamén dans la términologié dé Péircé), un objét ét un intérpré�tant (qui ést
lui-mé9mé un répréséntamén). Péircé utilisé trois caté�goriés philosophiqués a�  partir désquéllés
il dé�cliné sés concépts : c'ést la primé� ité� , la sécondé� ité�  ét la tiércé� ité� . Nous nous pérméttrons
ici quélqués intérpré� tations (mises en exergue dans lé téxté) inspiré�és dé la lécturé dé M. Balat
ét qui péuvént é�clairér la suité dé notré travail : lés trois caté�goriés péircé�énnés s'ajustént én
éffét  dé  façon  particulié�rémént  pértinénté  avéc  lés  trois  é� tagés  du  sché�ma  fréudién  dé
l'apparéil psychiqué dont nous allons nous inspirér un péu plus loin (voir lé chapitré 5).

La  priméité ést uné concéption dé l'é9 tré indé�péndammént dé touté autré chosé : puré
poténtialité� , impréssion bruté, sans causé ni éffét, sans témporalité� .  Dans la priméité il n’y a
que du Un.

La  secondéité ést la concéption dé l'é9 tré rélatif  a�  quélqué chosé d'autré.  Ellé s'inscrit
dans un témps discontinu, ou�  s'imposé la diménsion du passé�  : tél fait a liéu a�  tél momént,
avant tél autré, qui én ést la consé�quéncé.  On traduit ici : Le 1 appelle le 2. Il y a association,
peut-être  chaîne  signifiante  si  l'on  conçoit  la  manière  dont  le  1  et  le  2  s'articulent  comme
déterminée par une loi (voir tiercéité)

La tiercéité ést la mé�diation par laquéllé un prémiér ét un sécond sont mis én rélation. La
tiércé� ité�  ést lé ré�gimé dé la ré�glé, du codé, mais aussi du séns. L'on voit apparaître ici l'adresse
à l'Autre et la production d'un discours articulé et chargé de sens.

Péircé  dé�cliné  sés  trois  térmés  (objét,  signé  ét  répréséntamén)  au  séin  dé  sés  trois
caté�goriés dé la primé� ité� , sécondé� ité�  ét tiércé� ité� . Nous nous limitérons ici a�  la trichotomié du
signé; lé signé pouvant rénvoyér a�  son  objet sélon la primé� ité� , la sécondé� ité�  ou la tiércé� ité� ,
c'ést-a� -diré "par un rapport dé similarité� , dé contiguïJté�  contéxtuéllé ou dé loi".132 Ainsi :

• L’icône ést du co9 té�  dé la primé� ité� , il ést lié�  a�  son objét par un rapport dé similarité�  
(rapport immé�diat a�  l'objét) 

• L’indice ést du co9 té�  dé la sécondé� ité�  : il ést lié�  a�  l’objét par un rapport dé causé a�  éffét 
(association par contiguïJté� )

• Le symbole, énfin, rénvoié a�  son objét én vértu d’uné convéntion (tiércé� ité� ).

Dé cétté typologié dé signés, nous gardérons én té9 té én particuliér l'ico9 né, tant éllé sémblé
pouvoir dé�criré un cértain rapport au langagé ét au mondé du sujét autisté.

La torsion que fait subir Lacan au signe de Peirce

131  Nicolé Evéraért-Désmédt Profésséuré, Faculté�s univérsitairés Saint-Louis,Bruxéllés 
http://www.signosémio.com/péircé/sémiotiqué.asp

132  Ibidém
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Saussuré énvisagé lé signé dans un dualité�  s/S, sans énvisagér lé déstinatairé, tandis qué
Péircé proposé uné thé�orié basé�é sur la triadé : signé, objét, intérpré� tant. Lacan fait subir a�  la
thé�orié dé Péircé uné torsion non né�gligéablé, mé9mé si la triadé déméuré : on a bién chéz
Lacan un signé, un “quélqué chosé” ét un “quélqu’un”. Mais lé “quélqué chosé” dans la thé�orié
dé Péircé n’ést qué cérné�  par l’énchaï9némént dés répréséntamén, ét donc dé� fini a�  postériori,
tandis qué lé “quélqu’un” ést én ré�alité�  “intérpré�tant”, non incarné� , lui-mé9mé répréséntamén.
Nous réviéndrons notammént a�  la fin dé notré travail a�  l'ico9 né dé Péircé, un signé considé�ré�
dans son rapport diréct a�  l'objét, qui nous aidéra a�  compréndré lé nombré dé Tammét commé
uné imagé qui s'ajusté, sé coordonné au nombré.

Pure articulation ou “terme de la jouissance”

Nous pouvons donc constatér ici toutés lés transformations qué Lacan fait subir au signé
saussurién pour éxtrairé son signifiant, tout én l'opposant radicalémént a�  un signé (inspiré�  dé
Péircé), considé�ré�  commé objét dé communication. Cétté distinction nous pérmét dé miéux
distinguér dés concépts qui ont touté léur importancé pour notré sujét.

D'uné part, lé signifiant lacanién, hors séns, puré maté�rialité�  dont lés ségménts articulé�s
vont,  én  s'ordonnant  dans  la  chaï9né  signifianté,  produiré  un  séns.  Dé  l'autré,  lé  signé
saussurién, signé doublé dans léquél sé co-dé� términént ét sé ségméntént déux substancés  :
chéz Saussuré, l'imagé acoustiqué ét la pénsé�é.

Nous allons mainténant é� tudiér un cértain dé�véloppémént dé la pénsé�é saussuriénné, afin
dé miéux appré�héndér cétté naturé d'é9 tré doublé du signé. Céllé-ci pourra nous lé vérrons
nous aidér a�  appré�héndér la diménsion dé substancé jouissancé du signifiant,  a�  travérs la
notion lacaniénné dé lalangué. Nous soutiéndrons qué Lalangué, qui proviént dés lallations
prémié�rés du bé�bé� ,  ést a�  la façon intrinsé�quémént doublé d'un signé saussurién constitué�é
d'uné réncontré éntré lé corps ét lé vocal. Céllé-ci a laissé�  dans lé signifiant uné tracé intimé, lé
véstigé d'uné inscription primordialé dé langagé, hors séns sauf d'uné "jouis-séns".

De la nature double du signe

Révénons sur  l'appré�hénsion  du  signé  saussurién,  non  commé  quélqué  chosé  qui
répré�sénté, qui fait dé� lé�gation dé l'objét, un "quélqué chosé pour un quélqu'un", mais commé
un signé considé�ré�  dans son é9 tré doublé.

Il né s'agit pas ici dé la simplé association dé déux chosés, mais du son ét dé la pénsé�é qui
sé co-dé� términént.

Car si « la langué ést [...] comparablé a�  uné féuillé dé papiér : la pénsé�é ést lé récto ét lé
son lé vérso » (C.L.G.),  l'é� lé�mént qui ré�sulté dé la dé�coupé, lé signé, ést fondaméntalémént
doublé.
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Tout én gardant bién én té9 té cétté naturé (authéntiquémént saussuriénné) dé cé signé
"é9 tré  doublé",  nous  téntérons  d'éfféctuér  un  cértain  dé�placémént  dé  la  linguistiqué  a�  la
psychanalysé ét d'appré�héndér cé signé, non commé "pénsé�é-son", mais bién pluto9 t, a�  la suité
dé Lacan, commé "jouis-séns" c'ést-a� -diré commé modalité�  dé chiffragé dé la jouissancé par lé
langagé (suivant lés dé�véloppéménts succéssifs dé Saussuré, Lacan ét Braunstéin133).

Ainsi lé langagé ést conçu dans sa prémié�ré appré�hénsion par lé nourrisson par quélqué
chosé qui viént impréssionnér lé corps. Sés léttrés s'imprimént alors sur cé qui, én tant qué
support sénsiblé, va én gardér uné tracé. Cétté tracé, commé émpréinté péut é9 tré é�galémént
appré�héndé�é én tant qué signé "é9 tré doublé", constitué�  a�  la fois par cé qui viént impréssionnér
(lé son, la vocalisation d'uné langué qui prénd a�  cé momént-la�  lé statut d'uné lalangué), ét par
cé qui ést impréssionné� , c'ést-a� -diré dé la façon dont un sujét qui n'ést pas éncoré constitué�
commé tél ré�agit a�  cé prémiér bain dé langagé.

Le signe saussurien fondé par son caractère double

Lés nombrés dé Tammét sont-ils dés signés linguistiqués téls qué Saussuré lés conçoit ?

Nous proposons dans cétté partié dé concévoir lé nombré-imagé dé Tammét commé un
signé  saussurién  dans  sa  diménsion  positivé (conçué  par  Saussuré  commé  moméntané�é,
é�phé�mé�ré,  ré�sultat  dé  la  co-dé� términation  -  oppositivé,  né�gativé  -  du  signé).  Dans  sa
composanté doublé, l'éntité�  saussuriénné « pénsé�é-son » ré�sonné én éffét avéc uné concéption
lacaniénné d’un signifiant chargé�  du poids du corps, « substancé jouissanté ».

Céci nous pérméttant dé quéstionnér diffé�rémmént lé nombré dé Tammét.

Un terme positif dans un système différentiel purement négatif

Entré un signé-objét dé communication (répré�séntant quélqué chosé pour quélqu’un), ét
un  signifiant  purémént  diffé�réntiél,  on  péut  considé�rér  a�  partir  d'uné  cértainé  lécturé  dé
Saussuré un signé positif, naissant d’un systé�mé diffé�réntiél purémént né�gatif.

Cé signé saussurién ést alors uné « éntité�  concré�té », un térmé cértés constitué�  dé façon
diffé�réntiéllé dans lés ré�séaux signifiants, mais én lui-mé9mé un térmé positif, pérméttant la
pénsé�é, constituant la pénsé�é éllé-mé9mé.

La corréspondancé n’ést jamais éxacté,  lés diffé�réncés dé signés né récouvrént pas lés
diffé�réncés dé signification.

Lés signés saussuriéns, loin dé l’éxémplé du concépt arbre donné�  commé illustration dans
lé CLG, sont fluctuants, changéants, é�phé�mé�rés, non totalisants. Car si téllé diffé�réncé dé l’idé�é
péut é9 tré misé én régard avéc avéc téllé diffé�réncé du signé, lés déux né parviénnént jamais
pour Saussuré a�  sé corréspondré diréctémént.

133 Braunstéin, N.. La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne). Erés, 2012.
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« Il n’y a dans la langué ni signés, ni significations, mais dés diffé�réncés dé signés ét dés
diffé�réncés dé significations ; lésquéllés 1° n’éxistént lés unés absolumént qué par lés autrés
(dans lés déux séns) ét sont donc insé�parablés ét solidairés ; mais 2° n’arrivént jamais a�  sé
corréspondént diréctémént. »

« Gra9 cé a�  cé qué lés diffé�réncés sé conditionnént lés unés aux autrés, nous aurons quélqué
chosé pouvant réssémblér a�  dés térmés positifs par la misé én régard dé téllé diffé�réncé dé
l’idé�é avéc téllé diffé�réncé du signé. On pourra alors parlér dé l’opposition dés térmés ét donc
né  pas  mainténir  qu’il  n’y  a  qué  dés  diffé�réncés  <a�  causé  dé  cét  é� lé�mént  positif  dé  la
combinaison>.”134

Cé signé positif,  il  ést chéz Lacan lé signifiant én tant qu’il  ést  chargé�  du corps,  dé la
substancé jouissanté.

« En céci qu’il én ést lé térmé, lé signifiant ést cé qui fait halté a�  la jouissancé. » 135

Jouant sur l'é�quivocité�  du mot « térmé », Lacan montré qué la fonction dé limitation dé la
jouissancé qu’occupé lé signifiant ést corré� lativé du fait qu’il én ést un é� lé�mént, én cé qu'il
viént la chiffrér. A la fois dé�coupé, ét unité�  dé�coupé�é, on voit bién ici la parénté�  avéc la façon
dont  Saussuré  concéptualisé  lé  signé  commé  é� lé�mént  intrinsé�quémént  doublé  né�  dé  la
réncontré structuranté dé déux substancés informés.

Le signe saussurien, une entité double

Chéz Saussuré, la pénsé�é né s’incarné pas dans lé son, ou lé son né viént pas répré�séntér
la pénsé�é. On a d’émblé�é uné « pénsé�é-son ».

« Ainsi, lé fait d’é9 tré associé�  a�  uné autré chosé (dualité� ), lé fait d’é9 tré ré�pé�té�  dé manié�ré
plus ou moins corrécté (idéntité� ) ét lé fait d’é9 tré dé� limité� , d’avoir un comméncémént ét uné fin
(unité� ),  né  péuvént  é9 tré  considé�ré�s  commé dés proprié� té�s  qui  s’ajoutéraiént  a�  un acté  dé
langagé  donné� ,  mais  ont  au  contrairé  dés  conditions  qui  pérméttént  dé  lé  dé� finir :
contrairémént a�  l’énsémblé dés faits dé cé mondé qué l’on appéllé maté�riéls, un fait dé langagé
ést én soi « doublé », én soi « analysé�  » » (C.L.G.).

Une première discontinuité dans l’expérience : des traits distinctifs

Commént lés phoné�més d'uné langué viénnént sé dé� tachér du flux sonoré, s'inscriré chéz
lé sujét ét constituér un "criblé" qui lui pérméttra dé lés distinguér tout én dévénant sourd au
résté ?

Pour Saussuré, il y a quélqué chosé qui s'organisé, qui sé distingué dans lé continu dé
l'éxpé�riéncé par lé  "frottémént" dé divérs plans dé sénsorialité� .  Cétté réncontré pérmét lé

134 Saussuré, F.  D. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustré�é - 1916)  Librorium Editions. P298
135 Lacan, J., Millér, J.-A., & Lacan, J. (2005). Encore : 1972 - 1973. EY ditions du Séuil.
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répé�ragé  d'un  cértain  nombré  dé  co-occurréncés, dé  ré�gularité�s,  d'associations  éntré
diffé�réntés variations corré� lé�és lés unés aux autrés.

Ainsi  pour  Manigliér,   il  n'y  a  pas  d’émblé�é  dé  criblé  phonologiqué,  commé  "uné
machinérié touté monté�é  dé traits  distinctifs".  Il  sé  créusé dans lé  sujét  "én fonction d’un
miliéu  dont  la  consistancé  sé  dé� finit  commé :  corré� lations  ré�gulié�rés  éntré  dés  variations
hé�té�rogé�nés". C'ést-a� -diré, la réncontré avéc la formé d'uné langué, la façon dont sé structuré
la matié�ré sonoré dont éllé ést faité.

Il y a ainsi incorporation par ré�pé� tition dés phoné�més d’uné langué, mais é�galémént dé
quélqué chosé qui s'inscrit én mé9mé témps qué cétté prémié�ré distinctivité� . Pour nous, céla
péut é9 tré énténdu commé l’éffét dés vocalisations dans lé corps, la jouissancé inscrité dans lé
langagé. Alors qué cés prémiérs signés qui né sont éncoré signés dé rién, s'inscrivént commé
discontinuité�  dans lé flux sonoré dés vocalisations, ils portént é�galémént léur poids d'afféct,
d'un corps qui ré�agit a�  cé qui ést porté�  par la voix dé la mé�ré, qui va constituér uné lalangué
qui n'ést qué lé chiffré dé la jouissancé.

Cés térmés, chiffrés ét non éncoré valéurs, vont é9 tré énsuité ré-dé�términé�s ét constitué�s
én valéurs oppositivés dans lés térmés dé la langué.

Re-détermination et naissance d'un signe défini par sa valeur

Saussuré parlé d'uné ré-dé�términation dé cés prémiérs é� lé�ménts dé�coupé�s dans lé flot
dés vocalisations, uné opé�ration qui s'opé�ré dans un sécond témps, ét qui va donnér lé séns dé
cé qui ést dit. Tandis qué dans lalangué, il n'y a pas dé séns (ou bién, tous lés térmés péuvént
vénir préndré n'importé quél séns), la ré-dé� términation dés térmés va lés constituér dans un
systé�mé oppositif, lés articulér a�  un codé ét lés chargér dé séns. C’ést cé rapport oppositionnél
qui fait qué «  L’idéntité�  dé cé qué jé dis n’ést rién d’autré qué la manié�ré dont jé réfoulé tout cé
qué j’aurais pu diré » (Manigliér, 2005)

 « Lé phé�nomé�né d’intégration ou dé postmé�ditation-ré� fléxion ést lé phé�nomé�né doublé
qui  ré�sumé  touté  la  vié  activé  du  langagé  ét  par  léquél :  1. lés  signés  éxistants  é�voquént
mé�caniquémént par lé simplé fait dé léur pré�séncé ét dé l’é� tat toujours accidéntél dé léurs
diffé�réncés  a�  chaqué  momént  dé  la  langué un nombré  é�gal  non pas  dé  concépts  mais  dé
valéurs opposé�és pour notré ésprit (tant gé�né�ralés qué particulié�rés, lés unés appélé�és par
éxémplé  caté�goriés  grammaticalés,  lés  autrés  taxé�és  dé  fait  dé  synonymiés, étc.) ;  2. cétté
opposition dé valéurs qui ést un fait purémént né�gatif sé transformé én fait positif, parcé qué
chaqué signé én é�voquant uné antithé�sé avéc l’énsémblé dés autrés signés comparablés a�  uné
é�poqué  quélconqué,  én  comménçant  par  lés  caté�goriés  gé�né�ralés  ét  én  finissant  par  lés
particulié�rés, sé trouvé dé�términé�  malgré�  nous, dans sa valéur propré. […] Dans chaqué signé
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éxistant  viént  donc  s’inté�grér,  sé  posté� laborér  uné  valéur  dé� términé�é,  qui  n’ést jamais
dé� términé�é qué par l’énsémblé dés signés pré�sénts ou absénts au mé9mé momént  »136

Une valeur surdéterminée

La valéur ést ci-déssus dé� términé�é par lé systé�mé oppositionnél dés signés. Or lé signé
é�tant doublé, chaqué térmé ést donc opposablé a�  l’autré a�  la fois par sa facé signifianté ét par
sa facé signifié�é : « on a toujours plusiéurs systé�més dé valéurs concurrénts » noté Manigliér.

Il  donné pour éxémplé la valéur [somméil],  qui sé rapproché ét sé distingué d’un co9 té�
(phonologiqué) dé la valéur [soléil], ét d’un autré co9 té�  (sé�mantiqué) dé [lumié�ré]. Ainsi on voit
qué  la  valéur  dé  [somméil]  ést  surdé� términé�é,  c'ést-a� -diré  dé�términé�é  dans  plusiéurs
systé�més.

Lés signés sont ainsi dés térmés ré�sultant dé la jointuré é�phé�mé�ré éntré déux ré�séaux, lé
signifié�  ét lé signifiant.

Dans  cé  cadré,  lé  signifiant  qué  Lacan idéntifié137 au  VorstéllungsrépraJ séntanz (qu’il
traduit par  "ténant liéu dé la répré�séntation"), nous sémblé bién sé situér a�  l'éndroit d'uné
doublé  dé�términation,  ré�sultat  dé  l'articulation  dé  la  jouissancé  du corps  chiffré�é  dans  lé
langagé (lalangué) ét dés signifiants dé l'Autré (codé pérméttant la parolé adréssé�é a�  l'Autré,
dans  un  lién  social,  ét  l'avé�némént  d'un  séns).  Nous  vérrons  plus  loin138 commént  cétté
articulation procé�dé dans l'inconsciént dés procé�dé�s dé la condénsation ét du dé�placémént.

Des réseaux non isomorphes.

Saussuré lé noté : lés déux facés du signé sont prisés dans dés ré�séaux dont lés unité�s sé
co-dé�términént, ét qui pourtant né sé corréspondént jamais diréctémént. :

Cé  non-récouvrémént  d’un  ré�séau  par  l’autré  nous  sémblé,  tout  én  garantissant
l’é�quivoqué, signér é�galémént l’incomplé�tudé ésséntiéllé du symboliqué139, lé manqué a�  diré,
l’impossibilité�  a�  fairé naï9tré toutés lés significations.

Distinction entre structure linguistique et algèbre

Afin dé pénsér cétté multiplé dé�términation inscrité dans dés ré�séaux qui sé réncontrént
sans sé corréspondré, P. Manigliér fait appél a�  la thé�orisation d'un philosophé grand léctéur dé
Saussuré, qui a é�galémént béaucoup inspiré�  Lacan : L. Hjélmslév. Dans son éntréprisé visant a�

136  Saussuré, F.D. (2002)  EY crits dé linguistiqué gé�né�ralé, (Bibliothèque de Philosophie). é�d. GALLIMARD p. 87-
88..
137 Lacan, J., & Millér, J. (2013). Lé Sé�minairé, livré VI. Lé dé�sir ét son intérpré� tation
138 Voir lé chapitré “Lé mot ét la chosé”
139 Lé Gauféy, G. (2014). L’incomplétude du symbolique E.P.E.L.
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fondér  cé  qu'il  appéllé  la  glossé�matiqué,  uné  thé�orié  gé�né�ralé  du  langagé,   Hjélmslév140

comparé ét  diffé�réncié  lés  structurés  dités  forméllés  (qui  séraiént  du co9 té�  dé la  structuré
arithmé�tiqué, dés langagés informatiqués, dés grammairés gé�né�rativés, étc.) ét la structuré du
langagé téllé qu'énvisagé�é par la linguistiqué structuralisté. Lé point ou�  il situé léur distinction
nous sémblé fondaméntal pour notré sujét.

« Pour dé�cidér si lés jéux ou d’autrés systé�més dé quasi-signés téls qué l’algé�bré puré,
sont ou non dés sé�miotiqués, il faut voir si léur déscription éxhaustivé éxigé qué l’on opé�ré én
réconnaissant déux plans, ou si lé principé dé simplicité�  péut é9 tré appliqué�  dé téllé sorté qu’un
séul plan soit suffisant. La condition qui éxigé qué l’on opé�ré én réconnaissant déux plans doit
é9 tré qué, lorsqu’on ténté dé lés posér, on né puissé pas dé�montrér qué lés déux plans ont tout
a�  fait la mé9mé structuré avéc uné rélation univoqué éntré lés fonctions d’un plan ét céux dé
l’autré  »141

« Lé propré d’uné langué qui contiént sa propré intérpré� tation, c’ést d’é9 tré travérsé�é par
dés formés non supérposablés »,  én conclut  Manigliér.  Dans lés  langagés  forméls,  on péut
trouvér éntré lés ré�séaux dés plans impliqué�s uné corréspondancé parfaité, bi-univoqué, qui
fait qué cés déux plans pourraiént sé confondré ét n'én é9 tré plus qu'un. Cés "langagés" forméls
donnént ainsi prisé a�  dés mé� talangagés, autant dé possibilité�s d'én éxtrairé un savoir a�  la fois
éxté�riéur ét homologiqué qui s'y supérposé.

Aa  l'invérsé, lé langagé au séns saussurién du térmé, autrémént dit la langué naturéllé, né
péut produiré un tél mé� talangagé, du fait du caracté�ré non supérposablé dés diffé�rénts plans
qui lé constituént. Lacan dit un péu autrémént qué lé signifiant n'ést pas é�gal a�  lui-mé9mé, sa
valéur é� tant mouvanté (A n’ést pas é�gal a�  A). Lés ré�séaux (acoustiqué ét sé�mantiqué) d'uné
langué né sont pas isomorphés, ét au liéu dé léur intérséction, sé situé lé sujét én tant qu'il
parlé. Car c'ést lé sujét dans son acté dé parolé qui cré�é én ré�alité�  lé signé saussurién, dans uné
dé�coupé toujours singulié�ré dé la jouissancé par lé langagé, sé souténant ét sé jouant én mé9mé
témps dés signifiants dé l'Autré qui lé dé� términént ré� troactivémént.

Effet d'image et structure formelle

Ainsi,  a�  la  suité  dé  Hjélmslév,  Manigliér  conçoit  la  structuré  linguistiqué  commé
éxactémént  l'invérsé  d'uné structuré  forméllé,  au séns  mathé�matiqué du térmé.  Céci  nous
inté�réssé au plus haut point pour notré sujét, car il sémblé qué cétté opposition péut nous
aidér a�  appré�héndér la propénsion paradoxalé du sujét autisté a�  pé�né�trér intuitivémént lés
structurés (hypérléxié, langagés informatiqué, étc.), alors mé9mé qu'il n'ést pas structuré�  par lé
signifiant. On pourrait abordér cé paradoxé par la distinction éntré structuré linguistiqué ét
structuré forméllé, la structuré forméllé é� tant caracté�risé�é par un rapport isomorphé éntré
déux plans, qui constitué uné algé�bré. Nous téntérons ainsi dans lé dérniér chapitré dé cétté

140 L. Hjélmslév (1971), Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Minuit, p. 138-143.
141 Ibidém
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thé�sé142 dé pénsér lé nombré dé Tammét a�  l'aidé dé cétté concéptualisation dé la structuré
forméllé qui pourrait s'originér dans un "éffét d'imagé" (uné imagé justémént caracté�risé�é par
uné projéction isomorphiqué) qui nous réstéra a�  caracté�risér.

L’idéal de la communication reviendrait à ne plus rien pouvoir dire

C’ést  donc  du  fait  qué  la  structuré  dé  la  langué  soit  constitué�é  dé  formés  non
supérposablés, travérsé�é dé ré�séaux non homogé�nés, autrémént dit gra9 cé a�  l’é�quivocité�  dé la
langué,  qué  lé  sujét  péut  diré.  Ainsi  la  parolé  péut  é9 tré  conçué  non  séulémént  commé
articulation dé signifiants mais commé cré�ation dé signés, dés signés qui prénnént vié dans
l’acté dé parolé mé9mé. On péut donc concévoir lés signés saussuriéns commé né pré�éxistant
pas a�  la parolé, mé9mé s’ils sont surdé�términé�s par la langué (par lé systé�mé synchroné dés
signifiants, lés signifiants dé l'Autré, lé codé).

Dans un langagé dé puré communication, constitué�  par un rapport bi-jéctionnél éntré lé
signé ét cé qu’il dé�signé, on né péut donc plus rién diré. Il n'y a én éffét plus dé cré�ation dé
signés, céux-ci é� tant dé� ja�  pré� -éxistants a�  léur usagé, c'ést-a� -diré au discours.

On voit la diffé�réncé ici éntré un sujét qui s’alié�nant aux signifiants dé l'Autré, doit lés
subvértir  pour  parlér,  s'én  dé�brouillant  dé  multiplés  manié�rés  éllés-mé9mé  signifiantés,
contournant  la  cénsuré,  usant  dé  mé�taphorés,  jouant  avéc  l'é�quivoqué  dés  mots  ét  la
polyphonié du discours, ét un sujét aux prisés avéc uné langué "morté" faité dé signés figé�s.

Il  nous  sémblé  qué  s’insé�ré  ici  la  ré� fléxion  dé  Marié-Claudé  Thomas  sur  la  capacité�
parlanté dé la langué. Si parlér c'ést cré�ér dés signés, commént parlér si cés signés sont dé� ja�
constitué�s én uné corréspondancé rigidé avéc lés objéts dé la ré�alité�  ? C'ést bién la difficulté�  dé
l'autisté, ét péut-é9 tré par cé biais qué l’on péut compréndré lé caracté�ré fondaméntal dé la
poé�sié pour Tammét. Résté a�  compréndré la naturé dé cétté poé�sié invoqué�é chéz Tammét.
Nous vérrons dans un chapitré prochain plus pré�cisé�mént cé qu’il dit sur lés façons qu’il a dé
fairé parlér lés mots143.

Signe, déchiffrage et traduction

Lé procéssus dé dé�chiffragé qu’ést l'inconsciént (l'inconsciént commé dé�chiffragé ét non
commé chiffragé, par lé procéssus primairé144), ést uné opé�ration dé traduction, procé�dant d'
un dé�placémént dé signifiant(s) a�  signifiant(s), ét non dé signifiant a�  signifié� . Fréud é�voqué
Champollion ét  parlé  d'opé�rations  dé  transcriptions,  dé  traduction.  Considé�ré�  sous  l’anglé
saussurién (ét sa lécturé par Manigliér), nous pourrions diré qu'il ést cré�ation dé signés.

142 Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
143 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
144 N. Braunstéin(2012). La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne). Erés.
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A cét éndroit nous pourrions énvisagér lés procé�dé�s dé Tammét (l'é�crituré commé uné
traduction,  l'usagé dés langués é� trangé�rés),  commé uné supplé�ancé  du procéssus primairé
pour articulér lés Uns dé jouissancé aux signifiants dé l'Autré.

Mais a�  la diffé�réncé pré�s qu'il n'ést pas su9 r qué pour Tammét il s'agissé d'un dé�chiffragé.
Lés Uns dé jouissancé (lés nombrés) ét lés signifiants dé l'Autré n'é� tant pas fait du mé9mé bois,
pas pris dans la mé9mé maté�rialité� , céllé dé la vocalisation.

Dans la né�vrosé, il  y a cré�ation dé signés dans lé séns ou�  la valéur du signifiant va sé
dé�placér. C'ést donc un signifiant qui va sé dé�placér (par éxémplé sous l’éffét dés intérvéntions
du psychanalysté),  s'éxtirpér  d'uné placé  é�véntuéllémént  figé�é  ét  souffranté;  par  la  mé9mé
donnér du "jéu" a�  la chaï9né signifianté, dans lés déux séns du térmé.

Dans l'autismé, ou du moins pour Tammét, lés signés sé capitalisént. Dans sés nouvéaux
livrés,  il  a  "plus  dé  mots" qué  dans  lés  pré�cé�dénts.  Lés  signés  sont  vé�ritablémént  cré�é�s
(né�ologismés) ou émprunté�s a�  d'autrés langués ét incorporé�s (lé sujét lés “singularisé”, s’én
fait dés signés intimés). Dans lé mé9mé mouvémént, én s'é�crivant, Tammét sé transformé.

Discussion sur la nature du signe de Tammet

Caractère double du signe : termes de la jouissance

En prisé avéc sa jouissancé, lé nombré dé Tammét ést bién un signé "éntité� -doublé", én
tant qu’il  ést uné « pénsé�é-nombré »,  "imagés méntalés" répé�rant Tammét én lui  mé9mé ét
dans  lé  mondé,  a�  l’instar  dé  la  « pénsé�é-son »  qué  concéptualisé  Saussuré.  Lé  nombré  dé
Tammét chiffré sa jouissancé.  Dans  un prochain chapitré145,  nous  vérrons  commént pénsér
d'é�véntuéllés opé�rations dé transcription a�  partir dé cé chiffragé original, qui pourraiént nous
aidér a�  pénsér lé lién qué Tammét construit éntré sés nombrés ét lés mots dé l'Autré.

Céci é� tant dit, lé signé dé Tammét sé distingué fondaméntalémént du signé saussurién par
lé fait qu'il né sé constitué pas dans la matié�ré sonoré, a�  partir d'un babil, ét ainsi n'ést pas ré-
dé� términé�  par lés mots dé l'Autré.

Positivité des termes

Chaqué nombré constitué dans sa formé imagé�é un tout indivisiblé, pérsonnifié� ,  présqué
vivant pour Tammét qui lés associé é�galémént a�  uné pérsonnalité� , a�  uné é�motion. Il n'y a pas
térmé plus positif qué lé signé dé Tammét.

Structure

Cés térmés positifs qué sont lés nombrés dé Tammét sont né�anmoins articulé�s sélon uné
syntaxé  qui  ést  l'arithmé�tiqué.  C'ést  la  loi  qui  lés  ordonné.  C’ést  uné  structuré  fixé,

145 Voir lé chapitré “Entré l’imagé ét lé signifiant”
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contrairémént  a�  la  dynamiqué  du  signé  linguistiqué  saussurién  qui,  valéur  doublémént
dé� términé�é dans sa composanté sonoré ét sa composanté sé�mantiqué, fait é�galémént par sa
dé� términation localé mouvoir l’énsémblé dés ré�séaux dans laquéllé éllé sé trouvé (lé signé,
surdé�términé� , fait é�galémént bougér lés lignés dés structurés synchronés dans lésquéllés il ést
pris). C’ést l’éntrécroisémént dés ré�séaux qui dé�términé lé signé én tant qu’il ést position dans
uné structuré ; ét qui dé�términé aussi la structuré dé cés diffé�rénts ré�séaux.

On pourrait diré ainsi qué lé nombré dé Tammét ést dé� términé� , dans lé séns ou�  il s’inscrit
dans un ordré (célui dés nombrés éntiérs), mais qu’il n’ést pas surdé� términé� , én cé qu’il n’ést
pas dé� términé�  uné sécondé fois dans uné structuré diffé�réntiéllé hors-séns (céllé du sonoré,
du signifiant). Céci éxpliqué sa fixité�  ét lé fait qué son  caracté�ré positif n’ést pas consé�cutif
d’uné dé�términation né�gativé (au croisémént dé plusiéurs systé�més mouvants).

La surdé� términation n’ést possiblé qué par lé fait  qué la matié�ré sonoré s’organisé én
phoné�més qui récomposént énsuité lés signés (lés mots), céux-ci é� tant lié�s éntré éux par cétté
dé�coupé initialé qui lés diffé�réncié ou lés rapproché (jéux dé mots, homophonié, assonancés,
étc.). Lé  langagé  humain  ést  caracté�risé�  par  cétté  doublé  articulation  (phoné�més  ét
moné�més)146 qu’on né rétrouvé pas ailléurs (pas dé doublé articulation par éxémplé dans lés
langagés animaux).

Lés nombrés dé Tammét pourraiént ainsi é9 tré pénsé�s commé uné structuré forméllé a�  la
façon  dont  Hjélmslév  conçoit  lés  langagés  constitué�s  par  uné  bijéction  éntré  déux  plans
isomorphiqués; c'ést-a� -diré uné algé�bré. Nous éxplorérons cétté hypothé�sé dans lé dérniér
chapitré147 dé la thé�sé.

Nature du signifiant

Le son du mot chez Saussure ést dé�coupé�  én unité�s distinctivés (phoné�més), qui n’ont pas
dé lién avéc la signification (immotivé�),  ét qui sont én  éux-mé9més  hors séns. Cés é� lé�ménts
n’ont dé signification qué lorsqu’ils  s’articulént ét composént dés mots ét  dés phrasés.  Lé
support maté�riél du signifiant n'ést pas signifiant én soi.

Tandis que l’image du nombre chéz Tammét, multisénsoriéllé, ést portéusé én éllé-mé9mé
dé significations.  Ellé  sémblé éntréténir un rapport iconiqué avéc cé qu'éllé répré�sénté :  lé
nombré qui  signifié  hivér ést  sombré ét  tourbillonné commé la néigé.  Il  n'éxisté  pas  chéz
Tammét déux ordrés distincts, signifiant/signifié� , dont l'un sé dé�coupé én unité�s discré� tés ét
résté hors-séns..

Création d'une signification

146 Martinet, A. (1978). Éléments de linguistique générale (Langages). Armand Colin.
147 Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
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Chéz Saussuré ét Lacan, la cré�ation du signé sé ré�alisé dans la parolé. Lé signé ést produit,
cré�é�  par la  parolé;  puisqué c'ést  én parlant  qué la  signification adviént.  Chéz Lacan,  cétté
cré�ation ést mé� taphoriqué, ré�sultant du réfoulémént d’un signifiant « chu dans lé déssous ».
Chéz  Tammét  il  s’agit  non  d’uné  soustraction  ayant  pour  éffét  un  ré�amé�nagémént  dés
signifiants ét un nouvél éffét dé séns, mais d’un procéssus additionnél.

Sés ré�séaux dé signés sont én éffét constitué�s (du moins cé séra notré hypothé�sé), dé
façon « additivé » : il a dé plus én plus dé mots, dit-il, au fur ét a�  mésuré dé l’é�crituré dé sés
ouvragés. En apprénant dés langués é� trangé�rés, ét én éfféctuant cé travail dé traduction qui
s’originé dé sa langué dé nombrés a�  l’anglais, il ré�alisé dés « ponts », dés liéns mé�tonymiqués
éntré lés mots, construit dés ré�séaux multiplés dans lésquéls lés mots viénnént sé préndré.
Lés né�ologismés sont lé ré�sultat d’uné misé én rélation iné�dité éntré déux mots, dont lés séns
s’ajoutént pour én formér un troisié�mé. Nous éxplorérons cétté quéstion dans  un prochain
chapitré148.

La singularité du signe

Lé quéstion dé la cré�ation du signé nous pérmét d'énvisagér diffé�réntés façons pour un
sujét d'habitér la langué, autrémént dit dé singularisér son signé : a�  partir dés é�quivoqués dé
sa lalangué dans la né�vrosé, ét par la cré�ation d'un signé dans l'autismé.

Cré�ér  dés  signés  péut  é9 tré  considé�ré�  dans  la  né�vrosé  commé lé  fait  mé9mé  dé  parlér,
puisqu'il s'agit dé nouvéllés dé�coupés, dé nouvéaux signifiants qui font é�mérgér un séns, par
éxémplé par la scansion dé l'analysté qui fait énténdré diffé�rémmént lé diré dé l'analysé� . C'ést
ici  lé  pléin  éxércicé  dé  la  "capacité�  parlanté  dé  la  langué"  qu'é�voqué  MC Thomas149.  C'ést
é�galémént ainsi qué sé joué ét sé ré�sout la ténsion éntré langué intimé, singulié�ré ét langué
communé, qui pérmét au sujét dé sé diré a�  travérs lés mots dé l'Autré. Ainsi nous pourrons
énvisagér l'activité�  dé cré�ation dé signés dé Tammét avéc un régard un péu dé�calé� ,  cértés
commé la marqué d'uné radicalé libérté�  a�  l'éndroit dé la langué qui quéstionné l'alié�nation du
sujét aux signifiants dé l'Autré, mais aussi commé la maniféstation d'un sujét aux prisés avéc
sa langué, dans uné ténsion éntré singuliér ét univérsél.

Dans l'autismé, il n'y a pas la doublé articulation, ét la surdé� términation du signé. Ainsi
l’éxpréssion dé soi dont parlé Tammét, doit sé ré�alisér autrémént. Dans la coupuré éxistant
éntré uné jouissancé chiffré�é dans uné langué radicalémént intimé (langué privé�é, langué dé
nombrés), ét lés mots dé l'Autré, Tammét invénté dés procé�dé�s qui font lién éntré lés signés,
pérméttént  signification  ét  transfért  dé  la  jouissancé  par  liaison  mé�tonymiqué150,  ét  qui
pérméttént dé traduiré sa jouissancé én mots tout én pré�sérvant l'inté�grité�  dé son é9 tré.

148 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
149 M.-C. Thomas (2011) L’autisme et les langues (Études Psychanalytiques). L’Harmattan, 2011.
150 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
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Chapitré 2 - Lé mot ét la chosé

Introduction

Lé mot ét lé nombré dé Tammét, dé part léur caracté�ré présqué pérsonnifié�  ét léur
concré�tudé synésthé�siqué, sémblént disposér d'uné consistancé plus proché dé la chosé qué
du térmé linguistiqué én lui-mé9mé. Lé mot dé Tammét ést-il vraimént un mot, ou bién pluto9 t
uné chosé ?

Dans cé chapitré nous allons nous aidér dés concépts fréudiéns qui nous sémblént lés
plus  a�  mé9mé  dé  concourir  a�  cérnér  la  singularité�  du  mot  dé  Tammét  :  la  notion  dé
répré�séntation ét sa composanté doublé chéz Fréud, dé�cliné�é ét articulé�é én répré�séntation dé
chosé ét répré�séntation dé mot.

Quél lién lé mot synésthé�siqué dé Tammét éntrétiént-il avéc la répré�séntation dé chosé
fréudiénné ?

Nous  considé�rérons  donc  dans  cé  chapitré  lé  mot  synésthé�siqué  dé  Tammét  a�  la
lumié�ré du couplé notionnél fréudién dé la répré�séntation dé chosé - Sachevorstellung (SV)151 -
ét dé la répré�séntation dé mot - Wortvorstellung (WV).

Cét  “opé�ratéur  mé� tapsychologiqué”152 nous  sémblé  d’autant  plus  inté�réssant  a�
quéstionnér qu’il a travérsé�  touté l’œuvré dé Fréud, vénant s’inscriré au séin dé sés diffé�réntés
formalisations ét topiqués, a�  chaqué fois ré� intérrogé� , ré� invénté� . Il a fourni a�  Fréud un répé�ragé
ésséntiél pour dé�chiffrér lés formations dé l’inconsciént (dé� liré, ré9vés, lapsus, sympto9 més...),
ainsi qué pour formalisér la ligné dé partagé éntré psychosés ét né�vrosés, notammént par son
poténtiél éxplicatif dés particularité�s dé langagé dés schizophré�nés.

Cétté misé én pérspéctivé du mot synésthé�siqué dé Tammét avéc lé couplé SV/WV péut
sé dé�clinér én plusiéurs quéstions. Cé mot, dans sa concré�tudé, ést-il uné chosé, au séns dé la
répré�séntation  dé  chosé  fréudiénné  ?  Est-il  “traité�  commé  uné  chosé”,  au  séns  ou�  Fréud
l’émploié  dans  L’interprétation  des  rêves  lorsqu’il  caracté�risé  lés  procé�dé�s du  procéssus
psychiqué primairé ? Ou éncoré, péut-on diré qué Tammét, a�  la manié�ré du schizophré�né, a lés
mots a�  la placé dés chosés, ou bién faut-il distinguér chéz lui uné façon singulié�ré dé fairé avéc

151 La términologié pour dé�signér la répré�séntation dé chosé ést mouvanté dans l’œuvré dé Fréud. Il  utilisé
sélon lé contéxté ét lé momént lés vocablés dé  Sachvorstéllung, Dingvorstéllung ou éncoré Objéktvorstéllung.
Nous y réviéndrons plus loin.

152 Assoun,  P.  L.  (1992).  Répré�séntations  dé  mot  ét  répré�séntations  dé  chosé  chéz  Fréud  :  pour  uné
mé�tapsychologié du langagé. Histoire Épistémologie Langage, 14(2), 259-279.
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la  maté�rialité�  du  mot,  qui  caracté�risérait  un  rapport  au  langagé  qué  l’on  pourrait  alors
diffé�rénciér dé célui du sujét psychotiqué ?

Nous  suivrons  dans  cé  chapitré  l’é�volution  dé la  répré�séntation  dé  mot  ét  la
répré�séntation dé chosé dans la mé� tapsychologié fréudiénné, ou�  cés notions occupént uné
fonction  dé  pivot,  dé  la  pé�riodé  pré� -analytiqué  jusqu’aux  dé�véloppéménts  dé  la  prémié�ré
topiqué fréudiénné. Sur lé chémin, nous nous appuiérons sur cés concépts, ainsi qué sur lés
apports lacaniéns, pour nous oriéntér dans l’appré�hénsion du mot dé Tammét.

La frontière entre inconscient et préconscient

Nous férons appél é�galémént a�  la façon dont Lacan topologisé la barré qu’il instauré
éntré signifié�  ét  Signifiant (qué nous méttrons én parénté� ,  sans pour autant lés confondré,
avéc SV ét WV), ét sa possiblé travérsé�é.

Cétté topologié, qui pérmét uné dynamiqué dé passagé éntré lé signifié�  ét lé Signifiant,
ést é�clairanté sur la façon dont la frontié�ré éntré inconsciént ét pré�consciént péut é9 tré conçué.
Un inconsciént, pour Fréud constitué�  éxclusivémént dé répré�séntations dé chosés, tandis qué
lés  mots  péuplént  lé  pré�consciént,  cé  qui  quéstionné  “l’inconsciént  structuré�  commé  un
langagé” lacanién.

Éléments de sémantique allemande

Pré�cisons é�galémént quélqués térmés utilisé�s par Fréud afin dé lés consérvér commé
répé�rés dans la suité dé notré travail.

Pour parlér dé répré�séntation,  Fréud a én sa posséssion déux térmés bién distincts
dans  la  langué  allémandé  :  Vorstéllung  ét  RépraJ séntanz,  qui  distinguént  lé  support  ét  la
fonction - Vorstéllung consistant pour Fréud én un é� lé�mént, uné unité�  psychiqué (léttré, mot,
imagé, son,  étc).   – RépraJ séntanz l’action dé répré�séntér, la dé� lé�gation. La langué françaisé
amalgamé cés déux séns sous l’uniqué vocablé dé “répré�séntation”.

Il  faut  aussi  pré�cisér  quél  ést  l’objét  dé  la  répré�séntation pour Fréud,  car  lé  térmé
traduit “répré�séntation dé chosé” én français varié béaucoup sélon lés téxtés. Dans l’ouvragé
sur lés aphasiés, Fréud utilisé lé mot “objékt” , pour “Objéktvorstéllung” (OV), térmé qui séra
rémplacé�  plus  tard,  par  éxémplé  dans  la  Mé� tapsychologié  par  lé  térmé  “Saché”  -
“Sachévorstéllung”  (SV). Il  né  s’agit  plus  dé  l’objét  caracté�risé�  par  son  éxté�riorité� ,  son
objéctivité� ,  mais dé la chosé intérné, dé l’inconsciént. La répré�séntation ést inconsciénté ét
l’objét répré�sénté�  n’ést plus l’objét dé la psychologié. Il s’agit d’un rénvérsémént fréudién qui
signé, parmi d’autrés, la naissancé dé la psychanalysé.
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Un mot qui est une chose

Qu’est-ce qu’un mot ? Une question freudienne

Lé couplé notionnél SV ét WV prénd sa sourcé tré�s to9 t dans la trajéctoiré fréudiénné.
Dé�s 1891, dans sa monographié intitulé�é “Contribution a�  la concéption dés aphasiés”153, téxté
pré�  analytiqué pré�cé�dant la dé�couvérté dé l’inconsciént, sé ré�vé� lé l’inté�ré9 t dé Fréud pour lé
langagé, avéc la formalisation d’uné prémié�ré vérsion dé cé couplé notionnél, au travérs d’uné
structuré  associativé  liant  ét  opposant  a�  la  fois  uné  répré�séntation  dé  mot  ét  uné
répré�séntation d’objét.

Dans son modé� lé d’éxplication dés aphasiés, Fréud fait l’hypothé�sé qué l’analysé dés
diffé�rénts fonctionnéménts pathologiqués péut pérméttré dé méttré a�  jour la structuration dé
la fonction du langagé. Il corré� lé ainsi lés diffé�rénts typés d'aphasiés aux dysfonctionnéménts
dés liéns éxistants éntré lés diffé�rénts é� lé�ménts composant lé mot. Il é� laboré ainsi un modé� lé
d’apparéil dé langagé organisé�  autour d’uné quéstion : qu’ést-cé qu’un mot ?

Fréud conçoit lé mot commé uné composition, ét lé figuré sous la formé d'un compléxé
associatif. Rompant avéc lé localisationnismé pur (uné zoné du cérvéau corréspondant a�  uné
fonction),  il  mét davantagé l’accént sur lés liéns éxistants éntré lés diffé�rénts é� lé�ménts qui
composént  la  fonction.  Il  déméuré  né�anmoins  substantialisté,  on  ést  bién  loin  ici  dé  la
concéption structuralisté du langagé qui considé�ré la valéur d’un mot commé constitué�é par
sa position dans la structuré dé la langué. La quéstion dé la langué n’ést d’ailléurs pas posé�é
par  Fréud.  Lé  mot  ést  ici  considé�ré�  én  soi,  commé  un  composé�  d’é� lé�ménts  concréts,  dé
diffé�réntés naturés (imagé acoustiqué, imagé visuéllé, étc.).

Le mot comme complexe associatif

Fréud  concéptualisé  lé  mot  commé  un  composé� ,  un  compléxé  répré�séntationnél
constitué�  d’é� lé�ménts  acoustiqués,  visuéls  ét  kinésthé�siqués.  « La  connaissancé  dé  cétté
composition, nous dit-il, nous la dévons a�  la pathologié, qui nous montré qu’én cas dé lé�sions
organiqués dans l’apparéil  du langagé,  il  sé produit uné dé�composition corréspondanté du
discours suivant cétté composition ».

153 Sigmund, F. (1891). Contribution à la conception des aphasies (Bibliothé�qué dé Psychanalysé). PUF.
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« Au  mot  corréspond  un  procéssus  associatif  compliqué�  ou�  lés  é� lé�ménts  é�numé�ré�s
d’originé visuéllé, acoustiqué ét kinésthé�siqué éntrént én liaison lés uns avéc lés autrés ».

On rémarqué qué c’ést l’imagé sonoré qui rélié SV ét WV : « La répré�séntation dé mot
ést  rélié�é  a�  la  répré�séntation  d’objét  par  son  éxtré�mité�  sénsiblé  (au  moyén  d’imagés
sonorés) ».

La rencontre de deux ordres distincts

L’imagé  sonoré  ést  uné  intérfacé  qui  lié  déux  ordrés  distincts  ét  opposablés  :  l’un
discontinu,  dé�nombrablé,  limité� ,  l’autré  pris  dans  l’é�paisséur  du  sénsiblé,  iné�puisablé  ét
continu.

Cé qui distingué lés déux ordrés, c’ést aussi la notion dé clo9 turé, émprunté�é par Fréud a�
John Stuart Mill.

“La répré�séntation d'objét nous apparaï9t ainsi non commé uné répré�séntation closé, a�
péiné capablé dé l'é9 tré, tandis qué la répré�séntation dé mot nous apparaï9t  commé quélqué
chosé dé clos, mé9mé si éllé paraï9t capablé d'éxténsion.”

La  répré�séntation  dé  chosé  ést  ainsi  sans  céssé  suscéptiblé  d’é9 tré  é� téndué  a�  dé
nouvéllés impréssions sénsoriéllés, dans la mé9mé chaï9né associativé.

Dans la réncontré dé cés déux ordrés distincts, l’imagé sonoré a uné position privilé�gié�é
souligné�é par Fréud :
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 “La répré�séntation dé mot n'ést pas rélié�é a�  la répré�séntation d'objét par toutés sés
partiés constituantés, mais séulémént par l'imagé sonoré”.

Cétté  éxtré�mité�  sénsiblé  dé  la  répré�séntation  dé  mot  viént  fairé  jonction  avéc  la
répré�séntation  dé  chosé,  mais  aussi  limité  éntré  cés  déux  ordrés  hé� té� rogé�nés  dé�crits  par
Fréud.

Signifiant et signifié

La quéstion qué posé Fréud sur la façon dont péuvént s’appariér lés mots ét lés chosés,
ést parénté avéc céllé d’un contémporain linguisté, Férdinand dé Saussuré ét sa concéption du
signé linguistiqué.

Saussuré apporté uné autré ré�ponsé sur la façon dé pénsér cétté intérfacé éntré cés
déux massés informés, dé naturés diffé�réntés qué sont lé son ét la pénsé�é154.

Si la répré�séntation dé mot ét la répré�séntation dé chosé né sémblént pas répré�séntér
dés concépts complé� témént homogé�nés avéc lé signifiant ét lé signifié�  saussurién (ni d’ailléurs
avéc la lécturé qu’én fait Lacan), il sémblé qué l’on péut né�anmoins lés articulér.

Au séin dés déux couplés concéptuéls, il y a par éxémplé l’idé�é communé d’un mot qui
viént sé situér commé point dé réncontré éntré déux ordrés distincts. Chéz Saussuré, lés déux
“substancés”,  son  ét  pénsé�é,  sont  dé  naturé  informé  én  éllés-mé9mé,  mais  s’organisént  én
unité�s  discré� tés  a�  léur  contact  mutuél.  En  révanché,  pour  Fréud  ét  pour  Lacan,  l’uné  dés
consistancés ést composé�é d’unité�s discré� tés (l’ordré signifiant pour Lacan, la répré�séntation
dé  mot  pour  Fréud),  l’autré  ést  ouvérté,  illimité�é,  continué  (lé  signifié�  lacanién  ét  la
répré�séntation dé chosé fréudiénné).

Arré9 tons-nous un instant sur la manié�ré dont Fréud concéptualisé lé point dé jonction
éntré cés déux ordrés. L’imagé sonoré ést lé “tampon” qui viént rapprochér ét distinguér lés
déux ordrés. Cét é� lé�mént a uné position bién particulié�ré. Si un concépt doit é9 tré apparénté�  au
signifiant lacanién ét mé9mé saussurién (avéc son signifiant conçu commé “imagé acoustiqué”),
c’ést  bién  cétté  imagé  sonoré.  Nous  vérrons  dans  un  prochain  chapitré  commént  nous
pourrons  l’articulér  avéc  lé  Vorstellungsrepräsentanz fréudién,  qué  Lacan  dé�claré  é9 tré
“strictémént é�quivalént a�  la notion ét au térmé dé signifiant”155.

La diffé�réncé majéuré sé situé sélon nous dans la naturé dé cé qui ést dé�signé�  par Fréud
commé  “objékt”.  La  répré�séntation  d’objét  ést-éllé  proché  d’un  signifié�  lié�  a�  l’é�vocation
pércéptivé  dé  l’objét  dé�signé�  par  lé  mot  ?  Fréud  indiqué,  p. 127,  qu’il  « limité  son
raisonnémént  aux  substantifs ».  Lés  substantifs  sont  lés  mots  pour  lésquéls  on  imaginé  a�
prémié�ré vué lé plus aisé�mént la liaison avéc un objét dé la ré�alité� .

154 Voir lé chapitré "A l'énvérs du signifiant"
155 Lacan, J., & Millér, J. (2013). Le Séminaire, livre VI. Le désir et son interprétation 
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Or on a vu qué lé signifié�  saussurién ést un concépt,  uné idé�é,  ét sé distingué d’un
quélconqué  ré� fé� rént,  plus  ou  moins  é�vacué�  chéz  Saussuré.  Pour  Lacan,  la  chosé  ést  plus
compléxé,  la signification passé én éffét  par un circuit  convoquant un ré� fé� rént,  qui ést du
régistré du Ré�él, c’ést-a� -diré quélqué chosé d’é�voqué� , dé cérné�  par lé Symboliqué, mais qui né
péut jamais tout-a� -fait sé diré.

Enfin, la répré�séntation dé mot fréudiénné éllé-mé9mé ést un composé�  : a�  la fois imagé
sonoré, éllé ést aussi mouvémént d’é�crituré, formé é�crité ét visuéllé, étc. Ainsi, cés diffé�réntés
diménsions la placént d’émblé�é dans plusiéurs ré�séaux, tandis qué la vérsion saussuriénné
par éxémplé sé limité a�  sa formé acoustiqué.

Localisation du symbolique et genèse de la signification

Dans sa téntativé dé distinguér lés aphasiés qu’il nommé vérbalés dés aphasiés dités
asymboliqués, Fréud placé lé symboliqué a�  l’éndroit dé la liaison éntré la répré�séntation dé
mot ét la répré�séntation dé chosé.  

« La  rélation  éntré  la  répré�séntation  dé  mot  ét  la  répré�séntation  d’objét  mé  paraï9t
mé�ritér  davantagé  l’intitulé�  dé  « symboliqué »  qué  céllé  éxistant  éntré  un  objét  ét  uné
répré�séntation d’objét ».

C’ést lorsqué cétté liaison (éntré lé mot ét la répré�séntation d’objét) ést éndommagé�é
qu’il  fait  l’hypothé�sé  d’uné  aphasié  « asymboliqué ».  Au  séin  dé  cétté  caté�gorié  ainsi
caracté�risé�é, Fréud é�voqué uné aphasié qui attiré plus particulié�rémént notré atténtion, c’ést
l’é�cholalié. Mé9mé s’il sémblé qué l’é�cholalié dans l’autismé né puissé é9 tré assimilé�é sans plus
dé pré�caution a�  l’é�cholalié ré�sultant d’un troublé néurologiqué (ré�pondant sans douté a�  dés
mé�canismés tré�s diffé�rénts), il ést inté�réssant d’énténdré cé qu’én dit Fréud :

 « Lé phé�nomé�né dé l’é�cholalié, dé la ré�pé� tition dé quéstions, sémblé dé touté façon
apparténir  au  troublé  asymboliqué.  Dans  la  plupart  dés  cas,  par  éxémplé  […],  l’é�cholalié
s’avé�ré é9 tré un moyén d’obtenir la relation compliquée du mot entendu aux associations d’objet
au moyén du  renforcement des sons verbaux.  Cés maladés né comprénnént notammént pas
diréctémént lés quéstions,  mais ils lés comprénnént ét péuvént y ré�pondré apré�s  lés avoir
ré�pé� té�és. »

L’é�cholalié sérait  pour Fréud uné téntativé dé ré�cupé�rér quélqué chosé du co9 té�  d’uné
signification  dé� faillanté,  lorsqué  la  répré�séntation  dé  mot  n’appéllé  pas  ou  plus  la
répré�séntation dé chosé. Pour Fréud, la ré�pé� tition én é�cho dé la quéstion par lé patiént lui
pérmét dé miéux compréndré par renforcement dés sons vérbaux.

Dans l'autismé, il sérait inté�réssant dé  sé pénchér sur  la diffé�réncé qu’il péut y avoir
pour lé sujét dans la production dé la signification sélon s’il s’agit du sujét qui parlé ou dé
l’autré qui lui parlé.  Nous nous quéstionnérons plus spé�cifiquémént sur l’é�cholalié dans un
prochain chapitré, qué nous considé�rérons dans l’autismé cértés commé uné dé� faillancé dé la
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géné�sé dé la signification, mais plus spé�cifiquémént commé uné téntativé dé s’appropriér lés
mots dé l’autré156.

Une double couche représentative

Dans lé compléxé associatif du mot, déux é� lé�ménts sont distingué�s par Fréud, dé par
léur fonction dé répré�séntation.

“Parmi lés associations d’objét, cé sont lés visuéllés qui répré�séntént l’objét dé la mé9mé
façon qué l’imagé sonoré répré�sénté lé mot”.

Soulignons  qué  cé  sont  cés  déux  é� lé�ménts  répré�séntatifs  (imagé  sonoré  du mot  ét
imagé visuéllé dé l’objét), qui sont én lién dans lé compléxé associatif global.

On  voit  apparaï9tré  ici  l’é�mérgéncé  dé  l’idé�é  d’uné  doublé  couché  répré�séntativé,  lé
Vorstellungrepräsantanz sé profilant a�  l’horizon dé la battérié concéptuéllé fréudiénné. WV ét
SV sont a�  la fois dés imagés (sonoré ét visuéllé), ét donc én éllés-mé9més dés répré�séntations,
mais, au séin du compléxé auquél éllés appartiénnént, éllés occupént é�galémént uné fonction
dé répré�séntation, aupré�s du compléxé opposé�  (lé térmé dé “dé� lé�gation”, ou pour répréndré la
traduction lacaniénné dé repräsentanz,  “ténant-liéu”, prénd ici tout son séns.)

Le mot et la chose pour Tammet : un même ordre

La naturé  particulié�ré  du mot  synésthé�siqué dé Tammét nous intérrogé :  commént
cétté façon singulié�ré qu’il a d’associér lés mots ét lés chosés péut-éllé é9 tré misé én dialogué
avéc lé compléxé associatif fréudién ? Il  nous sémblé qué lé mot dé Tammét ést dé naturé
sénsiblémént diffé�rénté.

Premier constat

La consistancé sénsoriéllé du mot dé Tammét, qui né sé ré�sumé pas a�  uné imagé sonoré
puisqu’il ést uné formé possé�dant couléur, téxturé ét é�motion, nous poussé a�  fairé l’hypothé�sé
qué pour lui, lés déux partiés du mot distingué�és par Fréud né sont pas d'ordré diffé�rénts ;
c’ést-a� -diré  qué la  répré�séntation dé  mot  pourrait  sé  ré�vé� lér  é9 tré  dé mé9mé naturé  qué la
répré�séntation dé chosé, mé9mé si lés déux parts dé la répré�séntation n'occupént pas la mé9mé
fonction.

On pourrait formulér né�anmoins quélqués objéctions a�  cétté prémié�ré hypothé�sé. En
éffét lés mots dé Tammét, malgré�  léur composanté sénsoriéllé prononcé�é, font toujours partié
d’uné langué, ét donc d’un systé�mé clos. En outré,  on péut sé démandér cé qui diffé�réncié
finalémént lés mots dé Tammét dé la WV fréudiénné qui ést éllé-mé9mé un composé�  multiplé,
la formalisation fréudiénné ayant lé mé�rité d’associér a�  l’imagé sonoré du mot notammént sa
formé é�crité.

156 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
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Mais il nous sémblé qué la façon dont lé WV sé dé�cliné én diffé�réntés vérsions du mot
(é�crité, sonoré, lué…) n’ést pas comparablé a�  la multidiménsionnalité�  du mot dé Tammét. Lé
mot chéz Tammét ést un objét én soi; toutés sés qualité�s sénsoriéllés né sont pas distinctés
(commé dés formés diffé�réntés dé la mé9mé éntité�) mais s’unissént pour lui donnér vié. C’ést
cétté “pérsonnification” du mot dé Tammét qui lé rénd proché dé SV.

Deuxième constat

L’imagé sonoré dé la répré�séntation dé mot, éxtré�mité�  sénsiblé du mot, n’ést pas chéz
Tammét l’é� lé�mént “tampon” qui rélié  SV ét WV.  Lé mot dé Tammét,  nœud synésthé�siqué,
constitué  un point  dé  réncontré  éntré  divérsés  modalité�s  sénsoriéllés.  Il  sé  lié  a�  la  chosé
(commé aux autrés mots) par dés points dé similarité�s (ou dé dissémblancé) sénsoriéllés. On
voit  bién  commé  lé  mot  péut  é�voquér  pour  Tammét  l’objét  qu’il  répré�sénté,  par  uné
corréspondancé dé formé, ou dé couléur, étc. C’ést par cé lién éntré la formé du mot ét sa
signification, éxpliqué Tammét, qué lé mot prénd vié.157

Lé mot, dans l'impréssion synésthé�siqué qu'il provoqué chéz lui, ést ténu d'é9 tré én lién
avéc la chosé qu’il  répré�sénté.  Si  lé lién ést un lién dé dissémblancé,  lé mot ést dissonant
(mé9mé s'il conduit tout dé mé9mé a�  la production d'uné signification).

A fortiori, lés mots qu'il cré�é dans sa langué invénté�é, lé Manti, constituént dés ico9 nés
dé léur objét (au séns dé Péircé) :  ils s'ajustént parfaitémént a�  cé qu'ils répré�séntént pour
Tammét.

Hypothèse

Chéz  Tammét,  il  n’éxisté  pas  dé  distinction  éntré  dés  répré�séntations  dé  typé
Vorstéllung, ét dés répré�séntations qui par léur fonction dé RépraJ séntanz, sé  réduiraient158 a�
n’é9 tré  qué véctricés dé l’é�vocation dé la  chosé  répré�sénté�é  (commé l’imagé acoustiqué du
WV).

Lés  déux  ordrés  SV  ét  WV  sémblént  alors  confondus.  Il  n’éxisté  pas  dé  “tampon”
linguistiqué éntré lés diffé�réntés Vorstéllungs, qui sé liént diréctémént éntré éllés dé multiplés
façons.  Lés associations éntré lés Vorstéllung s'appuiént notammént sur dés similarité�s  dé
couléur,  dé formé,  étc.  commé si  cés diffé�rénts attributs sé dé�gagéaiént commé “points dé
contacts”  synésthé�siqués  lors  dé  la  réncontré  éntré  lés  Vorstéllungs  (voir  plus  loin159,  la
synésthé�sié conçué commé éffét d'imagé).

En  parallé� lé  la  fonction  RépraJ séntanz,  “ténant-liéu  dé”,  sémblé  fonctionnér  chéz
Tammét un péu diffé�rémmént, mé9mé si éllé consérvé son éfficiéncé, puisqué Tammét accé�dé
dans tous lés cas a�  cé qué dé�signé lé mot (fonction sé�miotiqué dé�notativé).

157 Voir lé travail qu'éfféctué Tammét dé misé én lién du mot a�  la jouissancé dans lé chapitré "Animér lés mots"
158 Il faudra voir dé quéllé naturé ést cétté ré�duction, ét sur quoi éllé sé porté.
159 Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
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Pour  autant,  il  faut  soulignér qué  cétté  fonction  RépraJ séntanz,  dans  lé  compléxé
répré�séntationnél  topologisé�  par  Fréud,  né  sé  distingué  dé  la  Vorstéllung  qu’a�  partir  du
momént ou�  éllé s’éfféctué a�  l’éndroit d’un autré “nucléus”, ici l’imagé visuéllé ténant-liéu pour
Fréud  dé  la  répré�séntation  d’objét  -  c’ést-a� -diré,  d’un  autré  dé� lé�gué� .  Cétté  fonction
Repräsentanz né sémblé ainsi pouvoir sé ré�alisér vé�ritablémént (c'ést-a� -diré dans sa naturé
d'intérfacé, a�  la fois limité ét jonction) qué dans un systé�mé répré�séntationnél constitué�  par
plusiéurs couchés répré�séntativés, c'ést-a� -diré sous sa formé dé VorstéllungsrépraJ séntanz.

Ainsi,  on  voit  bién  qué  pour  qu’il  soit  pértinént  dé  distinguér  lé  support  dé  la
répré�séntation “Vorstéllung” dé la fonction “Répraséntanz”, il  faut uné structuré associativé
qui laissé un éspacé non franchi éntré lé mot ét la chosé afin qué puissé éxistér cétté intérfacé
dé�coupé�é dans lé sonoré qui va constituér lé “domainé dés articulations” chéz Saussuré.

Un mot “traité comme une chose” ?

Ayant  suivi  la  sourcé  d’ou�  s’originait  lé  couplé  notionnél  WV/SW,  nous  allons  voir
mainténant commént Fréud l’utilisé notammént dans lés téxtés portant sur lés formations dé
l’inconsciént,  L’interprétation  des  rêves (1900)160 ét  Psychopathologie  de  la  vie  quotidienne
(1901)161, ainsi qué Le mot d’esprit dans sa relation à l’inconscient (1905)162.

Cétté ré� fé�réncé a�  l’articulation dés mots ét dés chosés y ést tré�s pré�sénté, qué cé soit
pour caracté�risér lés procé�dé�s du procéssus primairé, ou�  pour concéptualisér la distinction
éntré inconsciént ét pré�consciént.

Dans cés ouvragés, la quéstion dés mots transformé�s én chosés ou “traité�s commé dés
chosés” réviént a�  dé multiplés réprisés, commé un léitmotiv.

Notré quéstion séra la suivanté : si nous avons conclu pré�cé�démmént qué lé mot dé
Tammét é� tait dé mé9mé naturé  qué la répré�séntation dé chosé fréudiénné, péut-on diré, qué
pour Tammét, lés mots sont “traité�s commé dés chosés”, commé Fréud lé ré�pé�té a�  plusiéurs
réprisés  a�  propos  dés  mots  dans  lé  ré9vé  ?  Voyons tout  d'abord  cé  qué dit  Fréud  du sort
singuliér ré�sérvé�  aux mots dans lé ré9vé.

L’interprétation des rêves

Ouvragé fondatéur dé la psychanalysé,  L’interprétation des rêves dé�voilé pour Fréud la
« voié royalé qui mé�né a�  la connaissancé dé l’inconsciént dé la vié psychiqué »163. Il y dé�couvré
qu’on péut liré lé ré�cit du ré9vé, éxpréssion d’un dé�sir inconsciént, commé la transcription d’un
prémiér téxté, dissimulé�  sous lé conténu manifésté du ré9vé.

160 Fréud, S. (1900) L’interprétation des rêves. Préssés Univérsitairés dé Francé (1980)
161 Fréud,  S.  (1901).  Psychopathologié dé la vié quotidiénné. :  Traduit  dé l’allémand par Sérgé Jankélévitch.

Payot & Rivagés.
162 Fréud, S., Méssiér, D., & Lavié, J.-C. (1905). Lé mot d’ ésprit ét sa rélation a�  l’ inconsciént. Gallimard.
163 Fréud, S. (1900) L’interprétation des rêves. Préssés Univérsitairés dé Francé (1980)
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Cétté production dé l’inconsciént péut é9 tré intérpré�té�é ainsi a�  partir dés associations
qué lé ré9véur ré�alisé autour du ré�cit dé son ré9vé, dans uné analysé s’éfféctuant a�  rébours du
travail du ré9vé.

Fréud va chérchér a�  idéntifiér lés mé�canismés én jéu dans la formation du ré9vé, qu’il
associé a�  dés procé�dé�s dé traduction, dé transcription. Tous cés mé�canismés (la condénsation,
lé  dé�placémént  ét  la  figuration),  sont  assimilé�s  a�  cé  qu'il  nommé  lé  procéssus  psychiqué
primairé, qui ré�gné dans l’inconsciént.

La formation d’un ré9vé sé dé�véloppé é�galémént,  sélon Fréud, a�  partir d’é�vé�néménts
survénus la véillé ou�  lés jours pré�cé�dant lé ré9vé. Cés é� lé�ménts ont é�voqué�  inconsciémmént lé
dé�sir  inconsciént qui sous-ténd lé conténu du ré9vé,  ét c’ést  a�  cérnér cé dé�sir qué péuvént
aboutir lés associations é� laboré�és a�  partir dé l’analysé du ré9vé.

Processus primaire et secondaire

Lé  procéssus  primairé  corréspond  pour  Fréud  aux  "modés  dé  travail  dé  l’apparéil
psychiqué lorsqu’il  ést libé�ré�  dé touté inhibition"164,  avéc uné circulation libré dé l'é�nérgié
éntré lés répré�séntations dé mots ét lés répré�séntations dé chosés. Dans l'inconsciént, il n'y a
pas  dé  notion  dé  témps,  dé  contradiction.  Lé  séns  ét  la  logiqué  né  sont  pas  dé  misé.  A
contrario, lé procéssus sécondairé, qui agit dans lé pré�consciént, ést du domainé du séns, dé la
cohé�réncé, avéc un travail dé misé én lién dés répré�séntations dé mots aux répré�séntations dé
chosés  avéc  la  production  d'uné  signification.  Il  a  pour  fonction  d'inhibér  lé  procéssus
primairé.

Les procédés du processus primaire

Le  déplacement  concérné  chéz  Fréud  l'invéstissémént  psychiqué.  Lé  lién  éntré  la
répré�séntation ét l'afféct qui lui ést attaché�  n'é� tant pas figé� , l'invéstissémént sé dé�placé lé long
dés  voiés  associativés.  Dans  lé  ré9vé,  céla  sé  traduit  par  lé  fait  qu'un  é� lé�mént  du conténu
manifésté du ré9vé va vénir répré�séntér uné pénsé�é du ré9vé (én lién avéc lé dé�sir du sujét), par
un procéssus associatif réqué�rant lé dé�placémént dé l'invéstissémént a�  travérs tout uné chaï9né
dé répré�séntations.

La condensation ést la façon dont un é� lé�mént (un pérsonnagé, un liéu, un quélconqué
dé� tail du ré9vé, étc.) va vénir répré�séntér plusiéurs chaï9nés dé pénsé�és, sé faisant lé portéur
d'uné grandé inténsité�  d'invéstissémént. Cét é� lé�mént ést un point nodal, répré�sénté�  dans lé
conténu  manifésté  du ré9vé  car  pré�sént  a�  la  fois  dans  diffé�réntés  pénsé�és  du ré9vé  (ou én
dé�coulant  par  uné  suité  d'associations).  Il  ést  point  dé  convérgéncé  qui  fait  sé  réjoindré
plusiéurs pénsé�és, ét prénd parfois la formé d'uné composition hé� té� roclité, vénant synthé� tisér
l'aboutissémént dé plusiéurs chaï9nés associativés. Il péut s'agir par éxémplé d'uné pérsonné
colléctivé, "ré�unissant én uné séulé imagé dé ré9vé lés traits dé déux ou plusiéurs pérsonnés".

164 Ibidém : Chapitré : Lé procéssus primairé ét lé procéssus sécondairé. Lé réfoulémént.
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Fréud noté qué lé mé�canismé dé la condénsation ést particulié�rémént flagrant lorsqu'éllé a
pour ré�sultat la cré�ation dé mots, lés faméux mots du ré9vé.

Les mots dans le rêve

Lés  réstés  diurnés  ont  uné  position  particulié�ré  dans  l’analysé  du  ré9vé.  C’ést  par
éxémplé lé cas dés mots du ré9vé, qui sont souvént dés mots énténdus la véillé par lé ré9véur, ét
qui déviénnént lé maté�riél a�  partir duquél s’éfféctué lé travail du ré9vé. Lés mots du ré9vé sont
é�galémént parfois dés mots é� trangés, vé�ritablés "collagés surré�alistés"165,  qui n’ont én éux-
mé9mé pas dé signification.

Fréud s’inté�réssé a�  la position particulié�ré dés mots dans lé ré9vé, én souténant qué lés
mots sont traité�s par lé travail du ré9vé “commé dés chosés”. Entré autrés éxémplés, il prénd
appui sur l’analysé du mot “Trimé�thylaminé”, qui é�mérgé d’un ré9vé propré, ré9vé princéps qu’il
dé�véloppé tél un fil rougé tout au long du livré, lé faméux ré9vé dé l’injéction faité a�  Irma166.

L'é�mérgéncé dé la “Trimé� thylaminé” dans lé ré9vé d'Irma, ést analysé�  par Fréud commé
ré�sultant d'un "moyén térmé" au croisémént dé plusiéurs filié� rés associativés (dés liéns sont
ré�alisé�s par Fréud, souvént par assonancés, avéc lés signifiants - Amylé�né, Wilhélm, Propylé�né,
Propylé�és - a�  partir désquéls Fréud dé�roulé l'analysé dé son ré9vé).

 “Cé procéssus dé condénsation ést particulié�rémént sénsiblé quand il attéint dés mots
ét dés noms. Lés mots dans lé ré9vé sont fré�quémmént traité�s commé dés chosés, ils sont sujéts
aux mé9més compositions qué lés répré�séntations d’objéts. Cés sortés dé ré9vés aboutissént a�  la
cré�ation dé mots comiqués ét é� trangés”167

Cé passagé pérmét d’é�clairér cé qu’énténd Fréud par un traitémént dés mots “commé
dés chosés”.  Lés mots dans lé ré9vé sont soumis, dé la mé9mé façon qué lés répré�séntations
d’objéts, aux procé�dé�s du dé�placémént ét dé la condénsation, c’ést-a� -diré aux opé�rations du
procéssus  primairé.  Cé  sont  dés  compositions,  analysablés,  lé  mot  é� tant  alors  considé�ré�
commé uné “chosé”, un maté�riél.

Cét  aspéct  “maté�riél”  du  mot  sé  rétrouvé  é�galémént  dans  la  façon  dont  Fréud
appré�héndé lé mot provénant dés réstés diurnés, dés mots énténdus la véillé. On voit qué dans
tous lés cas, lé mot sur léquél s’ést éxércé�  lé travail du ré9vé, n’ést pas lé térmé d’un é�noncé� ,
n’ést pas parlé�  par lé ré9véur. Sa fonction n’ést pas dé produiré uné signification. Il ést én éffét
soit un composé�  bizarré, baroqué, hors séns, soit un “résté diurné” possé�dant cértés un séns,
mais  qui,  surdé�términé� ,  vénant  s’insé�rér  au  croisémént  dé  plusiéurs  chaï9nés  signifiantés,
prénd uné fonction touté autré dans lé ré9vé.

165 Bourlot, G., & Vivés, J. M. (2012). Fréud ét la diménsion sonoré du langagé. L’Évolution Psychiatrique, 77(4), 
166 Ibidém, P102
167 Fréud, S.. L’interprétation des rêves. 1980é é�d. Préssés Univérsitairés dé Francé - PUF, 1900.
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“Il faut éncoré signalér lé cas ou� , dans lé ré9vé, apparaï9t un mot qui a un séns propré,
mais n’ést pas utilisé�  avéc cétté signification, ét condénsé plusiéurs séns autrés qué son séns
propré. Il sé comporté alors commé lés mots dé�pourvus dé séns. C’ést lé cas pour lé ré9vé dé «
Caté�gorié  »  fait  par  un  garçon  dé  10  ans  (signalé�  par  V.  Tausk168).  Lé  mot  «  caté�gorié  »
répré�sénté dans lé ré9vé lés organés séxuéls fé�minins, « catégoriéré » signifiant urinér.”169

Traités comme des choses, les mots restent-ils des mots ?

Lé mot du ré9vé ést-il éncoré un mot ?, s’intérrogé M. Arrivé� .  Pour lui, “cés dro9 lés dé
mots né sont pas dés signés au séns linguistiqué – c’ést-a� -diré saussurién – du mot”170. Il fait
l’hypothé�sé qué “cés « mots » qui ont subi lés opé�rations du procéssus primairé én sortént
dé�pourvus a�  la fois ét dé signifié�  ét dé signifiant”. Mé9mé lorsqu’il s’agit dé mots, dans lé ré9vé,
qui né sont pas dés né�ologismés, mais qui répré�séntént lé ré�sultat d’uné surdé� términation, lés
mots né sont plus dés signés, au séns saussurién du térmé, ils né produisént pas dé signifié� , én
tout cas pas au séns ou�  on l’énténd habituéllémént.

L’on péut ainsi posér qué lé mot “traité�  commé uné chosé” n’ést plus un mot, c’ést a�  diré
qu’il  né  produit  plus  dé  signification,  Considé�ré�  commé  “chosé”,  maté�riél  composé�  par  lé
procéssus primairé, il déviént commé tél analysablé (dé�composablé dans sa maté�rialité� ).

La lettre lacanienne

La notion lacaniénné dé lettre nous sémblé ici tré�s aidanté pour nous répé�rér dans la
quéstion qui nous pré�occupé, notammént la façon dont Lacan la dé�véloppé dans L’instance de
la lettre dans l’inconscient.

La léttré  c’ést  pour Lacan  “ce  support  matériel  que le  discours concret  emprunte au
langage”. Cé sont lés phoné�més, “caractères mobiles” apparénté�s a�  uné typographié, é� lé�ménts
articulé�s  du langagé,  qui  constituént  “la  structure essentiellement localisée du signifiant”.  A
notér qué cés é� lé�ménts én éux-mé9mé sont dé�nué�s dé signification.

Ainsi  pour  Lacan,  a�  partir  dé  la  léttré  “c’ést  touté  la  structuré  du  langagé  qué
l’éxpé�riéncé psychanalytiqué dé�couvré dans l’inconsciént”. Aux principaux moyéns émployé�s
par lé procéssus primairé, constituant la transposition du conténu latént au conténu manifésté
du  ré9vé,  Lacan  idéntifié  lés  procé�dé�s  langagiérs  dé  la  mé� tonymié  (dé�placémént)  ét  la
mé�taphoré (condénsation).

La  léttré,  vérsant  maté�riél  du  signifiant,  sémblé  a�  la  fois  proché  dé  l’objét
(dé�composablé, manipulablé), ét concré� té : visuéllé (parénté�  avéc l’é�crituré, la typographié)

168 Tausk, V. (1913) Zur Psychologié dér KindérséxualitaJ t, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse.
169 Fréud, S. (1900) L’interprétation des rêves. Préssés Univérsitairés dé Francé (1980)
170 Arrivé� , M. (2003). Langagé ét inconsciént chéz Fréud : répré�séntations dé mots ét répré�séntations dé chosés.

Cliniques méditerranéennes, 68(2)
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ou  sonoré  (phoné�mé).  Ellé  sémblé  s'idéntifiér  avéc  cétté  qualité�  maté�riéllé  a�  laquéllé  ést
raméné�  lé mot “traité�  commé uné chosé” dans lé ré9vé.

Nous posérons donc avéc Lacan qué lé mot, dans lé ré9vé, déviént léttré(s).

Le rêve comme rébus à décoder

Fréud appré�héndé lé conténu manifésté du ré9vé commé un téxté qu’il conviéndrait dé
transcriré,  dé  traduiré  pour  rétrouvér  lé  téxté  initial.  Séul  lé  ré9véur  péut  réconnaï9tré  lés
pénsé�és du ré9vé quand éllés lui apparaissént.

Chérchant “lés signés ét lés ré�glés” qui sous-téndént la traduction, Fréud la comparé au
travail  d’un  Champollion.  Ainsi,  “Lé  conténu  du  ré9vé  nous  ést  donné�  sous  formé  dé
hié�roglyphés, dont lés signés doivént é9 tré succéssivémént traduits (übertragen) dans la langué
dés pénsé�és du ré9vé”.

Il comparé é�galémént cétté transcription au dé�chiffragé d’un ré�bus. Dans cé cadré, lés
hié�roglyphés né doivént pas é9 tré appré�cié�s a�  titré d’imagé ou dé déssin, mais commé faisant
partié d’un codé.

Il ést donc vain dé chérchér uné signification au ré�bus én lé considé�rant commé un
énsémblé : c’ést un assémblagé a�  prémié�ré vué hé�té� roclité, incohé�rént, dé�pourvu dé séns. Il
faut  én passér  par  uné analysé,  uné dé�composition dé  sés é� lé�ménts,  ou�  chaqué imagé ou
chaqué mot séra, pour uné raison ou pour uné autré (raison qui appartiént au ré9véur, il s’agit
dé sa langué propré, dé sés associations subjéctivés), rémplacé�  par un autré : “Jé né jugérai
éxactémént lé ré�bus qué lorsqué jé rénoncérai a�  appré�ciér ainsi lé tout ét lés partiés, mais
m’éfforcérai dé rémplacér chaqué imagé par uné syllabé ou par un mot qui, pour uné raison
quélconqué, péut é9 tré répré�sénté�  par cétté imagé.”

Cé jéu dé dé�chiffragé sé situé dans un rapport dé téxté a�  téxté, ét donc dé signifiant a�
signifiant (ét non dé signifiant a�  signifié� )171. Lé ré9vé ést, commé un ré�bus, un téxté “én imagé” a�
dé�composér afin dé rétrouvér lé ou lés signifiants surdé� términant chaqué é� lé�mént.

On  péut  quéstionnér  cétté  affinité�  du  ré9vé  avéc  l’imagé,  la�  ou�  Lacan  parlé  d’un
inconsciént péuplé�  dé léttrés. Il  sémblé qué cé problé�mé soit l’énvérs d’un autré,  célui qui
opposé un inconsciént “structuré�  commé un langagé” tél qué lé conçoit Lacan, a�  un inconsciént
fréudién constitué�  dé répré�séntations dé chosés, lés mots é� tant dans la prémié�ré topiqué du
domainé du pré�consciént.

A cét apparént paradoxé, Lacan apporté la ré�ponsé suivanté : "Téllés lés figurés hors
naturé du batéau sur lé toit ou dé l’hommé a�  té9 té dé virgulé éxpréssé�mént é�voqué�és par Fréud,
lés imagés du ré9vé né sont a�  réténir qué pour léur valéur dé signifiant, c’ést-a� -diré pour cé

171 Manigliér, P. (2005). Surdé� términation ét duplicité�  dés signés : dé Saussuré a�  Fréud. Savoirs et clinique, 6(1),
149.
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qu’éllés pérméttént d’é�pélér du « provérbé » proposé�  par lé ré�bus du ré9vé. Cétté structuré du
langagé qui rénd possiblé l’opé�ration dé la lécturé ést au principé dé la signifiancé du ré9vé, dé
la Traumdéutung."172

Lés imagés du ré9vé sont ainsi dés signifiants dans léur vérsion “é�pélé�é”, c’ést-a� -diré dés
léttrés, au mé9mé titré qué lés mots transformé�s én chosés.

Le witz et la dimension sonore du mot

Dans Le mot d’esprit dans sa relation à l’inconscient, Fréud mét l’accént sur la fonction
dé la diménsion sonoré du mot dans lé mé�canismé du witz (typé dé mot d’ésprit én allémand),
cé focus é� tant ré�alisé�  au dé� trimént du séns.

 “Dans un cértain groupé dé cés mots d'ésprits (Wazé, « jéux dé mots »), la téchniqué
consistait a�  dirigér notré attitudé psychiqué vérs la sonorité�  du mot au liéu du séns du mot ét
a�  fairé accé�dér la répré�séntation (acoustiqué) dé mot mé9mé a�  la signification a�  la placé dés
répré�séntations dé chosé".173

On voit bién ici qué lorsqué l’atténtion ést porté�é sur la sonorité�  du mot, c’ést cétté
sonorité�  (lé mot sous formé dé léttré(s)) qui, passant a�  la répré�séntation dé chosé, déviént
signification.

Le mot de Tammet : ne fait pas lettre(s) dans l'inconscient

Pour  qué  lé  mot  soit  traité�  commé  objét  du  procéssus  primairé,  il  faut  qu’il  soit
considé�ré�  én  tant  qué  chosé,  c’ést-a� -diré  dans  sa  maté�rialité� .  Cés  déux  faits  sémblént
corré� latifs.  Lé  mot  déviént  alors  léttré,  analysablé,  dé�composablé,  ét  ainsi  maté�riél
manipulablé, pouvant é9 tré l’objét d’uné transcription.

Cé passagé d’un mot « signifiant », poténtiéllémént véctéur d’uné signification, a�  un mot
« signifié�  », considé�ré�  én lui-mé9mé (dans sa formé maté�riéllé) commé la signification, cétté
travérsé�é  dé  la  barré  éntré  Signifiant  ét  signifié�  n’ést  possiblé  qué  s’il  y  a  pré�alablémént
sé�paration  radicalé  éntré  cés  déux  ordrés.  Lé  mot  ést,  ou  signifiant,  ou  signifié�  (dans  sa
diménsion dé léttrés).  Il  faut  méttré dé co9 té�  lé  séns pour sé laissér surpréndré par lé  jéu
sonoré du Witz, il faut rénoncér a�  compréndré pour énténdré174.

Or pour Tammét lé mot ést,  sans discontinuer,  uné chosé. Il né péut s’abstrairé dé la
maté�rialité�  du mot, ét a�  cé titré, cétté maté�rialité�  né sémblé pouvoir constituér  l’assisé d’un
inconsciént.  L’inconsciént  supposé  un  dé�doublémént,  uné  coupuré  propré  a�  la  division
éxistanté éntré répré�séntation dé mot ét répré�séntation dé chosé. Ainsi, il sémblé dé� licat dé

172 Lacan, J. (1957) « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud » Écrits. EY ditions du Séuil.
173 Fréud, S. (1905). Le mot d’ esprit et sa relation à l’ inconscient. Gallimard, 1993.
174 Bourlot, G., & Vivés, J.-M. (2012). Fréud ét la diménsion sonoré du langagé. L’Évolution Psychiatrique,  77(4),

503-517. 
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souténir qué lé mot dé Tammét ést “traité�  commé uné chosé”, puisqu’il  est uné chosé.  Pour
qu’il y ait passage, il faut qu’il y ait frontière.  

Paradoxalémént,  Tammét  sé  passionné  pour  lés  mots  ét  lés  langués,  avéc  dés
constructions ét dés jéux d’é�crituré qui s’appuiént sur maté�rialité�  dés mots :  anagrammés,
attrait pour lés palindromés, juxtaposition dé mots dé langués diffé�réntés, réchérché dé ponts
éntré lés langués,  étc. Il  cré�é é�galémént dés mots, voir touté uné langué (lé MantïJ).  Si l’on
énténd son attrait pour l’aspéct poé� tiqué, cré�atif dé cés jéux d’é�crituré (Oulipo, étc.), il s’agit
avant tout d’inté�ré9 ts qui s’inscrivént dans lé prolongémént d’un travail subjéctif qui l’animé
dépuis sa pétité énfancé, sur léquél il s’ést fondé�  ét qui lui a pérmis d’accé�dér a�  un langagé.

Nous éxplorérons un péu plus loin175 dans notré éxposé�  lé réssort dé cés jéux ét la
formé spé�cifiqué dé sés né�ologismés. A prémié�ré vué, il sémblé qu'il s’agissé dé manipulations
dé léttrés, dans lé séns ou�  Tammét considé�ré alors lé mot commé un objét dé�composablé. Cés
jéux sur lés léttrés sé ré�alisént chéz Tammét dé manié�ré consciénté.

Est-cé alors la maniféstation d'un inconsciént  a�  ciél ouvért commé dans la psychosé ou�
lé procéssus primairé s'éxércé au grand jour, lé psychotiqué n'ayant plus qué lés mots, a�  la
placé dés chosés ? Nous férons pluto9 t l'hypothé�sé qué chéz Tammét, lés léttrés né fournissént
pas lé térréau d'un inconsciént, n'é� tant pas aux prisés avéc lé procéssus primairé.

Les mots à la place des choses ?

Psychose et analyse de langage

Dans lé chapitré L’inconscient dé sa Mé�tapsychologié176, Fréud s’appuié sur déux cas dé
schizophré�nié  afin  d’apportér  lés  dérniérs  dé�véloppéménts  dé  sa  formalisation  dé
l’inconsciént, apportant la clé�  dé vou9 té dé sa topologié jusqu'ici basé�é sur l’é� tudé du ré9vé ét
dés né�vrosés.

Pour Fréud, dans lés psychoné�vrosés (térmé é�quivalént pour lui a�  la schizophré�nié dé
Bléulér), “c’ést un é� tat primitif narcissiqué ét sans objét qui sé ré� instauré”, pour un sujét qui
abandonné tout invéstissémént du mondé éxté�riéur. La libido réviént sur lé moi. A contrario,
dans la né�vrosé, lés invéstisséménts d’objéts sont bién pré�sénts, mé9mé s’il  péut y avoir un
réport dé la libido, rétiré�é dé l’objét ré�él, sur un objét imaginairé.

Autré  point  dé  distinction  :  cé  qui  dans  lés  né�vrosés,  doit  é9 tré  réchérché�  dans
l'inconsciént par l’analysé, sémblé consciént, diréctémént accéssiblé dans la schizophré�nié. Un
point qui sémblé réstér é�nigmatiqué pour Fréud qui constaté qu’ “on né ré�ussit d’abord pas a�
é� tablir un lién compré�hénsiblé éntré lé rapport moi-objét ét lés rélations du consciént”.

175 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
176 Freud, S. (1986). Metapsychologie (Folio Essais) Gallimard Education.
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Est-cé a�  diré qué Fréud réchérché ici lé chaï9non manquant pérméttant d’éxpliquér chéz
lé schizophré�né lé lién éntré cét inconsciént a�  dé�couvért ét lé rétrait libidinal sur lé moi ?

S’il y parviént, c’ést én téntant dé dé�gagér lés spé�cificité�s dé la rélation éntré lé réfoulé�
ét lé substitut (lé “sympto9 mé” du schizophré�né), én suivant pour céla “uné voié inatténdué”,
c’ést  a�  diré  l’analysé  dé  léurs  troublés  du  langagé,  un  aspéct  du  tabléau  cliniqué  dés
schizophré�nés auquél Fréud accordé uné atténtion particulié�ré.

Un langage d’organe

Fréud  noté  ainsi  dés  “alté�rations  du  langagé”  chéz  lé  sujét  schizophré�né.  Céllés-ci
concérnént  a�  la  fois  la  manié�ré  dé  s'éxprimér  (un  langagé  «  choisi  »,  «  réchérché�  »,  un
manié�rismé), ét lé conténu du discours dé� lirant, avéc uné dé�sorganisation dé la construction
dés phrasés. Il souligné én outré qué dans cé discours dé� lirant, cé sont souvént "lés organés du
corps, sés innérvations, qui tiénnént la prémié�ré placé".

Il s'appuié sur un cas cliniqué rapporté�  par Tausk, uné jéuné fillé qui ést améné�é a�  la
cliniqué, sé plaignant dé sés yéux, qui "né sont pas commé il faut", "tourné�s dé travérs".

Cétté jéuné fillé viént dé sé disputér avéc son amouréux. Ellé éxpliqué a�  son propos.

« Ellé né péut pas du tout a�  lé compréndré, il sémblé a�  chaqué fois diffé�rént, c’ést un
hypocrité, un tourneur d’yeux177, il lui a tourné�  lés yéux, mainténant éllé a lés yéux tourné�s, cé
né sont plus sés yéux, éllé voit lé mondé avéc d’autrés yéux »

“Tournéur d’yéux”, c’ést l’éxpréssion a�  laquéllé éllé idéntifié son ami, ét qu’éllé ré�alisé
au piéd dé la léttré, ét dans son propré corps : sés yéux sont tourné�s.

Autré dé�claration dé la jéuné fillé : « Ellé ést débout a�  l’é�glisé, soudain ça lui fait uné
sécoussé, éllé doit changér dé position, commé si quélqu'un la changéait dé position, commé si
éllé é� tait changé�é dé position".

Ellé associé avéc son bién-aimé� , "ordinairé, qui l'a réndué é�galémént ordinairé, éllé qui
é� tait  dé  bonné  famillé.  Il  l'a  réndué  sémblablé  a�  lui,  én  lui  faisant  croiré  qu'il  lui  é� tait
supé�riéur".  "Il  a  donné�  lé  changé,  éllé  ést  mainténant  commé  lui  (idéntification!),  il  l'a
changé�é".

La sécoussé ét l’impréssion qué quélqu’un la changé dé placé, ést diréctémént associé�  a�
cé qui sonné commé uné éxplication dé l’hallucination.

177 L'éxpréssion originalé én allémand, dont la traduction litté�ralé ést "tournér lés yéux dé quélqu'un", trouvé én
français un é�quivalént plus justé dans l'éxpréssion "tournér la té9 té" dont lé séns ést célui d'un chavirémént
dans la sé�duction
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Fréud réprénd l’éxpréssion dé Tausk pour diré qué pour cétté patiénté, la rélation avéc
l’organé  répré�sénté  tout  lé  conténu.  Lé  discours  schizophré�niqué,  dit-il,  ést  langagé
hypocondriaqué, ou “langagé d’organé”,  ét ou�  cé qui passé au prémiér plan,  ét constitué lé
sympto9 mé, c’ést “ l’é� lé�mént qui, dans touté cétté chaï9né d’idé�és, a pour objét uné innérvation
corporéllé” : l’œil tourné� , la sécoussé dans lé corps.

Les particularités du discours

Fréud s’intérrogé sur la valéur a�  donnér au discours dé schizophré�né. Céux-ci ont la
particularité�  dé donnér dés “éxplications” sur  “léurs proprés discours incompré�hénsiblés”.
Céllés-ci  valént  uné  analysé,  dit-il,  “  car  ils  én  contiénnént  l’é�quivalént  sous  uné  formé
intélligiblé a�  tous”.

Cés  é� lé�ménts  dé  discours  fournissént  d’autré  part  “dés  rénséignéménts  sur  la
signification ét sur la géné�sé dé la formation dés phrasés chéz lés schizophré�nés”. Lé discours
schizophré�niqué,  conténant  lés  é� lé�ménts  du  dé� liré,  comprénd  é�galémént  lés  associations
pérméttant d’én dé�voilér lé séns, éxplications diréctémént compré�hénsiblés,  qué lé maladé
amé�né sans sé cénsurér.

Fréud noté dans lé mé9mé mouvémént l’inté�ré9 t dé sé pénchér sur lés particularité�s dé la
construction du discours,  dé la formation dés phrasés chéz lé psychotiqué :  il  s’agit  d’uné
vé�ritablé analysé dé langagé, comparablé a�  céllé qu’il éfféctué dans l’intérpré� tation dés ré9vés.

Il y a la�  un paradoxé, qué la formalisation lacaniénné péut é�clairér  : lé dé� liré ré�vé� lé,
sans masqué, ét dans lé mé9mé téxté178, lés é� lé�ménts pérméttant son éxplication. Si lé maladé
ést bién “consciént” au séns prémiér du térmé, puisqué cé qu’il dit n’ést pas voilé�  commé dans
lé ré9vé ou lé lapsus, il sémblé bién qué cé soit é�galémént a�  son insu, puisqué lé séns dé cé qu’il
dit lui é�chappé. Lé discours du dé� lirant né sé constitué pas sur plusiéurs nivéaux, avéc uné
possibilité�  d'énténdré cé qué l'on dit un péu diffé�rémmént. C'ést péut-é9 tré dé cétté façon qué
l'on péut appré�héndér cé discours qui contiént lui-mé9mé son éxplication, avéc impossibilité�  dé
lé traduiré :  Fréud né s’avancé pas dans cé téxté sur la possibilité�  d’intérpré�tér lé dé� liré.

Phénomènes corporels dans le délire ou dans le symptôme 
hystérique

Fréud  spé�culé  sur  lé  sympto9 mé,  qui  aurait  pu  corréspondré  a�  célui  dé  la  patiénté
schizophré�né dé Tausk, sur un vérsant hysté�riqué.

“Dans lé prémiér cas uné hysté�riqué éu9 t convulsivémént roulé�  dés yéux, dans lé sécond
éllé  éu9 t  ré�éllémént éfféctué�  lé  dé�placémént au liéu d’én avoir  séulémént l’impulsion ou la
sénsation. Dans lés déux cas aucuné idé�é consciénté né lui fu9 t vénué, ét éllé n’éu9 t pas é� té�  non
plus én é� tat d’éxprimér céllé-ci”.

178 Lacan, J.(1973). Le séminaire de Jacques Lacan : Les Psychoses. Séuil.
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La distinction réchérché�é par Fréud sé situé bién la�  du co9 té�  dé la possibilité�  pour lé
psychotiqué dé té�moignér tré�s éxplicitémént  (a�  dé� faut d’accé�dér a�  la signification) dé cé qui
lui arrivé, quand dans l’hysté�rié, Fréud lé souligné, lé sympto9 mé sé caracté�risé par sa valéur
dé�monstrativé  ét  “agié”,  ét  sé  dé�ploié  a�  l’insu  du  sujét (dans  uné  formation  signifianté,
mé� taphoriqué).

Psychose et processus primaire

L’analysé  du  langagé  du  sujét  schizophré�né  amé�né  Fréud  a�  trouvér  é�galémént  dés
analogiés avéc lé ré9vé ét la né�vrosé, ét il  idéntifié tout d’abord cétté parénté�  én rétrouvant
dans lés déux cas la pré�valéncé du procéssus psychiqué primairé.

“Lé procéssus qui, dans la schizophré�nié, inté�réssé lés mots ést idéntiqué a�  célui qui, a�
partir dés pénsé�és laténtés du ré9vé,  é� laboré lés imagés du ré9vé,  ét qué nous avons appélé�
procéssus psychiqué primairé.  Lés mots sont condénsé�s  ét transfé�rént,  par dé�placémént, a�
d’autrés,  léurs  invéstisséménts.  Lé  procéssus  péut  allér  si  loin  qu’un  séul  mot,  gra9 cé  aux
multiplés rélations qu’il ést capablé d’assumér, én arrivé a�  rémplacér ainsi touté uné chaï9né
d’idé�és”.

Commé dans la né�vrosé, un mot condénsé donc touté uné chaï9né associativé, ét a�  cé
mot tiént lé sympto9 mé.  Dans la schizophré�nié, cé mot nodal appartiént dé pré� fé� réncé a�  cé qué
Fréud appéllé donc un “langagé d’organé”, lé psychotiqué vivant lé langagé dans son corps (lés
yéux rétourné�s, lé dé�placémént)

Fréud noté donc uné diffé�réncé avéc lé sympto9 mé hysté�riqué, dans un cértain accé�s du
schizophré�né  a�  cé  qui  lui  arrivé,  puisqu’il  én  té�moigné  dans  son  discours.  Il  idéntifié  én
révanché a�  la fois dans lé ré9vé, la né�vrosé ét lé dé� liré l’action du procéssus primairé sur lés
mots, avéc la pré�dominancé dé mots lié�s au corps dans la schizophré�nié.

Mais c’ést dans lé rapport dés répré�séntations dé chosés ét dés répré�séntations dé mot
qué  Fréud  trouvé  “la  subtilé  mais  surprénanté  diffé�réncé  qu’on  péut  obsérvér  éntré  lés
formations substitutivés hysté�riqué ou obséssionnéllé ét schizophré�né”.

La  prédominance  du  verbal  et  le  désinvestissement  des  objets  chez  le
schizophrène

Fréud s’appuié sur uné obsérvation d’un dé sés patiénts,  schizophré�né,  qui pré� ténd
“avoir dés comé�dons ét dés trous profonds qué chacun rémarqué”. L’analysé montré qué cés
trous sont pour lui dés é�quivalénts dé séxés fé�minins.

Fréud noté qu’uné multitudé dé minusculés cavité�s n’a rién dé comparablé a�  un séxé
fé�minin,  ét  qu’uné  hysté�riqué  par  éxémplé  sé  sérait  appuyé�é  sur  uné  analogié,  uné
réssémblancé avéc la répré�séntation dé chosé, alors qué pour lé patiént schizophré�né, c’ést lé
vérbal qui primé.
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Pour lé patiént dé Fréud én éffét, “un trou ést un trou”. “C’ést l’idéntité�  dé l’éxpréssion
vérbalé, ét non pas la similitudé dés objéts qui a dicté�  lé choix du substitut. Quand lé mot ét la
chosé né coïJncidént pas, la formation substitutivé schizophré�né diffé�ré dé céllé dés né�vrosés
dé transfért.

Fréud  croisé  cé  constat  d’uné  pré�dominancé  du  vérbal  chéz  lé  schizophré�né
(répré�séntations  dé  mots)  avéc  l’hypothé�sé  dé  l’abandon  dés  invéstisséménts  objéctaux
(répré�séntations  dé  chosés),  ét  cé  qu’il  én  conclut l’amé�né  a�  rémaniér  sa  thé�orié  dé
l’inconsciént ét du pré�consciént én y articulant la quéstion dé la répré�séntation.

Verbalisation et conscience

Dans la schizophré�nié, lés mots séuls sont invéstis, lés objéts né lé sont plus. A partir dé
cé constat, Fréud va répénsér la diffé�réncé éntré répré�séntation consciénté ét répré�séntation
inconsciénté  du  co9 té�  d’un  dé� ficit  dé  liaison,  considé�rant  auparavant  la  distinction  commé
ré�sultant d’uné doublé inscription dés répré�séntations dans l’inconsciént ét dans lé moi.

La  répré�séntation  consciénté  naï9t dé�sormais  pour  lui  dé  la  liaison  éntré  la
répré�séntation vérbalé ét la répré�séntation objéctalé. Cétté dérnié�ré ést lié�é a�  l’objét, dé pré�s
ou dé loin, ét “consisté én un invéstissémént, sinon dés imagés mné�siqués diréctés dé l’objét,
du moins dés tracés mné�siqués plus lointainés dé�rivé�és dé lui”.

La vérbalisation, ou traduction én mots qui ré�sulté dé la liaison dés répré�séntations dé
chosés aux répré�séntations dé mots, ést lié�é au procéssus sécondairé, qui sé situé du co9 té�  du
pré�consciént. L’inconsciént ést ainsi constitué�  dés répré�séntations dé chosés séulés, “prémiérs
ét vé�ritablés invéstisséménts objéctaux”, lé pré�consciént conténant lés mots.

Lé réfoulémént, dans cétté topologié rémanié�é, consisté a�  un dé� faut dé traduction én
mots.

Délire et discours philosophique

Fréud  illustré  la  pérté  dé  la  signification  én  prénant  l’éxémplé  du  philosophé
“jargonnéux”  jouissant dés mots  sans plus  sé souciér dé la connéxion aux chosés,  avéc la
production d’un discours qui pourrait s’apparéntér alors a�  la façon dé parlér du schizophré�né.

“Lorsqué nous pénsons abstraitémént, nous courons lé risqué dé né�gligér lés rélations
dés  mots  aux  répré�séntations  dé  chosés  inconsciéntés  ét  l’on  né  péut  niér  qué  notré
philosophié révé9 t, dans son éxpréssion ét dans son conténu, uné réssémblancé qu’on n’éu9 t pas
dé�siré�  lui trouvér avéc la façon dont opé�rént lés schizophré�nés. D’autré part, on péut téntér dé
caracté�risér  lé  modé  dé  pénsé�é  dés  schizophré�nés  én  disant  qu’ils  traitént  dés  chosés
concré�tés commé si éllés é� taiént abstraités”.
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Dans lé dé� liré, il y a donc pour Fréud uné dé� -liaison dés répré�séntations dé mots d’avéc
lés répré�séntations dé chosés, ét donc uné caréncé dé la signification. Lé dé� lirant ést confronté�
a�  uné pérté dé séns.

Retour sur le rêve

Enfin,  dans  Complément métapsychologique à la théorie du rêve,179 Fréud réviént dans
un ultimé dé�véloppémént sur la diffé�réncé éntré dé� liré ét ré9vé.

Si  dans  lé  dé� liré,  l’inconscient  est  directement  saisissable,  lé  procéssus  primairé  sé
dé�roulant au nivéau dés mots prononcé�s consciémmént par lé maladé, péut-on diré qué lé
schizophré�né ést un ré9véur é�véillé�  ? Fréud s’attaché au contrairé a�  diffé�rénciér lé ré9vé ét lé
dé� liré én distinguant la façon dont lé procéssus primairé agit.

Pour céla il sé focalisé sur lé traitémént dés mots, diffé�rénciant lés mots du ré9vé ét lés
mots du dé� liré.

Les  différents  destins  des  mots  dans  le  rêve  :  restes  diurnes  ou
pensées du rêve

Dans lé  ré9vé,  lés  mots  (du conténu manifésté),  ont  la  particularité�  dé  provénir  dés
réstés diurnés. Fréud lé pré�cisait dé� ja�  dans L’interprétation des rêves : “ Mots ét parolés né sont
pas, dans lé conténu du ré9vé, dés né�oformations, mais dés formations réprénant dés parolés
du jour  pré�cé�dant  lé  ré9vé  (ou  toutés  autrés  impréssions  fraï9chés,  é�galémént  a�  propos  dé
chosés lués)”

Cés mots né sont pas diréctémént l’éxpréssion dés pénsé�és du ré9véur.  Ils sont alors
traité�s commé dés répré�séntations objéctalés ét soumis aux influéncés dé la condénsation ét
du dé�placémént. Ici lé procéssus primairé agit diréctémént sur la répré�séntation dé mot.

Lés  mots  provénant  dés  pénsé�és  du  ré9véur  sont  pour  léur  part  traité�s  commé
l’énsémblé dés “pénsé�és du ré9vé”, autrémént dit du conténu latént :

“Lés pénsé�és sont, durant cétté pé�riodé, transformé�és én imagés  - surtout én imagés
visuéllés  -, donc lés répré�séntations vérbalés sont raméné�és aux répré�séntations objéctalés
corréspondantés,  commé si  lé  souci dé figurabilité�  dominait  tout  lé  procéssus.  Uné fois  la
ré�gréssion  accomplié,  uné  sé�rié  d’invéstisséménts  résté  dans  lé  systé�mé  inconsciént,
invéstisséménts  dé  souvénirs  objéctaux  sur  lésquéls  lé  procéssus  primairé  psychiqué  agit
jusqu’a�  cé qu’il ait formé�  lé conténu manifésté du ré9vé, par condénsation ét chassé� -croisé�  dés
invéstisséménts.”

179 Fréud, S., (1915) Complé�mént mé�tapsychologiqué a�  la thé�orié du ré9vé, dans Métapsychologie. Gallimard.
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Fréud distingué ici déux statuts du mot dans lé ré9vé : il y a la répré�séntation vérbalé
“éxpréssion dé pénsé�és”, c'ést-a� -diré, on én fait l’hypothé�sé, lés mots qui constituént un cértain
discours qui sérait la pénsé�é du sujét, ou sa parolé propré. Cés mots-la�  sont soumis a�  uné
ré�gréssion visant la figurabilité� , avant d’é9 tré soumis au procéssus primairé. Il y a énsuité lés
mots dés “réstés diurnés”, “ré�sidus” dé pércéption, parolés énténdués ou mé9mé lués. Ils sont
d’ors ét dé� ja�  considé�ré�s commé dés chosés (voir L’Interprétation des rêves), ét ainsi font l’objét
én tant qué téls dés opé�rations du procéssus primairé.

Il  sémblé qué Fréud fassé coïJncidér ici  lé traitémént du procéssus primairé (qui né
concérné qué lés chosés),  aux répré�séntations dé chosés.  Il  faut  donc qué lés mots soiént
chosés avant d’é9 tré travaillé�s par lé procéssus primairé, c’ést-a� -diré : soit én tant qué réstés
diurnés, ils réstént a�  l’é� tat dé mots ét considé�ré�s commé chosés, soit, én tant qué ré�sidus dés
pénsé�és pré�consciéntés (lés mots dé la pénsé�é du ré9véur), raméné�s a�  dés répré�séntations dé
chosés  (c’ést-a� -diré,  figuré�és,  raméné�s  a�  dés  imagés,  étc.),  avant  dé  subir  dé�placémént  ét
condénsation.

Cé qui pérmét dans la suité dé l’arguméntation dé distinguér lé ré9vé du dé� liré, dé� liré ou�
cé sont lés mots du sujét qui sont soumis diréctémént au procéssus primairé, dans la bouché
du dé� lirant.

Les mots dans le délire

Dans  la  schizophré�nié,  pour  Fréud,  “lés  mots  éux-mé9més  par  lésquéls  s’éxprimé  la
pénsé�é pré�consciénté déviénnént objéts d’é� laboration pour lé procéssus primairé, tandis qué,
dans lé ré9vé, cé né sont pas lés mots, mais bién lés répré�séntations objéctalés auxquéllés lés
mots sont raméné�s qui subissént cétté é� laboration.”

Lés mots prononcé�s par lé schizophré�né dans cé discours insénsé�  qu’ést lé dé� liré, qui
sont donc lés mots du pré�consciént, sont soumis diréctémént au procéssus primairé.

Alors  qué  dans  lé  ré9vé,  lé  procéssus  primairé  n’agit  qué  sur  lés  répré�séntations
objéctalés auxquéllés lés mots sont raméné�s : qué lé mot soit raméné�  a�  sés léttrés, “considé�ré�
commé uné chosé”, ou bién “résté diurné”, maté�riél pércéptif, ou bién éncoré pénsé�é du ré9vé
qui va é9 tré figuré�é, transformé�é én uné imagé qui lui corréspondé, avant d’é9 tré soumis a�  la
condénsation ét au dé�placémént.

Les mots à la place des choses

Fréud  avait  jusqu’ici  idéntifié�  lé  procéssus  primairé  commé  lié�  intrinsé�quémént  a�
l’inconsciént, ét il n’agissait qué dans sa topiqué, c’ést a�  diré a�  partir dés répré�séntations dé
chosés,  qu’éllés  soiént  imagés  ou  mots  ré�duits  a�  l’é� tat  dé  chosés :  sur  lés  « léttrés »  dé
l’inconsciént.
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A l’issué dé sa « Mé�tapsychologié », Fréud distingué la schizophré�nié du ré9vé par uné
coupuré, uné dé� liaison radicalé éntré répré�séntation dé chosés ét répré�séntations dé mots.

« Lé ré9vé connaï9t uné ré�gréssion topiqué cé qui n’ést pas lé cas pour la schizophré�nié ;
dans  lé  ré9vé,  la  circulation  ést  libré  éntré  lés  invéstisséménts  dé  mots  (Pcs)  ét  lés
invéstisséménts dé chosés (Ics) ; il ést caracté�ristiqué dé la schizophré�nié qué cétté circulation
soit coupé�é. »

Lé schizophré�né ayant rétiré�  sa libido dés objéts, il  lui résté  lés mots a�  la placé dés
chosés , son dé� liré sé caracté�risant par un surinvéstissémént dés mots. Lé dé� liré, « téntativé dé
gué�rison » constitué�  par un travail du procéssus primairé sur lés mots éux-mé9més, téndrait
ainsi pour Fréud a�  rétrouvér l’invéstissémént dés objéts par l’intérmé�diairé dés mots.

Conclusion

Retour sur le mot de Tammet

A l'issué dé cé chapitré, nous pouvons concluré qué lé mot dé Tammét est uné chosé. La
répré�séntation  dé  mot,  pour  Tammét,  sémblé  én  éffét  é9 tré  dé  mé9mé  naturé  qué  la
répré�séntation  dé  chosé.  Il  n'y  a  pas  cé  tampon  constitué�  ordinairémént  par  l'imagé
acoustiqué,  qu'on péut  aisé�mént  idéntifiér  au  VorstéllungsrépraJ séntanz,  ét  dans léquél  on
réconnaï9t  lé  signifiant  lacanién  dans  sa  maté�rialité�  ét  sa  diménsion  "hors  séns"  (la
signification ré�sultant dé la liaison éntré la WV, répré�sénté�é par son imagé acoustiqué, ét la
SV).

A l'éndroit dé l'imagé acoustiqué, cétté intérfacé qui fait a�  la fois jonction ét coupuré
éntré WV ét SV, on péut localisér la barré lacaniénné éntré signifiant ét signifié� .

Il né s’agit pas né�anmoins dé concluré qué pour lui lé mot ést traité comme une chose,
au  séns  d'é9 tré  ré�duit  a�  sés  léttrés  ou  figuré�  par  lé  travail  dé  l'inconsciént.  Lé  travail  du
procéssus primairé né sé produit qué pour un mot qui déviént uné chosé, a�  savoir lorsqué lé
signifiant passé la barré pour dévénir signifié� , a�  la façon dont il faut énténdré la maté�rialité�  du
mot pour compréndré lé séns du witz. C'ést un passagé qui n'ést possiblé qué s'il y a frontié�ré,
c'ést cé qui nous fait diré qué pour Tammét lé mot né fait pas léttré(s) dans l'inconsciént, ét
qu’il n'y a pas d'articulation par lé procéssus primairé.

Tammét a-t-il alors, commé lé schizophré�né pour Fréud, les mots à la place des choses ?
On né péut affirmér céla, car il n’ést pas su9 r qué lés mots dé Tammét soiént concérné�s par lé
jéu du procéssus primairé, mé9mé si cétté quéstion mé�rité d’é9 tré plus amplémént dé�véloppé�é.
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Les jeux de lettres

Si lé lapsus ét lé mot d’ésprit sont dé� finis par dés passagés, dés travérsé�és dé la barré
caracté�risant la frontié�ré éntré WV ét SW, lé ré9vé par uné ré�gréssion topiqué dés mots ét dés
pénsé�és laténtés (Pré�consciént), transformé�s par lé travail du ré9vé (Inconsciént) puis figuré�s
ét halluciné�s dans lé ré9vé (Pércéption), nous pouvons diré a�  l’issué dé cétté lécturé dé Fréud
qué pour lé schizophré�né, il y a uné coupuré, uné dé� liaison éntré WV ét SW, la signification
é�tant pérdué, ét l’inconsciént diréctémént accéssiblé, a�  ciél ouvért, lés mots du maladé faisant
éux-mé9més l’objét dé la condénsation ét du dé�placémént.

Qué péut-on diré alors du travail dé Tammét autour dés léttrés ? Nous né pouvons fairé
a�  cé stadé dé notré travail qué quélqués hypothé�sés (qué nous dé�véloppérons dans lé chapitré
suivant180).

Rappélons simplémént qué si lés jéux dé Tammét sé ré�alisént éfféctivémént a�  partir dé
la léttré, autrémént dit sur la maté�rialité�  du mot, lé sujét én ést tout a�  fait consciént. Il ést actif
dans cé travail qui né sé fait pas a�  son insu, cés jéux ayant valéur dé constructions subjéctivés,
a�  propos désquéllés il péut té�moignér, ét éxpliquér l'inté�ré9 t qu'il y trouvé avéc analysé ét récul.
Or lé procéssus primairé ést un rapport dé téxté a�  téxté, dé signifiant a�  signifiant. C'ést uné
é�crituré intimé, sans répos, hors séns, qui né péut é9 tré qu'inconsciénté (éllé é�chappé au sujét,
y compris lorsqu’éllé s’éxprimé “a�  ciél ouvért” dans lé dé� liré).

Si  dans  lé  dé� liré,  il  y  a  un  phé�nomé�né  dé  dé� liaison  autour  d'uné  signification
manquanté,  dans  lé  travail  dé  Tammét  il  sémblé  au  contrairé  qu’il  s’agissé  dé  cré�ér
« manuéllémént » dés liéns éntré lés léttrés,  éntré lés mots,  én éfféctuant toutés sortés dé
manipulations, dé misés én ordré, qui ont pour objét dé gé�né�rér dé la signification, dé fairé
« chantér lés mots ». Nous vérrons dans lé chapitré suivant commént l'é� tudé diffé�réntiéllé dés
né�ologismés  ét  dés  procé�dé�s  dé  Tammét  péuvént  nous  aidér  dans  cétté  téntativé  dé
distinction.

180 Voir lé chapitré “Animér lés mots”
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Chapitré 3 - Animér lés mots

Introduction

Enfant, Tammét sémblé avoir réncontré�  uné difficulté�  a�  donnér du séns a�  cé qu’on lui
adréssait.  Sa  langué  matérnéllé,  l’anglais,  lui  sémblait  confusé,  péu  familié�ré,  cé  qu’il
compénsait par uné traduction instantané�é dans sés nombrés synésthé�siqués gra9 cé auxquéls
lés mots pouvaiént acqué�rir uné signification. D'uné impuissancé initialé a�  fairé ré�sonnér lés
mots, il lui a fallu un long travail pour lés apprivoisér, én passant tout d’abord par léur formé
é�crité, Tammét é� tant sénsiblé aux léttrés, cés mots « déssiné�s » dont il sé fabriqué dés imagés.
D’abord pour lui objét ésthé� tiqué, cétté léttré constitué par la suité un moyén dé donnér du
séns aux mots dés autrés.

Tout lé travail subjéctif dé Tammét péut s’énténdré a�  partir dé cétté problé�matiqué :
commént fairé surgir un séns, uné signification, a�  partir dé signifiants qu’il né péut pas fairé
ré�sonnér au liéu dé l’Autré ? Dans cé chapitré nous nous proposons dé téntér dé saisir lés
modalité�s dé cétté caréncé ét d’éxplorér lés procé�dé�s qué Tammét invénté pour y supplé�ér.

Nous vérrons tout d’abord commént pénsér cétté abséncé dé ré�sonancé du signifiant,
én quéstionnant én particuliér l’é�cholalié dans l’autismé. Nous suivrons énsuité Tammét dans
cé qu’il invénté pour donnér vié aux mots, a�  partir d’uné pré�diléction pour la formé é�crité dés
é� lé�ménts langagiérs.

Il  s’agira  énfin d’é� tablir  un  diffé�réntiél  d’avéc lés  solutions  dés  sujéts  psychotiqués,
confronté�s  é�galémént  a�  uné  caréncé  du  co9 té�  dé  la  signification.  Nous  chérchérons  a�
compréndré dé quéllés façons lé séns é�mérgé, a�  partir dés diffé�réntés incidéncés du signifiant
sur lé signifié�  idéntifié�és par Lacan.

Notré hypothé�sé consistéra a�  pénsér qué Tammét ré�alisé un travail dé liaison, a�  la fois
dés  térmés  linguistiqués  a�  sa  propré  jouissancé,  mais  é�galémént  dés  mots  éntré  éux.  En
distinguant lés né�ologismés dé Tammét, construits a�  partir dé la juxtaposition dé déux signés,
ét  lés  né�ologismés  dans  la  psychosé,  nous  proposérons  dé  souténir  qué  tandis  qué  lé
psychotiqué ténté dé supplé�ér a�  la dé� liaison dé la mé�taphoré, Tammét travaillé a�  construiré
uné liaison mé�tonymiqué éntré sés signés.
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D’une  impuissance  initiale  à  faire  résonner  les
signifiants de l’Autre...

Enfant, Daniél Tammét péiné a�  é�coutér cé qu’on lui adréssé, ét né parviént souvént a�
n’én saisir qu’uné partié, mé9mé si avéc lé témps il  parviént a�  én captér suffisammént pour
compréndré lés grandés lignés.  “EY coutér lés autrés,  dit-il,  n’ést pas facilé pour moi.  Quand
quélqu’un mé parlé, j’ai souvént lé séntimént d’é9 tré én train dé chérchér uné station dé radio,
ét uné grandé partié du discours éntré ét sort dé ma té9 té commé dés parasités”.181

Il  parlé d’uné “dé�connéxion”182,  qui sé produit souvént soudainémént,  a�  son insu,  lé
coupant  dés  parolés  prononcé�és  autour  dé  lui.  Céla  sé  produit  surtout  s’il  s’agit  dé
convérsations qui l’énvironnént mais né lé concérnént pas diréctémént. Il ést ainsi insénsiblé
aux parolés prononcé�és a�  la radio, ét né régardé la té� lé�vision qué pour l’imagé.

Dé plus, énfant, lés mots d’anglais né font pas é�vidéncé. Lé séns n’ést possiblé qu’én
traduisant “tél ou tél mot én d’autrés térmés”. Tout doit é9 tré transposé�  dans un ailléurs plus
familiér,  compré�hénsiblé, y compris la syntaxé, Tammét ayant a�  “récomposér lé puzzlé dés
phrasés”. 183 

Dé cétté difficulté�  initialé a�  fairé ré�sonnér sa langué matérnéllé, Tammét a dé�véloppé�
dans l’énfancé uné passion pour lés mots é�crits, puis pour la lécturé, ét énfin pour lés langués
é�trangé�rés. Nous férons l’hypothé�sé qué cés inté�ré9 ts sont dés solutions qu’il a trouvé�és pour
donnér du séns aux mots dés autrés.

Lés mots é�crits lui font forté impréssion : « La rélation qué j’ai avéc lés langués ést uné
rélation ésthé� tiqué : cértains mots ét cértainés combinaisons dé mots m’apparaissént commé
particulié�rémént béaux ét mé stimulént. Parfois, jé vais liré ét réliré uné phrasé dans un livré
parcé qué cés mots-la�  mé font é�prouvér dés é�motions tré�s particulié�rés. Lés substantifs sont
més mots pré� fé�ré�s parcé qu’ils sont lés plus facilés a�  visualisér. »184

Lés mots é�crits font dé l’éffét a�  Tammét, ils produisént chéz lui dés imagés méntalés qui
constituént sa synésthé�sié. C’ést a�  partir dé cés formés qué prénnént lés mots, én couléurs,
téxturés ét é�motions, qu’uné signification va pouvoir sé construiré.

Cét éffét produit par lés mots é�crits contrasté avéc l'impossibilité�  pour Tammét dé fairé
ré�sonnér lés signifiants dé l'Autré, dans touté léur maté�rialité�  sonoré. Cétté dé�connéxion du
sonoré ést sans douté la maniféstation d’uné dé� fénsé primitivé énvérs cé qui dans lé signifiant

181 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés. p105
182 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. P13
183 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. P9
184 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés.
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ést chargé�  du poids dé l’é�nonciation, ét cé qui dans la voix porté lé dé�sir qui sous-ténd lé
diré185.

Dans cé chapitré, nous nous proposons d’analysér cé qui concérné la signification, sa
caréncé chéz Tammét ét  lés  procé�dé�s  qu’il  mét  én placé  pour y  supplé�ér.  Cé  qui  ést  plus
spé�cifiqué au rapport a�  la langué anglaisé, ét aux langués é� trangé�rés, séra éxploré�  dans un
prochain chapitré186.

Mais avant céla, arré9 tons-nous un témps sur cétté abséncé dé ré�sonancé.

Spécificités de la coupure entre jouissance et parole chez 
l’autiste

L'hypothé�sé principalé dé Maléval ést qué l'autisté sé proté�gé dé la voix, uné voix qui,
"én tant qu’objét pulsionnél n’ést pas la sonorité�  dé la parolé", mais "cé qui porté la pré�séncé
du sujét dans son diré. »187 C'ést la pré�séncé du sujét dé l'é�nonciation dont sé proté�gé l'autisté,
un autré dont la voix ét lé régard accusént lé dé�sir.

S'il sé proté�gé dés signés dé la pré�séncé du dé�sir dé l'Autré, il réfusé é�galémént la pérté
dé la jouissancé vocalé; il né fait pas ré�sonnér sa voix au liéu dé l'Autré commé l'alté�rité�  dé cé
qui sé dit.

L'abséncé dé pérté dé la voix impliqué qué la voix né déviént pas objét (a), un objét voix
qui éntré habituéllémént dans lés circuits pulsionnéls dé l'é�changé avéc l'Autré. La voix dé
l'autisté n'appéllé pas, ou du moins l'appél n’éngagé pas l’anticipation dé la ré�ponsé, dans un
dé�sir qui viéndrait sé nouér au dé�sir dé l'Autré (3é�mé témps dé la pulsion : apré�s  entendre,
être  entendu,  lé  troisié�mé  témps  s’actualisé  dans  un  “sé  fairé  énténdré”,  autrémént  dit
“appélér”188).

Quand l’autisté appéllé, il n’y a pas, sous-jacént a�  l’é�véntuéllé démandé, un dé�sir d’é9 tré
dé�siré� , ou uné quéstion autour dé la placé qu’occupé lé sujét dans lé dé�sir dé l’Autré (mis én
scé�né dans un fantasmé). Dans lé lién a�  l’autré, lé sujét trouvé uné solution, un subtérfugé
pour  pré�sérvér  son  é9 tré.  Donna  Williams  s’invénté  par  éxémplé  dés  pérsonnagés  :  Carol,
qu’éllé incarné pour ré�pondré au dé�sir dé sa mé�ré d’avoir uné pétité fillé “poupé�é ballériné”, ét
un autré, ét Willié, qui lui sért a�  sé dé� féndré. Cés doublés, éllé dit lés “donnér én pa9 turé” aux
autrés, sortés d’incarnations vidés qu’éllé fait montér sur la scé�né socialé ou�  éllé péut alors
jouér sans éngagér son é9 tré.189

185 Maléval, J.-C. (2009). L’autiste et sa voix. EY ditions du Séuil.
186 Voir lé chapitré “Traduction, é�crituré ét langués é� trangé�rés"
187 Ibidém
188 Porgé, E. (2012). Voix de l’écho. Psychanalysé Poché. Eré�s.
189   Williams, D. (1999). Si on me touche je n’existe plus. J’ai lu.
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Si  l’autisté  parlé,  on  voit  qu’il  s’agit  dé  né  pas  nouér  la  jouissancé  (porté�é
pré� fé� réntiéllémént par la voix), a�  l’Autré. Nous allons voir commént cétté position autistiqué
originéllé péut éxpliquér l’abséncé dé ré�sonancé du signifiant.

La résonance du signifiant

« Il faut qu’il y ait quélqué chosé dans lé signifiant qui ré�sonné », supposé Lacan a�  la fin
dé son énséignémént, apré�s  lé tournant du sé�minairé  Encore  (1972-1973), a�  partir duquél
l’accént ést mis sur lé Ré�él. Cétté ré�sonancé du signifiant190, éllé parlé nous sémblé-t-il dé cé
qui fait dé� faut a�  l’autisté, un dé� faut qui s’illustré dans l’é�cholalié.

Donna Williams parlé tré�s finémént dé l’é�cholalié dont éllé faisait préuvé é� tant pétité
fillé, ét dé�crit uné solution qu’éllé a trouvé�  pour donnér du séns au mots dés autrés qui sémblé
dé�rivér dé cétté é�cholalié originéllé, ét qu’éllé nommé “pénsé�é invérsé�é”

Écholalie et “pensée inversée” de Donna Williams

Williams  usé  d'un  subtérfugé  qui  lui  pérmét  dé  produiré  dé  la  signification.  Ellé
dé�couvré  ainsi,  dit-éllé,  uné straté�gié  :  “diré  inté�riéurémént lés  phrasés  d’autrui”.  “Ainsi  jé
pouvais donnér un séns a�  touté uné phrasé. Au fil dés anné�és, jé péaufinais cét art au point dé
pouvoir dialoguér avéc un rétard pratiquémént impércéptiblé.  J’éssayais d’imaginér cé qué
j’aurais  voulu  diré  si  j’avais  prononcé�  cés  mots  d’apré�s  més  proprés  pénsé�és.  J’éssayais
d’é� tablir dés imagés dés mots qui mé parvénaiént commé s’ils é� taiént lés miéns, uné formé dé
pénsé�é invérsé�é.»191

On  notéra  qué  lés  mots  dé  Williams  né  sont  pas  lés  mots  dés  autrés,  qu’éllé  doit
s'appropriér én s’én faisant dés imagés. Commé chéz Tammét, il y a cétté scission éntré lés
mots du sujét ét lés mots dé l’Autré. Rémarquons é�galémént qu’éllé chérché a�  savoir cé qué
l’autré a voulu diré, ét qu’il n’y a pas d’intérrogation dé typé Que voi ? Autrémént dit, pas dé
quéstion sur lé dé�sir dé l’autré, sur cé qué lés mots dé�voiléraiént, én créux, dé cé qué l’autré
pourrait lui vouloir. Quand Tammét parlé dé la confusion qui lé saisit lorsqué quélqu’un sé
comporté  dé façon contrairé  a�  cé  qu’il  dit,  Williams ténté  dé  sé  méttré  a�  la  placé  dé son
intérlocutéur ét sé quéstionné : dé quoi sés mots sont-ils lé signé ? Pour léur donnér du séns,
éllé doit lés diré, ét ainsi téntér dé lés connéctér a�  sa propré jouissancé.

Structure moebienne du signifiant

Lé sujét autisté viént té�moignér dé la naturé du signifiant, du fait mé9mé qu’il én soit
dé�pourvu. Il nous sémblé ainsi qué Donna Williams, chéz qui il n’y a pas dé liéu ou�  lé signifiant

190 Orrado, I. (2018). La résonance comme concept psychanalytique Les médiations thérapeutiques : Une mise en
résonance de la jouissance pour un traitement par l’art. [Thé�sé dé doctorat, Univérsité�  Co9 té d’Azur]

191 Williams, D. (1999b). Si on me touche je n’existe plus. J’ai lu.
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dé  l’Autré  ré�sonné,  viént  parcourir  artificiéllémént  lé  trajét  qui  va  dé  l’ouïJr  au  parlér,  un
parcours habituéllémént moébién192, dans un procé�dé�  qui s’apparénté a�  l’é�cholalié.

Ainsi, a�  la suité d’E. Porgé193, nous soutiéndrons qué l’é�cholalié ré�vé� lé uné téntativé dé
fairé ré�sonnér un signifiant  dans lé  corps  par  la  production d’un é�cho,  én l’abséncé dé la
structuré moébiénné du signifiant. La topologié du signifiant, trajét qui suit lé parcours dé la
pulsion ét qui prénd raciné dans sa naturé rélationnéllé, n’ést pas originéllémént misé én placé
dans l’autismé du fait dé son é�vitémént pré�cocé dés signés dé l’Autré (voix, régard, étc.), du
réfus  d’alié�nation  au  dé�sir  dé  l’Autré  ét  donc  du  bouclagé  du  3é�mé  témps  dé  la  pulsion
(Laznik).

"Lé stadé dé l’é�cho sérait lié�  a�  cé momént dé passagé du cri a�  l’appél ét a�  la parolé avéc
la  voix  commé  objét  résté,  un  momént  constitutif  dé  la  distinction  éxté�riéur-inté�riéur
corré� lativé dé touté idéntification ét donc corré� lativé aussi d’un rétournémént ou�  il  y a un
éxté�riéur dé l’inté�riéur.  L’é�cholalié  dé l’autisté sérait  la  fixation a�  cé  momént qui  ést  aussi
structural.

La voix déviént un résté qui fuit, insaisissablé, dont la pulsion invocanté fait lé tour. Un
résté dont on né saisit qué l’é�cho, tant sa sonorisation énténdué diffé�ré dé céllé é�misé ét tant il
sé  noué au siléncé.  L’é�cho manifésté  la  division du sujét  inhé�rénté  au lién (lé  poinçon du
fantasmé) dé célui-ci a�  la voix. "194

Williams,  avéc  son  procé�dé�  dé  "pénsé�é  invérsé�é",  viéndrait  téntér  dé  cré�ér
artificiéllémént cé rétournémént, a�  dé� faut d’é9 tré én posséssion dé cét éxté�riéur intérné, dé cé
vidé né�céssairé a�  la production d'un é�cho, ou�  lés mots dé l'Autré viéndraiént ré�sonnér. Cé liéu
dont né disposént pas lés sujéts autistés ést un liéu ou�  "cé qui ést dit" ést a�  la fois intimé ét
autré, ré�sonnant commé l'alté�rité�  dé cé qui ést dit.

Lalangue, signe de jouissance

Absence de lalangue chez Tammet

Si lés mots é�crits produisént uné impréssion chéz Tammét, uné é�motion ésthé� tiqué, un
éffét  synésthé�siqué,  il  sémblé  qué  lés  mots  parlé�s  n’aiént  pas  cé  pouvoir.  On  a  vu
pré�cé�démmént commént on pouvait compréndré cétté caréncé dé la ré�sonancé par l’abséncé
d’un liéu én Tammét ou�  lés mots dé l’Autré pouvaiént ré�sonnér commé “cé qui sé dit”, au mé9mé
titré qué sés proprés mots, ét ainsi préndré séns. Mais il sémblé qu’uné autré diménsion dé la
ré�sonancé  soit  a�  préndré  én  compté,  tout  a�  fait  corré� lativé  d’ailléurs  dé  cétté  diménsion
“moébiénné” du signifiant.

192 Lé ruban dé Moébius ést un ruban a�  uné séulé facé qué l'on obtiént par éxémplé én collant lés éxtré�mité�s
d’uné bandé dé papiér apré�s avoir éfféctué�  un rétournémént dé la bandé. Lé ruban moébién ést uné surfacé
férmé�é.

193 Porgé, E. (2012). Voix de l’écho. Psychanalysé Poché. Eré�s.
194 Porgé, E. (2012). Voix de l’écho. Psychanalysé Poché. Eré�s.
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C’ést la quéstion dé la jouissancé ét son apparéillagé au langagé. Commént la voix ét la
parolé qui viénnént habituéllémént é�mouvoir lé corps, ont-éllés pérdu léur capacité�  a�  fairé
émpréinté ? Il sémblé qué Tammét n’ait pas dé “lalangué”.195

Lalangué ést intimé ; c’ést la langué matérnéllé én tant qu’éllé ést prononcé�é par la
mé�ré au déssus du bércéau dé l’énfant, c’ést la substancé jouissanté dé la prosodié matérnéllé,
céllé qui marqué l’infans, qui l’impréssionné au séns d’uné imprimérié vivanté ét jouissanté.
C’ést dans lalangué, donné�é ét réçué, qué ré�sidé én dé�po9 t l’histoiré intimé ét singulié�ré d’uné
réncontré  avéc  lé  langagé  avant  mé9mé  qu’adviénné  un  séns.  Lalangué  caracté�risé  l’usagé
jouissant du langagé, mais s’inscrit aussi dans uné langué communé (partagé�é), dans cé qu’éllé
comporté dé maté�rialité�  propicé a�  l’é�quivoqué :

« Uné langué éntré autrés n’ést jamais qué l’énsémblé dés é�quivoqués qué son histoiré
y a laissé�  pérsistér ”196

Lalangué quéstionné donc lé nouagé éntré l’univérsél d’uné langué ét lé dé�po9 t singuliér
qu’éllé ré�alisé dans chaqué sujét.

On péut la considé�rér é�galémént commé chiffragé dé la jouissancé du vivant dans lé
langagé. Ellé va constituér lés Uns dé jouissancé, un éssaim dé Uns, non-éncoré ordonné�s ni
portéurs d'un séns hors d'uné jouis-séns. Ainsi lé bé�bé�  incorporé lés phoné�més dé sa langué
chargé�s d'afféct. Lalangué sé dé�coupé dé� ja� , én unité�s distinctivés hors séns, lé bé�bé�  é�prouvant
sa voix dans lé plaisir du babil par léquél il invéstit cés prémiérs phoné�més.

A la fois chiffré ét dé�coupé, jouissancé ét halté a�  la jouissancé, lalangué péut ainsi é9 tré
considé�ré�é commé un signé saussurién, é9 tré doublé inscrivant la jouissancé du vivant du corps
dans  la  sonorité� ,  la  maté�rialité�  du  langagé  avant  tout  avé�némént  d’uné  quélconqué
signification. Lalangué ést aussi lé tré�sor dés é�quivoqués, maté�rialité�  puré, constitué�é dé Uns
dé jouissancé qui péuvént préndré chacun tous lés séns possiblés.

Si Tammét né sémblé pas possé�dér dé lalangué, n’ayant pas chiffré�  sa jouissancé dans lé
vocal, on péut fairé lé constat qu’il accé�dé paradoxalémént dé façon consciénté a�  tout cé qui
fait lé maté�riél dé l’é�quivoqué, térréau dés formations dé l’inconsciént.

Les nombres comme langue privée

Lés  nombrés  synésthé�siqués,  langué  matérnéllé  pour  Tammét,  déméurént  jusqu’a�
aujourd’hui pour lui la langué intimé (qui ést a�  distinguér d’uné lalangué vocalé) a�  partir dé
laquéllé il sé connécté a�  lui-mé9mé. EY criré ou parlér én anglais ou dans d’autrés langués résté
pour Tammét un acté dé traduction, ét par la�  mé9mé lui pérmét un é�changé avéc l’autré dans
léquél il né risqué pas dé sé pérdré.

195 Lalangué ést un né�ologismé né�  d’un lapsus dé Lacan, prononcé�  dans l’éxércicé dé son sé�minairé (Ou piré...),
dont il fait un concépt.

196J. Lacan, J. (1973)  L’étourdit, dans Autrés é�crits, Paris, EY ditions du Séuil.
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C’ést aussi la séulé voié qu’il possé�dé pour donnér du séns aux mots dé l’autré. Tammét
né péut construiré uné signification qu’a�  partir dé signés dé sa jouissancé, autrémént dit dé
sés nombrés synésthé�siqués ét dé sés imagés. Nous férons l’hypothé�sé qué cétté traduction ést
ré�alisé�é par un procé�dé�  mé� tonymiqué qui pérmét uné signification, procé�dé�  qué nous allons
éxplorér dans la suité dé cé chapitré.

… à des procédés créateurs de sens

A  la  lécturé  dé  Daniél  Tammét,  cé  qui  frappé  a�  prémié�ré  vué  c'ést  l'aspéct
impréssionnisté dé son stylé, ou�  la couléur, la formé, la téxturé dés chosés sont au prémiér
plan. Sés téxtés régorgént d'imagés, ét on pourrait lés qualifiér dé mé�taphoriqués.

Cés imagés né sont pour autant pas dés mé�taphorés au séns lacanién du térmé. Doté�és
d’un  pouvoir  visuéllémént  é�vocatéur,  souvént  souténués  par  uné  analogié,  éllés  sont
dé�pourvués d’un signifiant réfoulé� , pré�sént én créux au céntré dé cés assémblagés dé mots. Or
c'ést cétté abséncé, sélon Lacan, qui donné l'architécturé é� tagé�é dé la mé�taphoré, dont uné
partié ést occulté�é ét dont lé séns sé dé�gagé commé a�  partir dés diffé�réntés porté�és d'uné
partition.

Cétté  abséncé  dé  mé�taphoré  chéz  Tammét  s'accompagné  d'uné  production  dé
né�ologismés. Il faut pré�cisér qué lésdits né�ologismés né sé trouvént pas insé�ré�s dans lé téxté
mé9mé dé sés livrés. Tammét én té�moigné séulémént, lorsqu'il parlé dé son rapport au langagé,
ou quand il pré�sénté lé MaJnti, langué privé�é qu'il a invénté�é lorsqu’il é� tait énfant.

Abséncé dé mé�taphoré ét production dé né�ologismés é�voquént, pour lé clinicién avérti,
la  psychosé.  Nous  souhaitons  pourtant  dé�montrér  dans  cé  chapitré  commént  cés
maniféstations ont pour Tammét uné valéur ét uné fonction qui s’inscrivént dans un rapport
au langagé a�  distinguér radicalémént dé célui qué l’on péut trouvér dans la schizophré�nié.

Les solutions de Tammet

Partant d'uné caréncé initialé a�  donnér séns aux mots,  a�  fairé ré�sonnér l’anglais,  sa
langué matérnéllé, Tammét va é� laborér dés solutions qui vont lui pérméttré dé produiré uné
signification. Céla sé construit d’abord a�  partir d’uné passion pour lés mots é�crits, puis pour
lés langués é� trangé�rés.

Tammét  dit  bién  combién  c’ést  son  fonctionnémént  synésthé�siqué  qui  pérmét  dé
donnér vié aux é� lé�ménts langagiérs.  L’éffét donné�  par lé mot é�crit  passé par la production
d’imagés méntalés, qui, s’associant a�  la chosé dé�signé�é, vont produiré lé séns.

Cétté synésthé�sié sémblé ré�pondré a�  plusiéurs ré�glés :
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• au mé9mé mot corréspond toujours la mé9mé formé, la mé9mé couléur, la mé9mé téxturé
(c'ést bién su9 r la mé9mé chosé pour lés nombrés, lés léttrés, lés jours,én bréf tous lés
é� lé�ménts linguistiqués qui font prisé a�  la synésthé�sié)

• lés substantifs sont plus facilés a�  visualisér

• la  couléur  du  mot  dé�pénd  gé�né�ralémént  dé  sa  prémié�ré  léttré,  la  prémié�ré  léttré
dé�signant  uné  couléur  qui  comméncé  par  cétté  léttré  (y  :  yéllow,  étc.).  Tammét
pré�cisant a�  cé sujét :

"Dés chérchéurs ont é�mis l'hypothé�sé qué la couléur dés mots dé�péndait dé sa léttré
initialé, cé qui én gé�né�ral ést vrai, én cé qui mé concérné". Ainsi,  "Yogurt ést jauné (yéllow én
anglais), vidéo ést violét (violét) ét gaté (porté) ést vért (gréén)."

Pour d’autrés, il n’y a pas cé lién diréct éntré la prémié�ré léttré du mot ét la prémié�ré
léttré dé la couléur, mais né�anmoins on rétrouvé cértainés ré�gularité�s, commé uné grammairé
én couléur. "Lés mots comménçant par la léttré A, par éxémplé, sont toujours rougés, ét céux
qui comméncént par un W sont toujours d'un bléu profond".

Il va sans diré qué cés "ré�glés" sont particulié�rémént pré�gnantés ét surprénantés én cé
qui concérné la formé dés nombrés : lés nombrés prémiérs sé distinguént par “uné téxturé
sans  aspé�rité� ”,  lissés  commé  dés  galéts,  contrairémént  aux  nombrés  composé�s  qui  sont
“gruméléux ét plus flous”197. C’ést cétté mé9mé formé qui pérmét a�  Tammét dé calculér a�  partir
dé cés nombrés synésthé�siqués, ét cé point résté tré�s é�nigmatiqué.

“Effet", ou signification ?

Péut-on diré qué c'ést cét « éffét » synésthé�siqué, l'é�motion, la couléur, la sénsation qué
lé mot inspiré a�  Tammét, qui produit lé séns du mot ?

Il sémblé qué cétté impréssion né soit pas la signification én éllé-mé9mé, mé9mé si l’on
péut  trouvér  uné éxcéption notablé  a�  cé  constat  :  lés  nombrés,  dont  la  formé corréspond
éxactémént au séns. Tammét pré�cisé d’ailléurs qué dans un prémiér témps, la signification dés
mots né lui importait gué�ré, séul comptait l'éffét ésthé� tiqué qu'ils lui procuraiént.

L'"éffét" du mot c'ést lé fait qu'il constitué uné imagé pour Tammét, ét donc qu'il soit én
lién a�  sa jouissancé. Nous choisirons ici lé térmé d'"éffét", pluto9 t qué célui dé ré�sonancé qui
qualifié miéux lé signifiant. La ré�sonancé supposé qué quélqué chosé soit dé� ja�  la�  dé cé qui va
éntrér én vibration, quélqué chosé dé pré�alablémént incorporé� . Cé qui ést incorporé�  c'ést un
vidé, un liéu créusé� , modélé�  par lalangué, ou�  un é�cho (spé�cifiqué a�  cértains phoné�més, céux
invéstis dans lalangué) péut sé produiré. Dans lé cas dé Tammét, si lés signifiants dé l’Autré né
ré�sonnént pas, én révanché lés mots é�crits l'impréssionnént. Cétté impréssion ést uné imagé.

197 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés. P23,.

  100



Cétté impréssion, on péut la considé�rér a�  la façon dont Saussuré parlé dés signés : éllé
n’ést  ni  lé  mot  én  lui-mé9mé,  ni  l’éffét  produit,  mais  é9 tré  doublé,  uné  émpréinté,  uné
impréssion. La léttré ést ainsi pour Tammét : "ça" parlé dé lui autant qué dé la léttré.

C’ést a�  partir dé cétté impréssion (synésthé�siqué) qué dés associations vont sé cré�ér
avéc  d’autrés  é� lé�ménts  langagiérs,  notammént  lés  nombrés.  Tammét  caté�gorisé  énfant  lés
nouvéaux mots  appris  én fonction dé  la  corréspondancé synésthé�siqué avéc sés  nombrés.
C’ést ainsi qué dés liéns sé tissént éntré lés mots, dés liéns dé similarité�  (couléur, formé, étc.).
Cétté  construction  é�voqué  lés  travaux  dé  ré�gulation  symboliqué  dés  autistés,  pré�sénts
notammént chéz lés énfants dans lés alignéménts, lés tris d’objéts, étc. ou�  la formé, la couléur
ét lés nombrés sont souvént rétrouvé�s.

Visuel versus sonore

Enfant, lés mots parlé�s né sémblaiént pas avoir lé pouvoir d'é�mouvoir Tammét. Lé mot
sous sa formé sonoré a mis longtémps a�  comméncér a�  fairé séns. Cétté dé�connéxion du vocal
dont il té�moigné sémblé avoir laissé�  dés tracés dans lés imagés méntalés dé Tammét, dans
lésquéllés la diménsion sonoré n’ést pas é�voqué�é. Dans tous lés cas, Tammét mét én avant la
couléur, la formé, la téxturé ét l’é�motion, mais péu ou pas la sonorité� .

Comment le sens émerge : des mots étrangers

Lalangue à ciel ouvert ?

Nous férons l'hypothé�sé qué Tammét, pour donnér du séns aux mots, sé soutiént dés
mé9més straté�giés qu'il  dé�véloppé dans l'appréntissagé dés langués é� trangé�rés. Pour céla, il
utilisé cértains liéns éntré lés mots, éntré lés langués.

« Chaqué langué péut é9 tré lé marché-piéd d’uné autré. Plus uné pérsonné connaï9t dé
langués, plus éllé péut én appréndré dé nouvéllés facilémént. C’ést parcé qué lés langués sont
commé lés géns : éllés appartiénnént a�  dés « famillés » dé langués prochés qui partagént dés
traits  communs.  Lés  langués  éxércént  aussi  uné  influéncé  lés  unés  sur  lés  autrés  ét
s’émpruntént mutuéllémént dés mots. Avant mé9mé dé comméncér a�  é� tudiér lé roumain, jé
pouvais parfaitémént compréndré la phrasé suivanté : Unde este un creion galben ? (Ou�  ést-cé
qu’il y a un crayon jauné?) a�  causé dé sés similitudés avéc l’éspagnol : donde esta (ou�  ést-cé?),
lé français : un crayon, ét l’allémand gelb (jauné). »1

Si  la  façon  dont  Tammét  répé�ré  lés  similarité�s,  lés  émprunts  éntré  lés  langués
é�trangé�rés,  péut paraï9tré anodiné,  cé qui l’ést moins c’ést la façon qu’il  a dé répé�rér dé la
mé9mé façon cés ponts vérbaux, habituéllémént inconsciénts, dans sa langué matérnéllé.

Cés  ré�gularité�s  structuréllés  qué  sont  lés  similarité�s  morphologiqués,  (lés  ré�glés
grammaticalés ét  plus gé�né�ralémént cé qu'on pourrait  appélér  avéc Saussuré  la  part  non-
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arbitrairé  dé  la  langué198),  sont  apparéntés  lorsqu’on  abordé  uné  langué  é� trangé�ré,  mais
voilé�és lorsqu’il  s’agit dé la langué matérnéllé : c’ést cé voilé qui pérmét lés formations dé
l’inconsciént. On pourrait mé9mé diré qué c’ést cé voilé qui sé ré�vé� lé constituér l’inconsciént
(lévé�  lorsqué lé sujét s'énténd, lorsqu’il rélé�vé l'é�quivoqué dé lalangué).

Né�anmoins on péut fairé l'hypothé�sé qué tous lés maté�riaux propicés a�  l'é�quivoqué né
sont  pas  pérçus  par  Tammét.  Notammént,  il  sémblé  qué  l'homophonié,  céntralé  dans  la
production dés lapsus, jéux dé mots, étc. indiffé�ré Tammét, voir lui dé�plaisé. Il péut diré par
éxémplé qu'il n'aimé pas "quand lés mé9més mots péuvént rénvoyér a�  déux chosés totalémént
diffé�réntés". Il né pré�cisé pas si lé mot én quéstion ést considé�ré�  dans sa formé é�crité ou oralé.

Production d’images et analogies

Nous pouvons nous appuyér é�galémént sur cé qué dit Tammét dé sa réncontré avéc la
langué lituaniénné, qu'il dé�couvré a�  19 ans a�  l'occasion d'uné anné�é én Lituanié ou�  il occupé la
fonction dé profésséur d’anglais.

Il trouvé dans lé dictionnairé dé lituanién nouvéllémént acquis un prémiér mot qui lui
parlé, lé mot « kalba », "langué" én lituanién. « Un béau mot, pénsé-t-il. Béau ét approprié�  ». «
Soudain, d’autrés mots dans d’autrés langués sé mirént a�  nagér dans ma té9 té : l’anglais « gulp »
(gorgé�é), lé finnois kéllo (cloché). Moins lés mots qué lés diffé�réntés significations, dérrié�ré
éux : gulp, uné bouffé�é d’air, « cloché », uné langué dé fér. Ainsi, jé compris intuitivémént kalba
commé uné sorté dé bouché,  dé langué. (Commé « langagé »,  dont la raciné latiné,  lingua,
dé�signé l’organé.) »

L'impréssion visuéllé cré�é�é par "kalba" ést ésthé� tiquémént du gou9 t dé Tammét, c'ést un
mot « approprié�  » c'ést-a� -diré qué pour lui la formé dé "kalba" ést ajusté�é a�  son séns. Il sémblé
é�galémént qué lé mot dé�signé bién pour Tammét cé qu’il véut diré én lituanién, « langué ».

Cé n’ést pas la fonction d’indéx, fonction "dé�notativé" qui ést én causé. Tammét sait cé
qué dé�signé kalba,  il  y  a  bién un lién éntré  lé  Signifiant ét  lé  signifié�  (a�  énténdré ici  a�  la
manié�ré saussuriénné commé lés déux facés d'un signé), én tant qué lé S é�voqué lé s. Cé qui
fait dé� faut ét qui ést a�  construiré pour Tammét, c'ést la signification. Voyons commént Tammét
la trouvé pour "Kalba".

La signification arrivé dans un sécond témps, lorsqué d’autrés imagés sont é�voqué�és, a�
travérs  dés  associations  ré�alisé�és  avéc dés  mots  d’autrés  langués.  Cé  sont  cés  imagés  qui
donnént a�  « kalba » son séns, qui ést uné imagé constitué�é dé la sommé (analogiqué) dé cés
é�vocations.

Kalba  é�voqué  d’autrés  mots  (par  associations  consonantiqués?),  qui  éux-mé9més
é�voquént dés imagés.. commé un champ léxical é� largi a�  toutés lés langués connués dé Tammét,

198 Saussuré, F. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustrée—1916).  Librorium Editions.
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composé�  d’uné  constéllation  d’imagés,  dont  la  signification  dé�coulé  dé  la  misé  én  lién
analogiqué qui aidé a�  produiré un séns.

Des symboles visuels

Tammét té�moigné, commé béaucoup d'autistés, dé la difficulté�  a�  saisir lés abstractions,
ét dé la né�céssité�  dé s'én construiré uné imagé.

« Pour moi cértains aspécts linguistiqués sont plus difficilés a�  assimilér qué d’autrés.
J’ai du mal a�  compréndré lés mots abstraits. Pour chacun d’éntré éux, j’ai uné imagé méntalé
qui m’aidé a�  lés saisir. Par éxémplé, lé mot compléxité�  mé fait pénsér a�  uné tréssé ou a�  uné
natté – dés chévéux innombrablés s’organisant én un grand tout complét.  Quand jé  lis  ou
quand  j’énténds  qué  quélqué  chosé  possé�dé  uné  multitudé  dé  partiés  qui  doivént  é9 tré
rassémblé�és pour qué lé tout donné un séns. 3»

Lés imagés invoqué�és par Tammét sont dés convéntions : la colombé ést symbolé dé
paix, lé vérré ést habituéllémént cé qui symbolisé la fragilité�  sur lés pictogrammés. Mais dans
cés déux cas, lé lién éntré l’imagé ét lé séns péut éncoré é9 tré rétrouvé�  (lé vérré ést fragilé, la
colombé ést un animal qui péut inspirér quélqué chosé dé doux, d'apaisant.) Tammét s’appuié
sur cé lién pour donnér du séns.

Cés imagés péuvént é�galémént s'additionnér. Tammét sé répré�sénté ainsi uné « paix
fragilé » commé uné colombé dé vérré : « l’imagé m’aidé a�  compréndré qué la paix péut é9 tré
dé� truité a�  tout instant. »

Néologismes

Ayant  cré�é�  sa  propré  langué,  lé  Manti,  Tammét  s'adonné  aussi  a�  la  cré�ation  dé
né�ologismés, inté�ré9 t qu'il dit é9 tré courant chéz lés autistés Aspérgér. Enfant, il a ainsi invénté�
lé mot pramble - concaté�nation dé « pram » (poussétté), ét « ramblé » (baladé), pour dé�signér
lés longués proménadés qué sés parénts avaiént coutumé d'éfféctuér avéc un énfant dans uné
poussétté (Daniél Tammét ést issu d'uné famillé nombréusé). On rémarqué qué cé né�ologismé
s'appuié sur un phoné�mé commun, "am". Apré�s la naissancé dé sés sœurs juméllés, il cré�é lé
mot  biplées pour parlér d’éllés, "partant du fait qu’uné bicyclétté a déux roués ét un tricyclé
trois, ét qué l’on dit dé trois énfants né�s én mé9mé témps qué cé sont dés triplé�s".

Il sémblé qu'il s'agit pour Tammét dé trouvér uné logiqué, l’application d’un suffixé qui
conviénné pour lés déux mots (cé qui n'ést pas lé cas pour twins ét triplets, mé9mé si l'on péut
trouvér uné logiqué provénant dé two ét three). Lé mot pramble ést construit diffé�rémmént, a�
partir d'un point d’accroché « am » commun aux déux mots. La cré�ation d’un nouvéau mot ést
ré�alisé�é én additionnant déux mots ét déux significations.

Une pensée par analogie
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Tammét souligné la propénsion dés pérsonnés Aspérgér a�  utilisér dés "né�ologismés",
s'appuyant  lés  travaux  dé  Tony  Attwood,  psychologué  clinicién  autéur  du  Syndrome
d’Asperger199,  cé  qué Attwood dé�crit  sémblé pluto9 t  constituér dés analogiés basé�és sur dés
imagés : "Il cité lé cas d’uné pétité fillé qui dé�crit sa chévillé commé « lé poignét dé mon piéd »
ét lés glaçons commé « lés os dé l’éau »".

Dans cés analogiés, il s'agit pour Tammét, par la misé én jéu dé corréspondancés, dé
cré�ér  un lién éntré  "uné éxpé�riéncé  concré�té  ét  quélqué  chosé  dé  plus  abstrait".  Il  prénd
commé éxémplé uné citation dé Shakéspéaré4, "Sa musiqué sé glissait jusqu'a�  moi par déssus
lés éaux", qui mét sélon Tammét, én rélation uné éntité�  abstraité, la musiqué, "dont il ést én
gé�né�ral difficilé d'avoir uné imagé méntalé", avéc uné action visuéllé, cé qui pérmét a�  Tammét
dé sé la répré�séntér "commé un animal én mouvémént".

La juxtaposition créative

Tammét utilisé uné façon particulié�ré dé méttré co9 té a�  co9 té dés mots afin dé cré�ér dé
nouvéllés significations. Lorsqu'il apprénd lé lituanién, il parcourt son dictionnairé dé poché a�
la  réchérché  d'un "génré  dé  juxtapositions  mérvéilléusés  qué  l’on  né  trouvé  qué  dans  lés
contés  dé  fé�és  ou  lés  poé�més  surré�alistés,  ét  dont  lés  léxicographés  sont  lés  maï9trés
involontairés »

Il trouvé par éxémplé lés mots « dagys » (pour chardon) ét « dagus » (combustible én
lituanién), s’é� tonné ét sé ré� jouit : « Déux idé�és ordinairémént distinctés sé�paré�és ici par uné
simplé voyéllé. Ils mé rappélaiént l’Exodé, donnaiént un air baltiqué a�  l’histoiré dé MoïJsé ét du
Buisson ardént ».

Cés juxtapositions cré�ativés doivént é9 tré motivé�és par un lién éxistant éntré lés mots
accolé�s.  Tammét  s’appuié  sur  un  lién  dé  contiguïJté� ,  dé  similarité�  (par  éxémplé,  lés  liéns
synésthé�siqués du co9 té�  dé la couléur, dé la formé, étc.).

Cés accoléménts dé mots pérméttént aussi d'additionnér déux significations, pour én
cré�ér uné troisié�mé, a�  la manié�ré dés mots composé�s dans cértainés langués agglutinantés
commé l'allémand. Tammét usé dé cé procé�dé�  pour cré�ér cértains mots dé Manti.

Par éxémplé, lé té� lé�phoné én maJnti sé dit « puhékéllo », litté�ralémént « parlé-sonnérié
»,  ét avion :  « ilmalav »,  litté�ralémént « air-vaisséau ».  Il  s'agit  pour Tammét dé cré�ér "dé
nouvéaux mots ét dé nouvéllés idé�és" ét pour cé fairé "d'invéntér dés mots qui é� tablissént
d’autrés liéns éntré lés chosés”.

La  cré�ation  du  Manti  fait  é�cho  a�  la  façon  dont  ést  construit  l'éspé�ranto,  langué
artificiéllé qui inté�réssé béaucoup Tammét. « Cé qui m’a surtout attiré�  dans cétté langué, nous
dit-il, c’ést qué son vocabulairé ést un mé� langé d’autrés langués, pour la plupart éuropé�énnés,

199 Attwood,  T.  (2010).  Lé  syndromé  d'Aspérgér:  Guidé  complét.  Louvain-la-Néuvé,  Bélgiqué:  Dé  Boéck
Supé�riéur. 
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ét qué sa grammairé ést stablé ét logiqué ». On péut fairé l'hypothé�sé én éffét qué chaqué mot
dé cétté langué invénté�é ést motivé� , dé�cliné�  a�  partir d'un autré mot par uné raciné communé,
composé�  dé  mots  dé� ja�  éxistants,  étc.  Lés  ré�glés  syntaxiqués  sont  rarémént  soumisés  a�
éxcéption. Lés térmés dé langués invénté�és sont toujours motivé�s, soit, commé lé Manti, par
uné corréspondancé éxacté du mot avéc l’impréssion, lé séntimént qué Tammét véut éxprimér
par cé mot, soit par dés ré�glés fixés ét dés mots s'appuyant sur dés langués dé� ja�  éxistantés. Un
mot invénté�  né viént pas dé nullé part, il ést immotivé�  pour célui qui én hé�rité ét qui n'a plus
accé�s a�  son originé.

Lés  liéns  éntré  lés  mots  dé  Manti  sont  constitué�s  parfois  par  un  pré� fixé  commun,
commé l'on péut lé voir dans l'éxémplé qu'il nous donné dés mots MaJnti « ra9 t » (fil é� léctriqué)
ét « ra9 tio » (radio).

Lés abstractions én MaJnti s’éxprimént é�galémént par combinaison dé mots ét addition
dé séns : rétard ou dé� lai sé traduit par « kéllokuJ lt », litté�ralémént « horlogé-détté ». Lé mot
dé�signant un magasin dé chaussurés ést nommé�  « koét saapat », litté�ralémént « chaussurés-
bottés ».

« Appréndré dés mots composé�s, nous dit Tammét, ést uné solution pour énrichir son
vocabulairé ét compréndré la grammairé d’uné langué. Par éxémplé, lé mot allémand pour «
vocabulairé » - Wortschatz – sé composé dé Wort (mot) ét Schatz (tré�sor)".

C'ést uné jolié formulé pour caracté�risér cé qu'on pourrait appélér lé tré�sor dés mots
dé  Tammét,  un  Autré  dé  supplé�ancé  qui  sé  distingué  du  tré�sor  dés  signifiants,  ét  qui  sé
constitué  a�  partir  d’uné thé�saurisation dé  mots  dé  divérsés  langués,  ét  s’appuyant  sur  un
procé�dé�  dé juxtaposition cré�atéur dé séns.

La recherche d'une similarité entre la forme du mot et le sens

Tammét sé ré�vé� lé  particulié�rémént sénsiblé a�  cé  qu'il  appéllé  lés é� lé�ménts rélévant
d'uné synésthé�sié laténté dé la langué, réchérchant lés tracés d'uné coïJncidéncé éntré la formé
dés mots ét léur séns. Il donné l'éxémplé dé l'éxisténcé dé mots dé�rivé�s d'onomatopé�és, ét
souligné lé fait qué lés mots qui dé�signént cé qui ést pétit finissént souvént par la voyéllé « i »,
dont la production impliqué lé réssérrémént dés lé�vrés ét dé l'énsémblé dé l'apparéil vocal
(little (pétit),  teeny  (minusculé),  petite). Lés mots qui dé�signént quélqué chosé dé grand ou
d’é�normé sollicitént a�  l'invérsé uné largé ouvérturé dé la bouché. Tammét s'inté�réssé ainsi a�
dé�montrér “l’idé�é  qué cértains sons corréspondént a�  cértainés ré�alité�s".  L'éxpé�riéncé  dé «
Takété ét Maluma », la nomination dés formés rondés ét anguléusés, s’inscrit é�galémént dans
cé quéstionnémént.

Relier les mots
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Tammét sémblé chérchér a�  liér lés mots énsémblé, ét a�  lés arrimér é�galémént a�  lui-
mé9mé, ou pluto9 t a�  sa jouissancé.

Commé si la langué é� tait pour lui fondaméntalémént é� trangé�ré, il donné du séns aux
mots dans uné sorté dé transmission mé�tonymiqué dé la signification, partant du connu vérs
l'inconnu,  sur  la  basé  dé  liéns  motivé�s  ét  logiqués  éntré  lés  mots.  Céci  a�  l'opposé�  d'uné
compré�hénsion contéxtuéllé ou�  lé signifiant fait séns par sés rélations aux autrés signifiants dé
la langué ét du téxté dans lésquéls il s'inscrit.

La signification a liéu par la production d'imagés, ét par l'usagé dé l'analogié.

Cé qué nous proposons dé nommér un "procé�dé�  dé juxtaposition cré�ativé", qu'il nous
sémblé important dé distinguér d'uné "combinatoiré"  qui pré�supposérait  uné organisation
pré�alablé  dés  signés,  sé  manifésté  dé  plusiéurs  manié�rés,  qui  nous  sémblént  constituér
diffé�réntés façons dé constituér dés points dé jonction, dés accrochés éntré lés mots ét lés
significations, lés mots ét lés impréssions qu'ils produisént sur lui.

- dans pramble, déux mots sont additionné�s a�  partir d'un point dé jonction qui ést "am"
pour cré�ér un nouvéau séns

- biplés sémblé ré�pondré a�  uné ré�glé logiqué qui donné plus d’homogé�né� ité�  avéc triplé�s
(twins ét triplets én anglais s’appuiént sur la raciné dés nombrés two ét three)

-  lés "juxtapositions mérvéilléusés" qu'il  réchérché dans lé  dictionnairé dé lituanién
sont motivé�és par la similarité�  dés mots qu’il mét co9 té a�  co9 té.

Lés mots qu'il invénté spontané�mént én Manti éxprimént quélqué chosé qui n'ést pas
éncoré nommé�  dé son intimité� ,  ét  constituént dés formés parfaitémént ajusté�és a�  un séns
pré�cis.

Enfin il sémblé qu'uné similarité�  dé formé éntré l'impréssion qué lé mot lui fait ét cé
qu'il dé�signé, ést é�galémént un lién qui pérmét d'é� tablir uné signification; lés mots doivént
é9tré  approprié�s  a�  cé  qu'ils  dé�signént.  Cés liéns  sont  idio-synchrasiqués,  bién qué Tammét
s'appuié aussi sur cé qu'il nommé la synésthé�sié laténté dé la langué (onomatopé�és, étc.), a�
laquéllé il ést particulié�rémént atténtif sans douté parcé qué cétté part non arbitrairé dé la
langué ré�sonné avéc son propré modé dé fonctionnémént.

Parfois lé lién éntré la formé du mot ét son séns ést justé, parfois il ést dysharmoniqué.
"En associant lés diffé�réntés couléurs ét é�motions dé chaqué mot et dé chaqué signification,
lés mots prénnént vié. Par éxémplé, lé mot finnois tuli ést orangé ét signifié "féu". Quand jé lis
ou quand jé pénsé au mot,  jé vois immé�diatémént sa couléur dans ma té9 té,  qui é�voqué sa
signification. Dé la mé9mé manié�ré, lé mot gallois gwéilgi (la mér) ést lé mé� langé d'un vért ét
d'un bléu sombré. C'ést un éxcéllént mot pour diré la mér". D'autrés mots né corréspondént
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pas : "Gé�és (oiés, au pluriél) ést un mot vért mais dé�signé dés oiséaux blancs (heese aurait é� té�
un méilléur choix)"5.

Recherche de liens motivés entre les mots

On pourrait fairé l'hypothé�sé qué cés liéns motivé�s éntré lés mots caracté�risént l’Autré
pour  Tammét.  C’ést  un Autré  cré�atéur  dés  mots,  particulié�rémént  bién ré�glé� ,  qui  lorsqu’il
nommé doit pouvoir justifiér d’un rapport motivé�  éntré lé mot ét la chosé qu'il dé�signé.

Lés né�ologismés, courants dans l'é�volution d'uné langué, sont habituéllémént motivé�s.
En éffét lorsqu’on nommé, lorsqu’on cré�é un signifiant, il faut qu'il puissé vénir s’inscriré dans
un ré�séau dé signifiants. Cétté inscription dans lé ré�séau signifiant sé fait d'apré�s Lacan dé
façon mé�taphoriqué.

« Il faut qué nous considé�rions toutés lés significations humainés commé ayant é� té�  a�
quélqué momént mé�taphoriquémént éngéndré�és par dés conjonctions signifiantés »200

C’ést  plus  tard,  dans  l'usagé  du  mot  ou  dé  l'éxpréssion,  qué  l'on  oublié  d’ou�  ils
proviénnént, qué léur é� tymologié sé pérd ét qué lé lién inaugural aux mots a�  partir désquéls
ils ont é� té�  conçus ést éffacé� .

On pourrait  ainsi  diré qué tous lés signifiants sont én quélqué sorté originéllémént
motivé�s, mais qué la connéxion mé�tonymiqué a�  cétté originé ést réfoulé�é. Cétté connéxion n'a
plus d'influéncé sur la production du séns, qui n'é�mérgé qué dé la valéur du térmé dé�términé�é
par  sa  position  dans  la  structuré.  Lé  mot,  bién  qu’il  possé�dé  uné  é� tymologié  (qui  résté
inconsciénté chéz lé locutéur dé la langué), ést arbitrairé.

Comment l'impression synesthésique participe de la signification

L'impréssion  synésthé�siqué  du  mot,  articulé�é  a�  d'autrés,  participé-éllé  dé  la
signification ? C’ést maniféstémént lé cas pour lés nombrés synésthé�siqués, dont c'ést l’imagé
mé9mé  qui  pérmét  dé  calculér.  Chéz  Tammét,  l'ordré  symboliqué  du  nombré,  c'ést-a� -diré
l'arithmé�tiqué,  ré�sidé  dans  l'imagé.  Sés  nombrés  constituént  ainsi  lés  nœuds  imagé�s  ét
pérsonnifié�s d'un ré�séau synésthé�siqué compléxé qui lui pérmét dé calculér én formé, couléur,
é�motion ét téxturé.

Commént compréndré céla ? Nous allons nous aidér d'uné imagé pour téntér dé cérnér
quélqué  chosé  dé  cétté  é�nigmé.  Prénons  un  puzzlé :  lés  énfants  autistés,  qui  souvént
appré�ciént cé jéu, péuvént fairé préuvé d’uné façon bién particulié�ré dé procé�dér.

Au liéu dé sé guidér du modé� lé pour récomposér l'imagé, ou dé téntér dé complé� tér dé
plus pétités partiés dé la scé�né (un pérsonnagé, un é� lé�mént du paysagé, étc.), ou bién éncoré

200 Lacan, J., (1998). Sé�ancé du 27/11/57 dans Le séminaire Les formations de l'inconscient : 1957-1958. EY ditions
du Séuil.
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dé complé� tér dés é� lé�ménts dé la structuré du puzzlé (comméncér par lé bord, étc.), lés énfants
autistés  sémblént  souvént  s'appuyér  sur  dés  similarité�s  localés.  Ils  vont  par  éxémplé
assémblér lés pié�cés par contiguïJté�  dé formé ou dé couléur (pié�cés dé couléur sémblablé,
formé dé la dé�coupé dés pié�cés, étc.). Il s'agit dé répé�rés non signifiants, qui aidént pourtant a�
composér la formé globalé.

Cés  similarité�s  localés,  cés  points  dé  jonction  hors-séns  qui  pérméttént  un  tissagé
capturant  la  signification,  nous  souhaitérions  proposér  ici  dé  lés  assimilér  aux  liaisons
mé�tonymiqués cré�é�és par Tammét, dés liaisons qui viénnént supplé�ér au ré�séau sé�mantiqué
dont  il  né  disposé  pas.  Il  s'agit  dé  fairé  avéc  l'abséncé  du  signifiant  par  uné  cértainé
“structuration201” dé l'imagé.

Cétté structuré s’appuiérait (si l’on réviént a�  notré imagé dé puzzlé) sur la formé dés
pié�cés  du  puzzlé  ét  la  logiqué  dé  léurs  émboï9téménts  réspéctifs,  tandis  qué  la  structuré
signifianté s’aliméntérait a�  dé la pérspéctivé, dé l'idéntification dés pérsonnagés, dé cé qu'on
péut intérpré� tér dé la scé�né, étc.

Lé ré�séau altérnatif,  corréspondant a�  la dé�coupé du puzzlé,  bién qué non signifiant,
supplé�é  au  ré�séau  sé�mantiqué.  Tammét  né  s'appuié  pas  uniquémént  sur  dés  indicés  dé
contiguïJté�  pour  assémblér  lés  pié�cés,  mais  il  cré�é  lui-mé9mé  cétté  dé�coupé,  cés  points  dé
jonction synésthé�siqués ét idiosyncrasiqués qui possé�dént én éux-mé9mé uné logiqué. Cétté
logiqué, hors séns, constitué uné supplé�ancé a�  l’abséncé dé la structuration signifianté. Nous
é�noncérons dans lé dérniér chapitré dé cétté thé�sé quélqués hypothé�sés pour appré�héndér cé
qué nous proposérons dé nommér cés “éfféts d’imagé”.

Des  procédés  structurellement  distincts  dans  la
psychose

Il nous sémblé qué lés né�ologismés dé Tammét péuvént é9 tré distingué�s dé céux du sujét
psychotiqué, autant dans la logiqué intérné dé cés constructions, qu’autour dé léurs fonctions
réspéctivés. Si lé sujét psychotiqué ést confronté�  a�  uné signification manquanté, corré� lativé a�
uné dé� liaison dé la structuré symboliqué, a�  laquéllé il ténté dé supplé�ér notammént par dés
cré�ations langagié�rés (signant lé dé� liré), Tammét produit dés né�ologismés d’uné façon bién
particulié�ré  (juxtaposition  dé  déux  mots)  afin  dé  cré�ér  dé  nouvéllés  significations.  D’uné
caréncé dans l’accé�s au séns én lién a�  l’abséncé dé ré�sonancé dés signifiants, il travaillé par dés
liaisons éntré lés mots, a�  lés réndré « vivants », ét pour céla a�  léur donnér uné formé.

Ainsi, notré hypothé�sé consistéra a�  souténir qué lé psychotiqué ténté dé supplé�ér a�  la
dé� liaison dé la mé�taphoré (pour supplé�ér a�  la pérté du séns), alors qué Tammét travaillé a�
construiré uné liaison mé�tonymiqué (pour cré�ér du séns). Cétté liaison mé� tonymiqué viént

201 Nous vérrons dans lé chapitré “Efféts d’imagé” qué cétté structuré ést forméllé ét son signifianté
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supplé�ér a�  un ré�séau dit “sé�mantiqué” dont Tammét né disposé pas, ré�séau é�quivalént ici a�  la
structuré signifianté.

Nous vérrons dans un prémiér témps commént concévoir la signification, du co9 té�  dé
l’incidéncé du signifiant sur lé signifié� ,  ét  la façon dont Lacan distingué la signification dé
l’éffét dé séns, caracté�risé�  par uné travérsé�é dé la barré sé�parant Signifiant ét signifié� .

Nous téntérons ainsi dé caracté�risér la façon dont Tammét ést confronté�  a�  uné caréncé
dé  signification,  ét  lé  sujét  psychotiqué  a�  uné  pérté  dé  signification,  signant  la  pérpléxité�
rétrouvé�é dans lés phé�nomé�nés é� lé�méntairés annonçant lé dé� liré.

Concérnant  lés  né�ologismés,  nous  férons  ainsi  l’hypothé�sé  d’uné  téntativé  dans  la
psychosé dé fixér la pénsé�é, dé stabilisér quélqué chosé dé la signification (pléiné, ou vidé : «
plomb dans lé filét »), ét chéz Tammét d’uné misé én lién dé signés originéllémént é�pars.

Carence(s) de la signification dans l’autisme et dans la psychose

Chéz Tammét on a vu qué lés mots dé l'autré, la langué dé l'autré né ré�sonnént pas. Sés
procé�dé�s visént a�  supplé�ér a�  cétté caréncé initialé, afin dé gé�né�rér du séns a�  partir dés mots.
Mais commént pénsér la géné�sé dé la signification, ét distinguér sa caréncé dans la psychosé
dé céllé constaté�é chéz Tammét ?  Comménçons par éxplorér la façon dont Fréud ét a�  sa suité
Lacan ont  pénsé�  la  signification  (dé  laquéllé  Lacan distinguéra  cé  qu'il  appéllé  "l'éffét  dé
séns"), ét sa géné�sé.

Genèse de la signification

Fréud  abordé  la  quéstion  dé  la  géné�sé  dé  la  signification  a�  travérs  déux  voiés
distinctés :

Tout  d’abord,  tout  au  long  du  dé�véloppémént  dé  sa  mé�tapsychologié,  il  situé  la
signification  commé  ré�sultant  dé  la  liaison  éntré  lés  répré�séntations  dé  mots  ét  lés
répré�séntations  dé  chosés,  par  éxémplé  lorsqu’il  ténté  dé  caracté�risér  la  psychosé  ét
notammént lés pérturbations du langagé qué l’on trouvé dans la schizophré�nié. Cé point dé
vué ést ancién puisqu'on péut lé rétrouvér é�galémént dans sés é�crits pré� -psychanalytiqués,
notammént dans son é� tudé sur lés aphasiés ou�  il caracté�risé l'aphasié a-symboliqué par uné
coupuré éntré répré�séntation dé mot ét répré�séntation dé chosé.

Mais la quéstion dé la signification ést é�galémént posé�é, sous un autré anglé, dans la
Traumdéutung. Pour Fréud, lé ré9vé ést un ré�bus a�  dé�chiffrér, én suivant un chémin qui ést a�
parcourir a�  « rébours » du travail du ré9vé. Lacan partira du principé qué « Cétté structuré du
langagé qui rénd possiblé l’opé�ration dé la lécturé ést au principé dé la signifiancé du ré9vé, dé
la Traumdéutung. »
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Dans un prémiér témps, nous allons suivré cé qu'amé�né Lacan, a�  la suité dé Fréud, sur
un signifié�  qui sé produit a�  partir dés mé�canismés langagiérs ré�vé� lé� s par l'intérpré�tation du
ré9vé : mé�tonymié ét mé� taphoré. Cétté voié aboutit pour Lacan a�  distinguér la signification dé
l'éffét  dé  séns,  é�mérgéncé  d'un  séns  nouvéau  ét  subvérsif  qui  concérné  lé  sujét,  par  la
travérsé�é  dé la barré sé�parant signifié�  ét  signifiant (éffét poé� tiqué).  Cés procé�dé�s  aidént a�
concévoir la pérté dé la signification dans la psychosé, éffét dé la dé� liaison mé� taphoriqué.

Nous pourrons ainsi diffé�rénciér la valéur du né�ologismé psychotiqué, qui pérmét dé
fixér un séns qui é�chappé, dé la cré�ation dé né�ologismés tél qué la pratiqué Tammét, qui visé
sélon  nous  a�  la  cré�ation  d'uné  signification  nouvéllé  par  fabrication  d'uné  liaison
mé�tonymiqué par "juxtaposition cré�ativé".

Signifiance du rêve

Si lé ré9vé péut apparaï9tré commé uné histoiré sans quéué ni té9 té, du co9 té�  du non-séns,
ou fascinér par sés imagés, Fréud lé posé d'émblé�é commé uné é�crituré.

Commé touté é�crituré, lé ré9vé appéllé donc a�  uné lécturé. Son séns, sa "signifiancé",
n'ést possiblé qué parcé qu’il ést construit selon dés procé�dé�s langagiérs, idéntifié�s par Lacan
dans lé dé�placémént (mé� tonymié) ét la condénsation (mé�taphoré).

Lacan pénsé lé séns du ré9vé commé quélqué chosé qué l'intérpré� tation produit, ét non
pas commé uné signification dissimulé�é,  pré�sénté "a�  priori"  ét ré�vé� lé�é  par l'intérpré� tation.
L'intérpré�tation qui produit lé séns du ré9vé supposé d'infé�rér dérrié�ré lé conténu du ré9vé la
pré�séncé d'un autré téxté, lés pénsé�és laténtés du ré9vé. La signification du ré9vé é� tant ainsi a�
chérchér du co9 té�  d'uné traduction a�  rébours dé l'un a�  l'autré dé cés déux téxtés supérposé�s.

Lé phé�nomé�né dé condénsation, plaçant lé signifiant dans plusiéurs ré�séaux qui lé sur-
dé� términént, fait dé la signification du ré9vé uné signification pluriéllé, ouvérté ét iné�puisablé.

Lé  ré9vé  a  donc  un  séns  du  fait  mé9mé  dé  sa  structuré  dé  langagé.  Lés  réssorts  du
procéssus primairé dé�couvérts par Fréud visént donc sélon Lacan a�  ré�pondré a�  la quéstion
« commént sé produit lé séns  ? »

Dans  L’instance  de  la  lettre  dans  l'inconscient,  Lacan  proposé  ainsi,  a�  partir  dé
l’algorithmé fondatéur dé� finissant signifiant ét signifié�  (S/s),  « uné é� tudé éxacté dés liaisons
proprés au signifiant ét dé l’ampléur dé léur fonction dans la géné�sé du signifié�  »202, qui ést
uné géné�sé poé�tiqué.

Incidences du signifiant sur le signifié

202  Lacan J., (1966) « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », EY crits, Paris, EY ditions
du Séuil, p. 521.
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La mé� taphoré ét la mé� tonymié sont lés voiés, idéntifié�és par Lacan notammént dans lé
sé�minairé Psychose puis dé façon plus ramassé�é dans L’instance de la lettre, par lésquéllés lé
signifiant dans son articulation agit sur la signification. Cétté signification, qui surgit suivant
lés lois dé la chaï9né signifianté, inté�réssé Lacan dans la placé qué lé sujét dé l'inconsciént y
joué, én cé qu'il viént subvértir l'é�noncé� , produisant un séns autré.

Ainsi, il s'agit, a�  partir dé la structuré dé la chaï9né signifianté, dé préndré appui sur uné
langué communé tout én la subvértissant ét s’« én sérvir pour signifiér tout autre chose qué cé
qu’éllé dit. »

Prénant l’éxémplé du signifiant « arbré », éxémplé princéps du signé pour lés é� tudiants
dé  Saussuré,  Lacan  proposé  dé  né  pas  l’isolér  dans  sa  fonction  dé  nom,  puis  dé�véloppé
divérsés illustrations a�  travérs lésquéllés cét arbré prénd uné é�paisséur signifianté, én passant
par sa formé anagrammatiqué « barré » pour illustrér la travérsé�é dé céllé qui sé�paré s ét S,  a�
l'é�vocation dé l'arboréscéncé qu’il rapproché dé la formé du ré�séau signifiant…

La structuré du signifiant pérmét ainsi, soutiént Lacan, au sujét dé né pas sé « laissér
émprisonnér  dans  un  quélconqué  communiqué�  dés  faits,  si  officiél  soit-il »,  ét  dé  fairé
énténdré la vé�rité�  « malgré�  toutés lés cénsurés, éntré lés lignés ». Cé qui ést signifiant dans la
parolé, outré cé qui ést dit, c'ést plus qué jamais la position du sujét dé l'inconsciént dans cé
qui ést dit; cétté vé�rité�  du sujét s'éxprimé « par lé séul signifiant qué péuvént constituér més
acrobatiés a�  travérs lés branchés dé l’arbré,  provocantés jusqu’au burlésqué ou séulémént
sénsiblés a�  un œil éxércé� , sélon qué jé véux é9 tré énténdu dé la foulé ét dé quélqués-uns »

Vé�rité�  ét cénsuré, ici, sont a�  énténdré é�galémént bién su9 r du co9 té�  dé l’inconsciént, ét dé
cé  qué  lé  sujét  péut  diré  "én  créux"  dans  son  discours  (par  éxémplé  lorsqu'il  usé  dé  la
dé�né�gation) par la rélation dialéctisé�é qu’il y a éntré sujét dé l’é�noncé�  ét sujét dé l’é�nonciation.

Cétté possibilité�  dé produiré uné signification qui éngagé lé sujét,  s'appuié sélon lés
déux vérsants du procéssus primairé psychiqué, condénsation ét dé�placémént, répé�ré�s  par
Lacan commé é�tant lés déux procé�dé�s langagiérs dé la mé�taphoré ét dé la mé� tonymié.

Métonymie

La mé� tonymié (dé�placémént), sé situé dans la connéxion « mot a�  mot », dans la liaison
d’un  signifiant  a�  un  autré  au  séin  dé  la  chaï9né  signifianté.  Lacan  donné  l’éxémplé  dé
l'éxpréssion « trénté voilés » a�  la placé dé « trénté navirés », ou�  la partié viént répré�séntér lé
tout : s’il y a ici substitution – voilé viént diré batéau - éllé s’appuié sur un lién mé�tonymiqué
(dé contiguïJté�  sé�mantiqué) éntré lés déux signifiants.

Dans  lé  sé�minairé  Psychosé203,  Lacan  pré�cisé :  « Ellé  [la  mé�tonymié]  concérné  la
substitution a�  quélqué chosé qu'il s'agit dé nommér - nous sommés én éffét au nivéau du nom

203 Lacan, J., & Millér, J.-A. (2018). Les psychoses. EY ditions Points.

  111



- . On nommé uné chosé par uné autré qui én ést lé conténant, ou la partié, ou qui ést én
connéxion avéc ».

Lé  dé�sir  ést  mé� tonymié,  én tant qu’il  sé  dé�placé  dans la  chaï9né signifianté,  lé  sujét
nommant son dé�sir dé diffé�rénts noms dans un dé� filé�  mé�tonymiqué.

« Anna Fréud éndormié (...) - Grossés fraisés, framboisés, flans, bouilliés. - c'ést la formé
la plus sché�matiqué, la plus fondaméntalé, dé la mé�tonymié. - Qu'ils [cés é� lé�ménts] soiént la� ,
juxtaposé�és, coordonné�s dans la nomination articulé�é, tiént a�  la fonction positionnéllé qui lés
mét én position d'é�quivaléncé »

La mé�tonymié ést, pour Lacan, la liaison basalé dés signifiants, "structuré fondaméntalé
dans  laquéllé  péut  sé  produiré  cé  quélqué  chosé  dé  nouvéau  ét  dé  cré�atif  qui  ést  la
mé�taphoré".

Métaphore

Substitution

« Un mot pour un autre, téllé ést la formulé dé la mé�taphoré ».

C'ést la mé� taphoré qui produit lé séns pour Lacan. Ellé sé caracté�risé par l'occultation
d'un signifiant substitué�  a�  un autré, un signifiant qui résté pré�sént "én créux" dans lé discours.

“L’é� tincéllé  cré�atricé dé la mé�taphoré né jaillit  pas dé la  misé én pré�séncé dé déux
imagés, c’ést-a� -diré dé déux signifiants é�galémént actualisé�s. Ellé jaillit éntré déux signifiants
dont l’un s’ést substitué�  a�  l’autré én prénant sa placé dans la chaï9né signifianté, lé signifiant
occulté�  réstant pré�sént dé sa connéxion (mé� tonymiqué) au résté dé la chaï9né.”204

Ellé ést cré�ation d’un nouvéau séns, ét aboutit dans la formulé lacaniénné a�  un « + » dé
signification. C'ést un séns qui concérné lé sujét, ét l'Autré lui-mé9mé a�  la façon dont lé trait
d'ésprit par lé riré occasionné�  trouvé validation ét placé dans l'Autré commé fait dé langagé
signifiant.

Occultation

Dans la mé� taphoré il y a donc réfoulémént d’un térmé : lé térmé mé�taphorisé� , par son
occultation dérrié�ré un signifiant qui s’y substitué, ést pré�sént par son abséncé. Cét é� lé�mént
voilé�  au céntré dé la mé�taphoré actualisé lé réfoulémént constitutif du langagé, la mé� taphoré
s’idéntifiant finalémént a�  la structuré mé9mé du langagé,  ou�  lé  signé viént répré�séntér uné
abséncé.

204 Lacan J., (1966) « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », EY crits, Paris, EY ditions du
Séuil, p. 521.
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A la raciné dé l'énchaï9némént dés signifiants substitué�s lés uns aux autrés, il y a - un
autré signé répré�séntant un autré signé ét cé jusqu’a�  uné raciné mythiqué ét insaisissablé - cé
qui s'é�voqué a�  travérs lés mots, un X inattéignablé, dé l’ordré du Ré�él.

"Lé mot viént a�  la placé dé « quélqué chosé, qui sans lé mot, n’adviéndrait pas. »" Ainsi
s'articulént lé Ré�él  ét lé Symboliqué,  lé mot vénant a�  la placé dé la Chosé qui s'éffacé,  lui
donnant ék-sisténcé dans lé symboliqué.

Toutes les significations sont métaphoriques

La  signification  ést  donc  intrinsé�quémént  mé� taphoriqué.  Lacan  dit  qu'il  faudrait
considé�rér  "toutés  lés  significations  humainés  commé  ayant  é� té�  a�  quélqué  momént
mé�taphoriquémént éngéndré�és par dés conjonctions signifiantés".

Ainsi  la  signification,  commé  la  mé� taphoré,  s'appuié  sur  l'abséncé  dé  signifiants
occulté�s ; n'importé quél térmé d'un é�noncé�  prénd sa valéur, par sa naturé dé signifiant, a�
partir  dé  la  structuré  signifianté  éllé-mé9mé  dans  sa  diménsion  intrinsé�quémént  né�gativé,
c'ést-a� -diré én ré� fé� réncé a�  l'abséncé d'autrés signifiants.

Clôture de la signification par la métaphore

Touté signification adviént par la  mé� taphoré,  qui  a  aussi  sémblé-t-il  fonction dé lui
donnér  consistancé,  én  fixant  quélqué  chosé  qui  sinon  sé  pérd  dans  uné  fuité  én  avant
mé�tonymiqué. Car cé qui fait ténir lé séns c'ést la Chosé, pré�sénté dans son abséncé, é�voqué�é
sans é9 tré dité, dont n'ést dé�signé�é a�  travérs lés mots qué la pré�séncé voilé�é : lé Ré�él commé
point dé fuité structurél au symboliqué.

Un signifiant pris dans une pluralité de réseaux

La placé vidé du sujét qui articulé lés signifiants, la ténsion signifianté éntré cé qui ést
dit ét cé qui né l'ést pas mais sé déviné éntré lés mots, tout céci n'ést possiblé qué parcé qué, ét
Lacan lé rappéllé, "tout discours s’avé�ré s’alignér sur plusiéurs porté�és d’uné partition". Lé
signifiant é� tant pris dans plusiéurs ré�séaux qui lé surdé�términént, captif d'associations a�  la
fois sé�mantiqués ét dé contiguïJté�  phonologiqué, lé discours ést polyphoniqué, ét s'énténd sur
plusiéurs nivéaux dé séns (ét dé non-séns). L'é�quivoqué qui én é�mané én fait lé vé�hiculé dés
formations dé l'inconsciént.

Non-sens et équivoque

Pour Lacan, la mé�taphoré corréspond au momént ou�  lé séns sé produit dans lé non-
séns.
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« C'ést  par  la  voié  signifianté,  c'ést  par  la  voié  dé  l'é�quivoqué,  c'ést  par  la  voié  dé
l'homophonié, c-a-d dé la chosé la plus non-séns qui soit, qu'il viént éngéndrér cétté nuancé dé
séns »205

Sujet, symptôme et métaphore

La mé� taphoré, pour lé sujét, a commé fonction dé souténir la mé� tonymié dé son dé�sir.
Dans l’articulation dé la chaï9né signifianté (mé� tonymiqué, diachroniqué), quélqué chosé péut
sé diré dé la jouissancé/vé�rité�  du sujét sous la formé dé la mé� taphoré. La mé� taphoré impliqué
lé sujét, puisqu'éllé sé fondé sur lé réfoulémént d'un signifiant.

C'ést ainsi qué l'on péut é�galémént énténdré lé sympto9 mé, formation dé l'inconsciént,
commé constitué�  d'uné structuré mé� taphoriqué.

« Lé mé�canismé a�  doublé dé� ténté dé la mé�taphoré ést célui-la�  mé9mé ou�  sé dé� términé lé
sympto9 mé au séns analytiqué. Entré lé signifiant é�nigmatiqué du trauma séxuél ét lé térmé a�
quoi il viént sé substituér dans uné chaï9né signifianté actuéllé, passé l’é� tincéllé, qui fixé dans
un  sympto9 mé, –  mé�taphoré  ou�  la  chair  ou  bién  la  fonction  sont  prisés  commé  é� lé�mént
signifiant, – la signification inaccéssiblé au sujét consciént ou�  il péut sé ré�soudré. »206

Une distinction entre signification et effet de sens

Un péu plus loin dans lé sé�minairé207, Lacan sémblé é�prouvér la né�céssité�  dé distinguér
plusiéurs modés sous lésquéls la signification adviént. Cés modés sémblént sé régroupér péu
ou prou sous déux térmés : l’"éffét dé séns" ét la signification. L'éffét dé séns naï9t dans lé non-
séns, caracté�risé�  par un passagé par lé sujét dé la barré ré�sistanté a�  la signification éntré s ét S,
avéc éffét dé cré�ation poé�tiqué (un éffét qui porté sur lé sujét ét sur l'Autré). Il sé diffé�réncié dé
la signification, qui prénd appui dans lé rapport qu'éllé noué avéc un ré� fé�rént (ré�él), ét qui fait
séns dé sé structurér dans la syntaxé ét dé « sé bouclér » au point dé capiton.

Syntaxe et non-sens

Dans la léçon introductivé du sé�minairé « Problé�més cruciaux ... », Lacan s’intérrogé sur
la quéstion dé la signification ét du « non-séns », a�  partir d’un comméntairé dés Structurés
syntaxiqués (1957) dé Chomski. Lacan construit son arguméntation a�  partir dé l’é�noncé�  cré�é�
par Chomski :

« Colorléss gréén idéas sléép furiously

205 Lacan, J. (1998). Le séminaire : 1957-1958 Les formations de l'inconscient . EY ditions du Séuil.
206 Lacan, J. (1957),  L’instance de la lettre dans l’inconscient, Dans Ecrits: téxté inté�gral. Nouv. é�d. Points 5, 21.

Paris: EY ditions du Séuil, 1999.

207 Lacan, J. (1964). Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (Séminaire XII). Iné�dit.
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  Furiously sléép idéas gréén colorléss » 208

Chomski s’inté�réssé a�  la syntaxé, a�  la structuré dé la phrasé, c’ést a�  diré cé qui concérné
la jonction dés é� lé�ménts d’un é�noncé� . Lacan traduit par : l'articulation dé la chaï9né signifianté.

L’é�noncé�  sur léquél il s’appuié « Colourléss.. » inté�réssé Lacan én tant qu’il a é� té�  forgé�
pour distinguér lé « grammatical » dé la signification. Chomski pénsé avoir cré�é�  un é�noncé�  qui
ést  a�  fois  grammaticalémént  corréct  ét  sans  signification,  én cé  qué « colourléss  contrédit
gréén,  qué  lés  idé�és  né  péuvént  pas  dormir,  ét  qu’il  apparaï9t  pluto9 t  problé�matiqué  qu’on
dormé furiéusémént ».

« Assuré�mént,  la  signification  s’é� téint  tout  a�  fait  la�  ou�  il  n’y  a  pas  grammairé »  lui
concé�dé Lacan, tout én méttant én causé l’abséncé dé signification dé « colourléss gréén.. ». Il
éxisté bién dans cés vérs fabriqué�s pour l'occasion uné signification qui sérait a�  placér du co9 té�
d’un séns poé�tiqué, bién qué la séulé combinaison dé signifiants contradictoirés né suffisé pas
pour cré�ér l'é� tincéllé poé� tiqué.

Lacan proposé a�  partir dé céla dé distinguér « un cértain nombré d’éfféts qui réstént a�
qualifiér ». Il distingué principalémént la signification dé cé qu'il nommé ici "éffét dé séns".

La signification

Syntaxe, signifiant pris dans la structure

La  signification  dé�pénd  dé  la  syntaxé,  autrémént  dit  lés  diffé�réntés  façons  dont
s’articulént lés mots, qui vont éngéndrér dés significations variablés : « uné béllé fémmé » ést
diffé�rént dé « uné fémmé béllé »,  étc.  Cés jéux dé combinaisons ét la corré� lation d’avéc la
signification  produité  sont  qualifié�s  d'insaisissablés  par  Lacan,  car  variant  infinimént  én
fonction du contéxté.

 « Uné chaï9né signifianté éngéndré toujours -  quéllé qu’éllé soit,  pourvu qu’éllé  soit
grammaticalé - uné signification, ét jé dirai plus : n’importé laquéllé ; »

Mais  il  sémblé  qu'il  faillé  articulér  plusiéurs  signifiants,  ét  lés  articulér  sélon  uné
cértainé syntaxé, pour qu'il y ait signification.

Articulation au Réel

Cétté signification, si éllé ést « ouvérté « , doit é9 tré né�anmoins  assuré�é. Qu’ést-cé qui
assuré uné signification ? C’ést son rapport, nous dit Lacan, a�  un objét, un « ré� fé�rént ». Cét
objét,  cé  n'ést  pas  l'objét  imaginairé  du  discours,  cé  dont  on  parlé,  cé  quélqué  chosé  dé
partagéablé qui sé situé du co9 té�  dé l'é�changé éntré lé moi ét lé pétit autré. Cét objét c’ést

208 Chomsky, N. ( 1979). Structures syntaxiques Paris, Points Séuil,  
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l’inconsciént.  On  ést  du  co9 té�  ici  d’uné  signification  qui  ést  assuré�é  dans  uné  attaché,  un
ancragé au Ré�él, qui ést lé Ré�él dé l'inconsciént.

"Lé rapport du signifiant au sujét én tant qu’il inté�réssé la fonction dé la signification,
passé par un ré� fé� rént. Lé ré� fé�rént ça véut diré lé ré�él".

C’ést donc "par l’intérmé�diairé du rapport du signifiant au ré� fé�rént qué nous voyons
surgir lé signifié� ." La signification fait donc circuit, dé� tour par un ré� fé� rént, qui signé la placé
structuréllé du Ré�él dans son lién au symboliqué.

Lacan distingué deux articulations possibles du signifiant au référent :

    •  la  dé�notation,  qui  ést  "comparablé  a�  uné  corréspondancé  qui  sé  voudrait
biunivoqué,  disons uné marqué,  uné marqué au fér sur lé  ré� fé� rént" (affin  au nom propré,
fonction dé « répraJ santanz », dé dé� lé�gation, a�  l’é� tat pur). La dé�notation péut é9 tré assimilé�é a�  la
fonction dé S1, signifiant unairé, lié�  au trait distinctif.

    • la connotation : c'ést lé typé dé lién au ré� fé�rént qu'on rétrouvé dans la dé� finition
d'un concépt. La connotation concérné l'articulation du signifiant (syntaxé dé la phrasé, lién
aux autrés mots du dictionnairé : uné valéur dé�términé�é par la structuré). La connotation ést
du co9 té�  du S2, signifiant binairé, articulé�  a�  la structuré.

Effet de sens

Cé qué Lacan ténté dé dé�gagér dans cétté sé�ancé, én lé distinguant dé la signification,
c'ést l'éffét dé séns, un séns nouvéau, produit lors du franchissémént par lé sujét dé la barré
éntré signifié�  ét signifiant. L'éffét dé séns c'ést cé qui inté�réssé Lacan dans la signification, én
cé qu'éllé concérné l'inconsciént. C'ést la signification én tant qu'éllé ést habité�é par un sujét.

Cét éffét dé séns, il s’attaché a�  lé répé�rér dans la poé�sié. A la phrasé dé�monstrativé dé
Chomski « Colourléss... », il opposé un vérs dé Raciné, « « Songé, songé, Cé�phisé a�  cétté nuit
cruéllé qui fut pour tout un péuplé uné nuit é� térnéllé. » Bién qué "Colourléss..." né soit pas
dé�nué�é  dé  signification,  contrairémént  a�  cé  qué  sémblé  postulér  Chomski,  Lacan  la  dit
né�anmoins attéinté d’"amusié" : éllé né sonné pas, ést difficilé a�  articulér, manqué a�  la fois dé
musicalité�  ét dé poténtiél a�  é�voquér, a�  inspirér. A contrario, la valéur é�mouvanté du vérs dé
Raciné ré�sidé sélon lui,  non dans la contiguïJté�  dé mots contradictoirés, mais du co9 té�  dé cé
qu’on pourrait appélér la maté�rialité�  dé la léttré :

“dans la ré�pércussion d’abord, dans la ré�pé� tition dé cés quatré « s » sifflants qui sont
souligné�s  au  tabléau,  [Songé,  songé,  Cé�phisé...],  dans  la  ré�pércussion  dé  « Cé�phisé »  dans
« fut » dé la sécondé ligné, a�  la ré�pércussion du « t » quatré fois, du « n » dé nuit déux fois, dé la
labialé primitivé « f  » promué dans sa valéur atté�nué�é du « fut » ét dé « Cé�phisé »,, dans cé «
pour tout un péuplé » qui harmonisé, qui fait vibrér d’uné cértainé façon quélqué chosé qui
assuré�mént dans cés déux vérs, ést tout lé séns, lé séns poé� tiqué”
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L'effet de sens sé produit a�  l'éndroit du franchissémént dé la barré sé�parant lé Signifiant
au  signifié� ,  autrémént  dit  a�  l'éndroit  dé  la  léttré,  la�  ou�  lé  son  viént  sé  joindré  au  séns.
Rappélons qué cétté barré signé déux coupurés : l’uné qui dit qué lé signifiant né corréspond
jamais  a�  un  signifié�  dé  façon  bi-univoqué ;  l’autré,  saussuriénné,  distingué  déux  ordrés
radicalémént distincts én mé9mé témps qu’éllé lés rapproché.

Lacan situé l’éffét dé séns ét la signification commé lés déux facés opposé�és du signifié�  :
l'effet de sens sé produisant a�  l'éndroit du non-séns, la�  ou�  lé séns ést réfusé� . Il né péut y avoir
éffét dé séns qué la�  ou�  la signification n’ést pas univoqué, n’ést pas é�vidénté. Cé non-séns, pour
Lacan,  ré�sidé  donc non pas dans la  misé én contiguïJté�  dé déux signifiants contradictoirés
("dormir furiéusémént"..), mais dans la léttré. Ainsi dans lé vérs dé Raciné, il mét l'accént sur
la sonorité�  du signifiant dans la géné�sé d'un séns poé� tiqué.

L'éffét dé séns, pour Lacan :

“cé n’ést pas l’océ�an, la mér infinié dé significations,  c’est ce qui se passe dans toute la
mesure où elle nous révèle cette barrière du non-sens - ce qui ne veut pas dire sans signification -
ce qui est la face de refus qu’offre le sens du côté du signifié."

Psychose et déliaison métaphorique

Dans lé dé� liré, il n’y a plus dé mé�taphoré.

« Cét énvahissémént du signifiant [dans lé dé� liré] qui va a�  sé vidér du signifié�  a�  mésuré
qu'il occupé plus dé placé - mé9mé quand lés phrasés péuvént avoir un séns, on n'y réncontré
jamais rién qui réssémblé a�  uné mé� taphoré. »209

Lé discours dé� lirant ést caracté�risé�  par uné  dé� -mé� taphorisation. Lé sujét né produit
plus dé mé� taphorés, dé céllés qui trouvént léur séns dans l’éffét dé surprisé du signifiant, ét
dans la structuré dé substitution qui installé uné ténsion cré�atricé éntré é�noncé�  ét sujét dé
l’é�nonciation. Cétté dé�sértion dé la mé�taphoré dans lé discours ést corré� lativé dé la pérté dé la
signification pour lé sujét.

Cétté ré�duction dé la fonction mé�taphoriqué sé manifésté é�galémént par la dé� liaison
dés mé�taphorés du langagé courant, dés éxpréssions imagé�és ét anodinés dont on n'énténd
ordinairémént plus lé séns litté�ral. Lé sujét qui comméncé a�  dé� lirér én pérçoit lés léttrés sans
plus  pouvoir  accé�dér  au  séns.  Prisés  dans  léur  concré�tudé  d'imagé,  cés  éxpréssions  vont
parfois révé9 tir dans léur diménsion litté�ralé uné inquié� tanté é�paisséur pérsé�cutricé (éxémplé
du tournéur  d’yéux210).  Cértains  scé�narios  dé� lirants  vont  ainsi  sé  construiré  a�  partir  d'un
noyau constitué�  d'uné mé� taphoré prisé au piéd dé la léttré.

Littéralité

209  Lacan, J. 2018). Les psychoses. EY ditions Points. 
210  Fréud, S. (1915).L'inconsciént dans Métapsychologie. Gallimard (1990)
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Portons notré atténtion un instant sur la quéstion dé la litté�ralité� . On péut trouvér un
doublé  séns  au  mot  litté�ral :  il  péut  tout  autant  consistér  én  uné  focalisation  sur  l’imagé
acoustiqué  alors  dé�composé�é  én  léttrés  (ré�bus),  ou  bién,  sur  un  séns  imagé�  qui  déviént
ré�éllémént figuré�  (lés yéux tourné�s).  On rétrouvé ici lés déux vérsions fréudiénnés du mot
"pris commé uné chosé" par lé procéssus primairé. Lé séns propré, lé séns prémiér ou éncoré
séns  commun,  sémblé  fairé  dé� faut,  ét  la  signification  prénd  uné  autré  voié  :  céllé,
habituéllémént voilé�é, dés ponts langagiérs dé lalangué.

Ainsi dans lé dé� liré, il sémblé qué lé séns litté�ral soit au prémiér plan car lé séns propré
n’ést plus opé�rant. Tandis qué dans lé jéu dé mot ou lé lapsus, c’ést la concomitancé dé déux
façons d’énténdré qui ré�alisé l’éffét dé séns, avéc uné ténsion par éxémplé éntré cé qué lé sujét
a voulu diré ét cé qu’il s’énténd diré, cé qui lui é�chappé.

La litté�ralité� ,  ré�alisé commé un aplanissémént dé la mé� taphoré qui n'ést plus porté�é
sur un discours polyphoniqué : lé sujét n’y ést plus, én tant qué position articulé�é mais vidé.
Son éxtérnalité�  déviént radicalé. Quand lé ré9véur n’ést plus qu’un œil dévant léquél sé figurént
lés mots ré�duits a�  dés imagés, lé dé� lirant déviént l'objét dés mots, ré�alisant dans lé Ré�él du
corps lés léttrés dé la mé� taphoré.

Le mot EST la Chose

Déliaison de la métaphore et perte du sens

La dé� liaison dé la mé�taphoré ét la pérté dé la signification consé�cutivé ré�sonné avéc cé
qué Fréud péut diré du dé�sinvéstissémént dés répré�séntations dé chosés dans la psychosé.

« Si nous nous démandons cé qui confé�ré a�  la formation dé substitut schizophré�niqué
ét au sympto9 mé son caracté�ré dé�concértant, c’ést la pré�dominancé dé la rélation dé mot sur la
rélation dé chosé. Entré lé fait  d’éxprimér un point noir ét uné é� jaculation par lé pé�nis,  il
n’éxisté qu’uné bién mincé réssémblancé quant a�  la  chosé,  ét  éncoré plus mincé éntré lés
innombrablés porés péu profonds dé la péau ét lé vagin ; mais, dans lé prémiér cas, il y a déux
fois quélqué chosé qui giclé ét, pour lé sécond, vaut mot a�  mot la formulé cyniqué : un trou ést
un trou. C’ést l’é�galité�  dans l’éxpréssion langagié�ré ét non la réssémblancé éntré lés chosés
dé�signé�és qui a préscrit lé rémplacémént. La�  ou�  lés déux – mots ét chosés – né sé récouvrént
pas,  la  formation dé  substitut  schizophré�niqué  dé�vié  par  rapport  a�  céllé  dés  né�vrosés  dé
transfért ».211

Cé qué Fréud sémblé diré, c'ést qu'un sujét né�vrosé�  né pourrait vraisémblablémént pas
préndré un poré dé la péau pour un vagin, car il faudrait d'abord qu’il y trouvé uné analogié
satisfaisanté, cé qui sémblé péu probablé pour Fréud dans l'éxémplé pré�cité� .  Pour cé sujét,
l'imagé produité par l'analogié doit é9 tré compré�hénsiblé, ét pour céla concé�dér au principé dé
ré�alité� .

211   Fréud, S. (1915).L'inconsciént dans Métapsychologie. Gallimard (1990)
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Ainsi lés dé�placéménts dé séns au fil dés associations dé mots sont dans lé discours du
né�vrosé�  assujéttis a�  cértainés contraintés : nous pourrions diré autrémént qué léur séns doit
é9 tré validé�  dans l'Autré. A contrario, pour lé psychotiqué, la répré�séntation dé mot fonctionné
én autonomié, radicalémént dé� lié�é dé la répré�séntation dé chosé. La signification ést pérdué ét
lé jéu du signifiant sé dé�vidé sans plus d'attaché au séns, ou dé ré� fé� réncé a�  quélqué chosé dé la
ré�alité� .

Démarcation structurelle entre Réel et Symbolique

Si  pour  lé  né�vrosé� ,  un  poré  dé  la  péau  pourrait  répré�séntér  un  vagin,  pour  lé
psychotiqué, il ést un vagin car “un trou ést un trou”. Lé patiént é�voqué�  par Fréud a bél ét bién
dés vagins sur lé  visagé,  qué tout  lé  mondé péut  voir.  C'ést  én céci  qué lés mots,  pour lé
psychotiqué,  prénnént cétté diménsion intrusivé,  pérsé�cutricé,  térrifianté parfois :  ils  n’ont
plus cétté virtualité� , cét aspéct articulé�  qui pérmét uné distancé "sé�curisanté" éntré lé sujét ét
sés attributs.

Lé mot « trou » né viént plus répré�séntér, symbolisér quélqué autré chosé. Il n'y a plus
la possibilité�  du sémblant. La dé� liaison dé la mé�taphoré signifié qu’il n’y a plus dé signifiant
occulté� , réfoulé� . Lé poré dé la péau est  un vagin chéz lé patiént psychotiqué dé Fréud, tandis
qué  lé  poré  dé  la  péau  pourrait,  si  cé  signifiant  viént  a�  s'articulér  dans  un  sympto9 mé,
répré�séntér inconsciémmént pour un né�vrosé�  un vagin, lé signifiant « vagin » é� tant réfoulé�  ét
la mé�taphoré dévénant lé support dé la fixation d’un sympto9 mé.

Si lé signifiant dans la psychosé né répré�sénté plus l'abséncé d'un autré signifiant, il
déviént un signé.  La fonction du Ré�él  dans la signification,  én tant qué ré� fé�réncé a�  un "x"
dé�signé�  mais déméurant opaqué, n'ést plus opé�rationnéllé. Lé mot dit la Chosé, lé mot ést la
Chosé, avéc uné signification qui déviént alors pléiné, inéffablé, ou bién vidé, avéc uné pérté dé
l'é�vidéncé, mais toujours hérmé�tiqué, avéc un éffét dé sidé�ration sur lé sujét. Lé séns n’ést plus
fixé�  par la mé� taphoré, autour d’un signifiant réfoulé�  qui fait sa structuré ét sa « ténué ».

Lés « ponts vérbaux » qu’émprunté lé procéssus primairé né sont plus dés passagés
pérméttant  au  discours  dé  s’énténdré  sur  « plusiéurs  porté�és »,  mais  sont  lé  vé�hiculé
mé�tonymiqué dés associations dé mots du sujét dé� lirant. L'inconsciént ést a�  ciél ouvért. Lé
signifiant dévénant un signé, lé sujét a�  son imagé n’ést plus divisé�  (un sujét éffét dé la coupuré
éntré signifiant ét signifié� ). Lé sujét n’ést plus barré� , il ést fou.

Valeur différentielle du signe psychotique et de l'image autistique

Si lé psychotiqué a affairé au signé, péut-on diré qu'il s'agit d'un signé dé mé9mé naturé
qué  célui  qui  constitué  l'Autré  dé  synthé�sé  dé  l'autisté  ?  L'imagé  dé  Tammét  ést-éllé
assimilablé  a�  cé  mot  qui  déviént  dans  lé  dé� liré,  un  signé  qui  éntrétiént  uné  dangéréusé
proximité�  avéc la Chosé ?
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Dans lé dé� liré, la mé� taphoré sé dé� lié. Or lé réfoulémént au céntré dé la mé�taphoré ést
aussi célui qui fait consistér lé langagé ét la possibilité�  du sémblant, constituant un signifiant
qui né répré�sénté jamais qu’uné abséncé (condition dé la né�gativité�  du langagé).

Lé  signifiant  rédéviént  alors  un  signé.  Mais  cé  signé  n'ést  pas,  nous  sémblé-t-il,  a�
assimilér au S1, a�  la marqué distinctivé affilié�é au nom propré. Lé signé dans lé dé� liré n'ést pas
un signé qui indéxé l'objét, qui a�  la façon dé la marqué, sé suffit a�  lui-mé9mé, mais résté pris
dans  la  structuré  articulé�é  du  signifiant  (S2).  Lé  signé  psychotiqué  affiché  uné  proximité�
inquié�tanté d’avéc la Chosé, ét il fait signé au sujét ét a�  lui séul, tout chargé�  dé la pré�séncé d'un
Autré  qui  né  dé�siré  qu'a�  son  éndroit.  Lés  mots  l'assignént  sans  é�cart  possiblé,  sans
articulation, dés mots pércutants qu'il né péut méttré a�  distancé, par éxémplé én sé faisant
répré�séntér ailléurs, réfoulant lé signifiant ét glissant sous un autré nom.

Nous répréndrons dans la suité dé la thé�sé212 cétté quéstion dé la distinction éntré lé
signé dé l'autisté ét du psychotiqué, qui sémblé é9 tré compléxé. A cé stadé dé notré é� laboration,
nous pouvons dé� ja�  notér qué l'imagé dé Tammét, qui ést cértés collé�é a�  son objét,  sémblé
diffé�rér du signé psychotiqué par lé rapport qu'éllé éntrétiént a�  son objét, ét par la valéur dé
cét objét. En éffét l'objét auquél a�  affairé Tammét n'ést pas la Chosé, il n'ést pas du co9 té�  d'un
Ré�él inquié� tant. Et son imagé, ré�glé�é, motivé�é, s'ajusté a�  son ré� fé� rént plus qu'éllé né lé dit.

Néologismes

En linguistiqué, lé né�ologismé sé dé� finit d'é9 tré soit « dé formé », avéc l'invéntion d’un
signifiant nouvéau qui n’ést pas dans lé codé, ou « dé séns », c’ést-a� -diré ré�sultant d'un nouvél
usagé sé�mantiqué d’un signifiant dé� ja�  éxistant.

Lé né�ologismé péut é9 tré cré�é�  dé toutés pié�cés, mais il ést plus courammént formé�  par
un procé�dé�  morphologiqué (par la dé�rivation, la composition ou l'analogié). C’ést on péut lé
pénsér, uné composition (motivé�é, ét donc dé�términé�é), ét én tant qué téllé analysablé.

Néologismes psychotiques

Ritournelles et "mots-clés" : les deux pôles d'une carence de la signification

Dans  lé  sé�minairé  Psychoses,  Lacan  s'inté�réssé  aux  né�ologismés  du  psychotiqué,
prénant appui a�  la suité dé Fréud sur l'analysé dé la “langué fondaméntalé” dé Schrébér213.

Schrébér distingué dés mots ordinairés lés "mots-clé�s" dé sa langué fondaméntalé «dés
mots originaux, dés mots pléins » sélon Lacan, bién diffé�rénts dés autrés mots qu’il émploié.

Si ordinairémént, éxpliqué Lacan, dans lé langagé la signification rénvoié toujours a�  uné
autré signification, « dans lé langagé dé� lirant, cés mots [né�ologismés] qui vous arré9tént ont

212 Voir lé chapitré “Entré l’imagé ét lé signifiant”
213  Schrébér, D. P. (1975). Mémoires d’un névropathe. Séuil.
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céci toujours dé spé�cial, qu’ils né s’é�puisént jamais dans lé rénvoi a�  uné autré signification,
léur  signification  si  jé  puis  diré,  a  pour  proprié� té�  dé  rénvoyér  ésséntiéllémént  a�  La
signification ».

«  Lé maladé souligné bién lui-mé9mé : cé qui fait qué lé mot én quélqué sorté né péut
vraimént pas é9 tré dé� fini, lé mot porté én lui-mé9mé poids, cé qui fait qu’avant d’é9 tré ré�ductiblé
a�  uné autré signification, il  signifié én lui-mé9mé quélqué chosé justémént d’inéffablé, il  ést
signification qui rénvoié avant tout a�  la signification én tant qué téllé. »

Lacan idéntifié déux po9 lés dans cétté pérturbation dé la signification,  ré�vé� lé� s  par lé
téxté dé Schrébér :

- Uné formé pléiné, céllé du né�ologismé qui ést du co9 té�  dé l’intuition dé� liranté, prénd un
caracté�ré comblant pour lé sujét. « La�  lé mot, quél qu’il soit, quélqué formé qu’il prénné, rénd
bién cé caracté�ré dé dé�signér l’usagé du mé9mé térmé. Lé mot commé nous nous én sérvons,
avéc sa pléiné émphasé, lé mot dé l’é�nigmé, lé mot du mysté�ré, c’ést l’a9mé dé la situation... »

- Uné formé vidé, céllé dé la ritournéllé, uné signification qui né rénvoié plus a�  rién, uné
formulé qui sé ré�pé� té, sé sériné dans lé vidé, avéc un caracté�ré sté�ré�otypé� .

Pour Lacan, cét arré9 t  dé la signification, dans sés déux formés, caracté�risé lé dé� liré.
«C’ést  uné  sorté  dé  plomb  dans  lé  filét,  dans  lé  ré�séau  du  discours  du  sujét,  qui  ést  la
caracté�ristiqué structuralé a�  quoi dé� ja� ,  dé�s l’abord cliniqué, nous réconnaissons qu’il y a la�
quélqué chosé qui donné a�  son discours lé caracté�ré, la signaturé du dé� liré. »

La fonction du néologisme

Dans  lés  pré�missés  du  dé� liré,  lé  sujét  ést  confronté�  a�  uné  signification  manquanté
(pérpléxité�  du phé�nomé�né é� lé�méntairé). Lé né�ologismé, commé lé dé� liré, a pour fonction dé
ré�parér  la  signification  manquanté,  lé  trou  produit  par  la  dé� liaison  signifianté.  Il  viént
ré�pondré a�  cé qui rénd lé sujét pérpléxé, én fixant la dé�rivé signifianté.

Lé né�ologismé psychotiqué péut avoir un séns, é9 tré éxpliqué�  par lé sujét (né�ologismé
dit "actif" par Maléval214) ou bién constituér un térmé hors séns, qui a valéur d’é�vidéncé, sa
signification é� tant supposé�é dans l’Autré (tout lé mondé sait cé qué ça véut diré). Dans lés
déux cas, sa signification prénd uné tournuré singulié�ré dans sa capacité�  a�  stabilisér lé séns.

Cé mot dit « tout », fixé la pénsé�é. On péut pénsér qué par cétté formation, commé dans
lé dé� liré, quélqué chosé viént téntér dé s’articulér, dé sé tissér autour du signifiant manquant.
Cés signifiants viénnént conténir quélqué chosé du trou dé la signification manquanté (dué a�
la forclusion du nom du pé�ré dans la psychosé).

214  Maléval, J.-C. (2000). La forclusion du Nom-du-Père : Le concept et sa clinique. Séuil.p. 182.
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Autisme versus psychose

Signe autistique ou signe psychotique

Tammét cré�é sés signés… ou én fait dé prudénts émprunts a�  l'Autré : d’é� trangérs, ils
déviénnént alors dés « amis ». Cés signés né proviénnént pas d’un Autré pérsé�cutéur, ét né
viénnént pas l'assignér, lé dé�signér sans possibilité�  dé s’én jouér, ou dé fantasmér lé dé�sir qui
lés animé. Lés mots dé Tammét sont constitué�s dans un Autré du langagé maï9trisé� . Cé sont dés
signés  motivé�s,  soumis  a�  dés  ré�glés  pré�cisés,  uné  grammairé  qui  pérmét  d'éxplicitér  léur
construction ét léur usagé. Il s'agit donc d'un Autré bién ré�glé�  dont il doit maï9trisér la ré�glé, ou
bién d'un Autré cré�é�  dé toutés pié�cés.

La signification pour Tammet

Lés  mots  d’anglais  né  font  initialémént  pas  séns  pour  Tammét  pour  déux  raisons
corré� lativés :

Lés mots dé l'autré né ré�sonnént pas pour lui, car cé né sont pas sés signés, ils né sont
pas  én  prisé  avéc  sa  jouissancé.  Cétté  pérspéctivé  pérmét  d"appré�héndér  l'é�cholalié  dans
l'autismé commé téntativé dé cré�ér artificiéllémént un é�cho avéc lés mots dé l'Autré : l'é�cho
é�tant  toujours  a�  la  fois  familiér  ét  autré  (té�moin  d'uné  alté�rité�  intimé,  éxté�riorité�  intérné
créusé�é dans lé sujét : lé liéu dé l'Autré...).

Lés  signés  dé  Tammét  né  sont  pas  pourvus  dé  la  structuré  signifianté.  Céci  ést
particulié�rémént é�vidént dans sa difficulté�  a�  saisir lés mots abstraits, mais é�galémént dans lés
réssorts d'uné signification qui n'é�mérgé pas dés éfféts du signifiant qué sont la mé�tonymié ét
la mé�taphoré. A la placé, Tammét usé dé procé�dé�s qui lui pérméttént d'animér lés mots.

Il s'agit dé fairé dés signifiants dé l'Autré dés signés dé sa jouissancé, qui font é�cho dans
lé corps, tout én proté�géant l'inté�grité�  dé sa langué dé nombrés. La puissancé d'é�vocation d’un
mot, chéz Tammét, passé par l'imagé qu’il péut s’én fairé. Tammét traduit lés mots én imagés
én s'appuyant sur léur formé é�crité : la léttré ést uné léttré « déssiné�é », imaginarisé�é. Lés
mots é�crits font ainsi impréssion pour lui, ét l'é�crituré, qu'il considé�ré commé uné formé dé
traduction, a uné fonction subjéctivé ésséntiéllé.

Nous vérrons ainsi dans lé chapitré suivant quél récours aux langués é� trangé�rés ét a�  la
traduction ré�alisé Tammét. Fairé appél a�  uné langué éllé-mé9mé é� trangé�ré sémblé avoir commé
fonction dé lé réndré "normalémént" é� trangér aux mots, ét il paraï9t ainsi invéstir lés mots dé
cétté langué diffé�rémmént. Dé plus, la traduction ést lé procé�dé�  qui lui pérmét d'accé�dér a�  un
séns : fairé appél a�  d’autrés mots dans d’autrés langués va lui fournir dé nouvéllés imagés,
imagés sur lésquéllés il s’appuié pour énrichir lé séns (par un jéu d'addition dé séns ét dé misé
én lién analogiqué dés imagés).
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Ainsi, Tammét travaillé, én cré�ant dé nouvéaux mots ou én méttant én contiguïJté�  dés
mots qui né lé sont habituéllémént pas, a�  "é� tablir d'autrés liéns éntré lés chosés", ét ainsi,
cré�ér dé nouvéllés idé�és215. C'ést la misé én rélation dés imagés qui produit lé séns, én prémiér
liéu la misé én lién dé l'imagé du mot ét dé l'imagé dé cé qu'il  dé�signé : "En associant lés
diffé�réntés couléurs ét é�motions dé chaqué mot ét dé chaqué signification, lés mots prénnént
vié."216

Lien métonymique versus déliaison métaphorique

C'ést donc én construisant dés liéns mé�tonymiqués éntré lés mots, par divérs procé�dé�s,
dé la cré�ation dé né�ologismés a�  la traduction,  qué Tammét travaillé a�  donnér du séns aux
mots.  Dans  la  psychosé,  il  sémblé  qué  lé  né�ologismé  ré�pondé  a�  uné  problé�matiqué  bién
diffé�rénté, qui ést la dé� liaison dé la mé� taphoré ét un dé�placémént mé�tonymiqué sans point
d'arré9 t,  constituant lé dé� liré  ét  la  pérté dé signification qui lui  ést  associé�é.  Tandis qué lé
né�ologismé psychotiqué a pour objét dé fixér lé séns, célui dé Tammét a pour fonction dé lé
cré�ér.

215  Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés. p221
216  Ibidém P26
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Chapitré  4  -  Traduction,  é� crituré  ét
langués é� trangé�rés

Introduction

Tammét a lé gou9 t dés voyagés ét dés langués, attraits  auxquéls participé lé séntimént
contradictoiré dé sé séntir moins é� trangér én térré é� trangé�ré. Sa langué dé naissancé, l'anglais,
résté impré�gné�é dé son énfancé solitairé ét doulouréusé. Dé cétté réncontré primordialé avéc
cétté langué, téinté�é d'uné ambiancé dé "réfus", dé "non-accéptation", subsisté uné tracé qui
donné a�  cétté langué un statut particuliér, bién qu'il né la qualifié pas dé langué matérnéllé.
Cétté  langué-la�  ést  chargé�é  dé  quélqué  chosé  dé  spé�cifiqué,  ét  nous  proposons  dans  cé
chapitré  d'éxplorér  cétté  diménsion,  ainsi  qué  la  fonction  qu'occupént  la  traduction  ét
l'é�crituré chéz Tammét pour "trouvér sa voix".

Pour donnér un péu dé pérspéctivé a�  cétté quéstion, nous passérons par la lécturé d'un
autré  "é� tudiant  én  langué",  Louis  Wolfson,  qui  dé�crit  dans  son  ouvragé  Le  schizo  et  les
langues217 un procé�dé�  dé traduction singuliér qui lui pérmét dé méttré a�  distancé sa langué
matérnéllé.  Il  s'agira  én  dialéctisant  cés  déux  autéurs  dé  ré� flé�chir  a�  cé  qui  rapproché  ét
distingué léurs procé�dé�s, ét l'usagé qu'ils ré�alisént dés langués é� trangé�rés convoqué�és chéz
chacun dans un cértain "pot pourri" pour répréndré l'éxpréssion dé L. Wolfson.

Nous é�voquérons é�galémént lé lién qué Tammét éntrétiént a�  l’œuvré dé l’australién Lés
Murray, un poé�té qui aimé a�  mé9 lér a�  sés poé�siés dés mots dé langués divérsés. Tammét invéstit
Murray, é�galémént diagnostiqué�  Aspérgér218, commé un altér égo, un doublé sur léquél il s’ést
appuyé�  pour s’éngagér lui-mé9mé dans l’é�crituré.

Ce dont est chargée la langue maternelle

Si pour Tammét, é�criré ést é�quivalént a�  un acté dé traduction, ét lui pérmét dé trouvér
uné voix,  Louis  Wolfson,  « é� tudiant én langués schizophré�niqué » commé il  sé nommé lui-
mé9mé, invénté avéc l’usagé dés langués é� trangé�rés uné façon tré�s pérsonnéllé d’é�chappér a�  sa
langué  matérnéllé  (l'anglais  amé�ricain).  Il  té�moigné  dans  son  livré  dé  son  procé�dé� ,  qui
consisté én uné traduction simultané�é én plusiéurs langués, dé cé qu’il né péut é�vitér dé liré
ou d’énténdré én anglais.

217 Wolfson, L. (1970). Le schizo et les langues. Gallimard.
218 Wroé,  N.  (s. d.).  A  life  in  writing :  Les  Murray.  https://www.théguardian.com/books/2010/nov/22/lés-

murray-poét-lifé-profilé
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Lés ouvragés dé Tammét ét Wolfson sont œuvrés d’é�crituré, mais n’ont sans douté pas
la  mé9mé  fonction,  lé  mé9mé  statut  pour  cés  déux  autéurs.  Nous  nous  inté�réssérons  én
particuliér  ici  a�  la  façon dont  ils  utilisént  lés  langués  é� trangé�rés,  ét  a�  la  problé�matiqué a�
laquéllé chaqué procé�dé�  sémblé ré�pondré. Tous déux té�moignént d'un rapport singuliér aux
langués. Tammét té�moigné dans sa langué matérnéllé, tout én éxpliquant combién l'é�crituré
éllé-mé9mé consisté pour lui én un acté dé traduction, dé sés nombrés intimés vérs l'anglais.
Lés mots qu’il  va chérchér dans d’autrés langués sont soignéusémént sé�paré�s du corps du
téxté, ét pris commé illustrations dé sés procé�dé�s. Wolfson, pour sa part, é�crit én français, a�
l'abri dé sa langué matérnéllé, ét chéz lui la transformation dé la langué touché lé téxté mé9mé.
Il souhaité par éxémplé appliquér sa ré� formé orthographiqué du français a�  son livré, cé qué
son prémiér é�ditéur lui réfuséra dans un souci dé lisibilité� 219.

Wolfson

Louis Wolfson publié  Le Schizo et les langues én 1970, (chéz Gallimard, publié�  par J.-
B.,Pontalis apré�s 7 ans dé corréctions ét dé né�gociations éntré Wolfson ét son é�ditéur). C'ést
un livré autobiographiqué qu'il é�crit diréctémént én français. Dans cé livré, il dé�crit lés façons
dont il  usé pour sé dé� féndré dé l'anglais, sa langué matérnéllé, qui lui ést insupportablé a�
énténdré ét a�  liré. Wolfson habité qui alors avéc sa mé�ré ét son béau-pé�ré a�  Néw York, é�crit
son livré én français.

A  l'originé  dé  sa  mé� thodé,  l'é� tudé  dés  langués  é� trangé�rés  (lé  français,  lé  russé,
l'allémand ét l'hé�bréu),  qu'il  utilisé a�  travérs un procé�dé�  original dé traduction simultané�é
plurilingué, ét qui a la particularité�  :

- dé morcélér lé téxté, ét lés mots

- chaqué fragmént é� tant traduit (én uné langué diffé�rénté) dé façon a�  consérvér uné
similarité�  phonologiqué (ét sé�mantiqué) avéc lé mot d'originé.

Louis  Wolfson, a�  la suité  dé la publication dé Lé Schizo ét lés Langués,  publiéra un
sécond livré ("Ma Mé�ré musiciénné ést morté…", 1984220), ét ré�aliséra dés rémaniéménts dé
son prémiér ouvragé.

Déléuzé, qui pré� facé Lé Schizo ét lés langués, quéstionné la fonction dé cétté œuvré
pour Wolfson. Pour lui, « il s’agit pour l’autéur, moins dé racontér cé qu’il é�prouvé ét pénsé,
qué dé diré éxactémént cé qu’il fait ». Cé livré constituérait én cé séns « un protocolé d’activité�
ou d’occupation » pluto9 t qué « l’éxposé�  d’un dé� liré ou l’éxpréssion d’affécts ». Lé Schizo ét lés
langués sérait ainsi a�  la fois uné autobiographié, un té�moignagé ét én quélqué sorté, un « fairé
savoir ».

219 Pontalis, J.-B. (EY d.). (2009). Dossier Wolfson, ou, L’affaire du Schizo et les langues. Gallimard
220 Wolfson, L. (2012). Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne mardi à minuit au milieu du mois de

mai 1977 au mouroir Memorial à Manhattan. Attila.
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Le procédé

Lé travail d'é� tudiant én langués dé Wolfson consisté a�  sé "méttré én su9 rété�  dé la langué
matérnéllé",  én lui appliquant uné sorté dé « dé�sossémént ».   Il  s'agit  dé « dé�mémbrér  lés
mots méntionné�s,  d’én dé�barrassér, d’én balayér sa connaissancé, dé lés « dé�truiré » én lés
convértissant aussi vité qué possiblé, instantané�mént én vocablés é� trangérs »221

A l'originé, « un dé�sir péut-é9 tré vagué, sinon subconsciént ét réfoulé� , dé né pas dévoir
séntir la langué naturéllé commé la séntént lés autrés, mais par contré dé pouvoir la séntir
bién diffé�rémmént, commé quélqué chosé dé plus, commé éxotiqué, commé un mé� langé, un
pot-pourri dé divérs idiomés ».

Wolfson  proposé  é�galémént  un  « pérféctionnémént »  orthographiqué  dé  la  langué
françaisé, uné é�crituré ré� formé�é qui consisté én uné orthographé phoné�tisé�é. Céci ést ré�alisé�
én parallé� lé dé la déscription dé son procé�dé�  dé traduction simultané�é qui lui pérmét dé sé
méttré  « én su9 rété�  » dé sa langué matérnéllé »

Cé  procé�dé�  s'appuié  sur  l'é� tudé  dés  langués,  cét  appréntissagé  lui  pérméttant  dé
pouvoir é�chappér a�  la langué matérnéllé. « Il ta9 chait systé�matiquémént dé né pas é�coutér sa
langué matérnéllé », mais commé c’ést quasimént impossiblé dans un pays ou�  tous parlént
anglais  « il  éssayait  dé  dé�véloppér  dés  moyéns  d’én  convértir  lés  mots  présqué
instantané�mént (spé�cialémént cértains qu’il trouvait tré�s énnuyants) én dés mots é� trangérs
chaqué fois apré�s qué céux-la�  pé�né� tréraiént a�  sa consciéncé én dé�pit dé sés éfforts dé né pas
lés  pércévoir.  Céla  pour  qu’il  pu9 t  imaginér  én quélqué sorté  qu’on né  lui  parla9 t  pas  cétté
maudité langué, sa langué matérnéllé, l’anglais.  En éffét il  nourrissait dés ré�actions parfois
aiguéJs qui lé lui faisaiént mé9mé doulouréux qué dé l’é�coutér sans qu’il pu9 t vité én convértir lés
vocablés én dés mots pour lui é� trangérs ou én dé�truiré én ésprit d’uné manié�ré constructivé,
pour ainsi diré, lés vocablés qu’il vénait d’é�coutér dé cétté sacré�é langué, l’anglais ! »

Pour  Wolfson,  il  s'agit  donc  d'"ané�antir"  lés  mots  dé  sa  langué  matérnéllé  én
dé�sagré�géant la phrasé, tout én éfféctuant uné traduction qui consérvé a�  la fois lé séns dés
mots pris un a�  un, ét uné similarité�  phonologiqué globalé avéc la locution originéllé.

Par éxémplé, la phrasé "don't trip over the wire" (né té prénd pas lés piéds dans lé fil),
va é9 tré transformé�é dé la manié�ré qui suit :

Don't (né�gation) ést rémplacé�  par l'allémand "tu'nicht"

trip (tré�buchér) déviént "tré�b", lés prémié�rés léttrés du mot corréspondant én français

over (sur) ést traduit par "uJ bér" (én allémand)

the (lé) déviént l'hé�bréu "é� th hé�"

221  Wolfson, L. (1970). Le schizo et les langues. Gallimard.
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wire (fil) énfin ést "zwirn" (fil), dont on pérçoit la réssémblancé avéc wiré é�galémént du
co9 té�  dé la léttré

La phrasé éntié�ré sé transformant én "Tu'nicht tréb über èth hé zwirn".

Lés procé�dé�s qu'il mét én placé pour né pas énténdré sa langué sont é�galémént : placér
sés doigts dans lés oréillés, tout én lisant un livré français ou allémand, ou bién « fairé sa pétité
mais puissanté radio a�  transistors jouér haut ét fort ».

Enfant,  il  dé�crit  é�galémént  sa  difficulté�  avéc  lé  langagé,  faisant  é� tat  d’uné  « lutté »,
« qu’il  avait  éu  pour  bién  appréndré  sa  langué  matérnéllé »222,  difficulté�  ré�pé� té�é  lors  dé
l’appréntissagé dé la  lécturé,  « ayant trouvé�  céllé-ci  difficilé  a�  compréndré,  sans inté�ré9 t,  ni
importancé », ét péinant a�  sé concéntrér dé façon continué. « En un mot il n’avait pas aimé�  liré
ét sans douté parcé qu’il né l’avait gué�ré pu. »

La langue de la mère

La langué matérnéllé ést pour Wolfson tré�s litté�ralémént la langué dé la mé�ré, dont la
voix ét la pré�séncé, dé�crités commé importunés, infiltrént lés mots. « Ellé parlait, du moins
pour la plupart, d’uné voix tré�s hauté ét tré�s aiguéJ ,  bién qu’éllé pu9 t vraimént chuchotér au
té� lé�phoné  quand  éllé  voulait  clandéstinémént  arrangér  l’admission  dé  son  fils  én  ho9 pital
psychiatriqué, c’ést-a� -diré a�  son insu. »

Il sé proté�gé dé la voix dé sa mé�ré, dé�crité commé bruyanté, incontournablé, intrusivé
« il  trouvait  la  pré�séncé  dé  maman  téllémént  émbé9tanté ».  Il  dé�ploré  son  « approché
tapagéusé »223, ou bién, lorsqu’éllé véut éntrér dans sa chambré, sa façon dé lui parlér « apré�s
s’é9 tré approché�é a�  pas dé loup, éllé éntrait én é�clair ét tonnérré » pour lui parlér avant qu’il
n’ait  lé témps dé sé bouchér lés oréillés. Dans la tonalité�  dé sa voix il  né péut s’émpé9chér
d’énténdré un « ton dé mauvaisé volonté�  », "lé dé�sir dé lui nuiré, d’avoir triomphé�  sur lui". Il
noté  qué  l'anglais  dé  sa  mé�ré  ést  moins  véxatoiré  lorsqu’il  l’énténd  sans  qu’éllé  én  ait
connaissancé.  Dans  "Ma  mé�ré  musiciénné  ést  morté",   ou�  lé  ton  ést  plus  apaisé� ,  moins
pérsé�cuté�  a�  l'éndroit dé sa mé�ré, il dé�crit commént céllé-ci, lorsqu'éllé véut é9 tré énténdué dé
lui, s'adréssé a�  son fils én yiddish.

Nous voyons ici qué la langué matérnéllé,  pour Wolfson, ést touté chargé�é  du dé�sir
inquié�tant dé l’Autré. Cé dé�sir, pour Lacan, ést porté�  dé façon privilé�gié�é par la voix "Si lé dé�sir
du sujét sé fondé commé dé�sir dé l’Autré, cé dé�sir commé tél sé manifésté au nivéau dé la
voix". La voix, én tant qué cé qui porté la pré�séncé du sujét dans son diré, né concérné pas la
diménsion sonoré; au contrairé c’ést cétté sonorité�  qui doit é9 tré pérdué.

Tammét  ést  confronté�  sémblé-t-il  a�  un  brouillagé  dé  la  voix,  uné  dé�connéxion
involontairé, pré�cisé-t-il, un "problé�mé dé fré�quéncé". On pourrait fairé l'hypothé�sé, suivant la

222 Ibidém, p34
223 Ibidém, p44
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proposition  dé  Cataho  ét  Vivé�s  (2012)224 qu'il  n'accé�dé  qu'au son  dé  la  voix,  uné  voix  qui
déméuré alors  confondué avéc lé  bruit.  Tammét sérait  alors pris  dans uné impossibilité�  a�
assourdir la voix dé l'Autré, cé qui sérait un pré�alablé a�  la possibilité�  dé l'é�coutér, tandis qué
pour Wolfson, la voix ést trop pré�sénté, énvahissanté, non ré�glé�é.

Wolfson et Tammet

La langue “maternelle” : Wolfson et Tammet

Si pour Wolfson, on péut énténdré la pré�séncé dé la mé�ré dans la langué anglaisé sans
risquér dé s’y trompér, la quéstion chéz Tammét ést plus hasardéusé. Si l’on véut éfféctuér un
parallé� lé, on pourrait diré né�anmoins qué tout a�  la fois son rapport a�  la langué ét son rapport a�
sa mé�ré  sémblént s’inscriré du co9 té�  dé l’incompré�hénsion, uné incompré�hénsion qui tourné
plus tard a�  la fascination. Dans "L'é� térnité�  dans uné héuré", il consacré tout un chapitré225 a�  sa
mé�ré. Céllé-ci ést dé�crité commé uné "pré�séncé é�nigmatiqué" a�  sés co9 té�s.  Touté sa vié, il  a
éssayé�  dé  la  compréndré,  d'én  "é� laborér  un  modé� lé  pré�dictif",  sans  succé�s.  "Son
comportémént m'é�chappé; il dé�passé més  capacité�s d'énténdémént. J'ai béau éssayér, jé n'y
arrivé pas." Sans céssé,  il  comparé cé qu'il  a imaginé� ,  la "mé�ré imaginairé" ou idé�alé,  ét la
vé�ritablé. Il sé surprénd a�  é9 tré soulagé�  dé né pas pouvoir anticipér sés ré�actions, sés dé�cisions.
Lorsqu'il y parviént, c'ést un séntimént d’é�cœurémént,  ét dé  “dé� ja� -vu” qui lé saisit.  On péut
soulignér qu’il  né fait  nullé part  méntion dé la quéstion d'un dé�sir  chéz éllé qui viéndrait
souténir cétté é�nigmé. Cé qui fait la diffé�réncé éntré lé comportémént dé la mé�ré qu'il imaginé,
ét cé qué fait la mé�ré vé�ritablé, ré�sidé pour lui dans "lé ro9 lé imménsé ét libé�ratéur qué joué lé
hasard dans toutés lés affairés humainés".  

Des mots qui envahissent ou des images familières

Pour Wolfson, nous pourrions diré qué la traduction ést uné manié�ré dé sé dé� féndré du
parasitagé du langagé, qui s'incarné dans la langué matérnéllé, langué intrusivé ét obsé�danté
dont il lui faut sé proté�gér. Il ést litté�ralémént travérsé� , pé�né� tré�  par lés mots anglais, qui sé
ré�pé� tént én lui continuéllémént dans un é�cho énvahissant. C'ést a�  cét éndroit qué lé procé�dé�
agit, lé « pot pourri » éxotiqué dé� toxifiant la langué, la réndant moins nocivé. Wolfson acquiért
via son procé�dé�  uné rélativé maï9trisé sur lé caracté�ré poténtiéllémént dangéréux dé la langué.

Uné langué, qui, sélon Lacan, ést un parasité dans l'hommé, cé qui ést manifésté dans la
psychosé.

« Commént ést-cé qué nous né séntons pas tous qué dés parolés, dont nous dé�péndons,
nous  sont  én  quélqué  sorté  imposé�és?  C’ést  bién  én  quoi  cé  qu’on appéllé  un  maladé  va
quélqué fois  plus  loin qué cé  qu’on appéllé  un hommé normal.  La  quéstion ést  dé  savoir

224  Catah o, I., & Vivé�s, J.-M. (2012). A propos du choix du sujét autisté : Voix ét autismé: Pour uné prisé én compté
dé la dynamiqué invocanté dans la psychothé�rapié dés patiénts autistés. Psychothérapies, 32(4), 231

225  Tammét,  D.  (2011).  Chapitré  "La mé�ré  idé�alé"  dans  Embrasser le  ciel  immense :  Le cerveau des  génies :
témoignage. P212
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pourquoi  ést-cé  qu’un  hommé  normal,  dit  normal,  né  s’apérçoit  pas  qué  la  parolé  ést  un
parasité (…) un placagé (…) la formé dé cancér dont l’é9 tré humain ést affligé� .226"

Si lés mots sont vé�cus pour Wolfson commé dés importuns, agissant diréctémént dans
son ésprit, ét contré sa volonté� , possé�dant un dé�sir dé lui nuiré, dans la pénsé�é dé Tammét il
sémblé difficilé dé pércévoir uné téllé diménsion pérsé�cutanté. Et cé pour la bonné raison qu'il
pénsé én imagés. Cé sont dés imagés qui éntrétiénnént avéc lé sujét uné rélation dé rassuranté
intimité� , contrairémént aux signifiants dé l'Autré, qui viénnént toujours un péu d'ailléurs.

Tammet écrivain

L'appui sur un double écrivain

« D’aussi loin qué jé mé souviénné, lés mots ont toujours é� té�  pour moi dés nœuds dé
béauté�  ét  dé  mysté�ré.  Mais  c’ést  l’œuvré  dé  Murray  qui  sérvit  dé  lévain  a�  més  proprés
ambitions litté�rairés. »

L'appui sur Lés Murray pérmét a�  Tammét dé s'autorisér a�  usér dés mots alors mé9mé
qu'il sé sént é� trangér au langagé. Il s'agit d'é9 tré lé�gitimé a�  uné cértainé placé qui pérmét dé
diré, uné position qui corréspond a�  uné é�nonciation particulié�ré ét qui résté a�  dé� finir. On né
péut d'ailléurs pas sé risquér a�  confondré, dans uné collusion trop rapidé favorisé�é par cétté
rélation én miroir dont Tammét invéstit Murray, la voix du poé�té dans lé cas dé L. Murray, ou la
voix  trouvé�é  par  Tammét  dans  l'é�crituré,  qui  lui  ést  sans  douté  singulié�ré.  L'é�crit  occupé
vraisémblablémént uné placé céntralé dans la particularité�  dé cétté é�nonciation. "L'anglais a
fait dé moi un é� trangér, mais aussi un é�crivain", nous dit Tammét. Exilé�  du langagé, il sé ré� fugié
dans la léttré. En dévénant un é�crivain, livré apré�s livré, il sé construit én sé construisant un
léxiqué. Il s'invénté uné voix, ét éfféctué cé qu'on pourrait appélér un rétour én pays é� trangér.

Tammét é�voqué la transformation subjéctivé qué lui pérmét l'é�crituré ét la publication.
Ouvragé apré�s ouvragé, son stylé é�volué, ét il s'autorisé a�  invéstir d'autrés génrés.  Apré�s un
prémiér ré�cit ou�  il té�moigné dé son rapport au mondé, il publié divérs ouvragés qu'on pourrait
qualifiér "d'éssais autobiographiqués", ou�  l'autéur sé pénché sur un sujét qui lé concérné dé
pré�s (lés nombrés, lés langués, la spiritualité� , étc.)  én parlant a�  la prémié�ré pérsonné ét én y
mé9 lant dés é� lé�ménts dé sa propré vié. Apré�s l'é�crituré dé Chaque mot est un oiseau à qui l'on
apprend à chanter il sé lancé dans l'é�crituré d'un roman, il traduit Lés Murray, puis publié un
récuéil dé sés proprés poé�més. Son dérniér ouvragé, ou�  il parlé dé sa foi, ést é�crit én français.

L'anglais  ést  sans  douté  pour  Tammét  la  langué  ou�  la  scission  éntré  jouissancé  ét
langagé ést a�  la fois  la plus né�céssairé ét la plus doulouréusé.  C'ést  la langué dé la primé
énfancé, céllé qui gardé la tracé d'uné réncontré primordialé avéc l'Autré.

226 Lacan J., (1976) Le Séminaire Livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Séuil, 2005, léçon du 17.02.1976.
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Dans la langué é� trangé�ré,  lés mots prénnént pour Tammét uné autré valéur,  du fait
péut-é9 tré dé léur accroché un péu diffé�rénté a�  l'Autré. La coupuré éntré jouissancé ét langagé,
doulouréusé ét é�nigmatiqué dans l'anglais, déviént cré�ativé. Lés mots, dé confus déviénnént
dés "nœuds dé béauté�  ét dé mysté�ré", léur alté�rité�  lés rénd attirants, objéts é�nigmatiqués dont
Tammét tombé amouréux.

La langué é� trangé�ré ést utilisé�é ainsi par Tammét sans douté un péu dé la façon dont il
passé par l'é�crit,  puisqué pour lui,  é�criré,  c'ést traduiré.  L'é�crit commé la langué é� trangé�ré
pérmét d'usér dé signés qu'il péut invéstir car coupé�s d'uné pré�séncé trop dirécté dé l'Autré ét
dé son dé�sir.

Exilé dans sa propre langue

L'anglais dé tout un chacun n'ést pas l'anglais dé Tammét. La façon dont il l'émploié,
dans  dé  longués  phrasés  "prudéntés  ét  éxagé�ré�mént  forméllés", ou  éncoré  "obliqués,
vérbéusés, allusivés", n'ést pas comprisé. S'il parlé dans sa langué invénté�é, afin d'éxprimér
éxactémént quélqué chosé dé lui-mé9mé, d'uné éxpé�riéncé intimé, on lui fait lé réproché dé
"parlér dé dro9 lé dé manié�ré".  

Tammét éxprimé a�  sa  manié�ré  autistiqué uné ténsion éntré intimé ét  univérsél  qui
travérsé touté l'éxpé�riéncé du sujét au langagé. Mais la coupuré éntré sa langué intimé ét lés
mots dés autrés ést chéz lui radicalé. Il y a impossibilité�  pour lui d'articulér dés signifiants én
prisé avéc sa jouissancé aux mots dés autrés. S'il  sé sért dés signifiants dé l'Autré, c'ést dé
façon a�  s'assurér dé né pas é9 tré trop compris. S'il usé dé signifiants én prisé avéc sa jouissancé,
alors ils sont hérmé�tiqués a�  l'autré. Il ré9vé d'"uné langué bién a�  lui".

Si  l'on  fait  l'hypothé�sé  d'uné  abséncé  dé  division  subjéctivé  chéz  Tammét,  il  faut
considé�rér lé fait qué lés mots sont pour lui non dés signifiants, articulé�s ét téinté�s d'alté�rité� ,
mais dés signés dirécts dé sa jouissancé; lés pérdré én lés livrant a�  l'Autré constitué sans douté
lé  térriblé  ét  é�prouvant  arrachémént  qu'é�voqué  Williams  lorsqu'éllé  fait  lé  ré�cit  dé  sés
téntativés dé parlér authéntiquémént (c’ést-a� -diré sans én passér par un dé sés doublés227).

Tammét sémblé dans l'é�crituré ét a�  travérs son travail sur lés langués, avoir trouvé�  dés
façons ingé�niéusés dé contournér la difficulté� , a�  travérs un cértain circuit qui pérmét d'é�vitér
uné prisé trop dirécté dé sa jouissancé dans lés mots dé l'Autré.

227 Williams, D. (1999b). Si on mé touché jé n’éxisté plus. J’ai lu.
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Accents, langues perdues et mots nouveaux

Un étranger en pays étranger

Lorsqu’il  part én Lituanié a�  19 ans commé volontairé pour allér énséignér l’anglais,
Tammét  qui  n’a  jusqu’a�  pré�sént  qu’é� tudié�  lé  français  ét  l'allémand  a�  l’é�colé,  ét  dé�couvért
quélqués  mots  dé  finnois  a�  travérs  l’imagiér  d’uné  pétité  voisiné,  ést  immérgé�  pour  la
prémié�ré fois én langué é� trangé�ré. Il parlé dé la pérté dé cés répé�rés qui sont si importants
pour lui, dé la nouvéauté�  totalé, ét dé son angoissé a�  é9 tré pour la prémié�ré fois dé sa vié, si loin
dé chéz lui.228 Mais il té�moigné surtout d’uné grandé jubilation, lié�é én partié a�  la réncontré
avéc la langué.

Les accents

Tammét  é�voqué  souvént  la  pluralité�  dés  accénts  d'uné  langué,  cé  qui  ést
particulié�rémént vrai avéc la langué anglaisé. Il dé�couvré cétté idé�é avéc la réncontré dé Frau
Corkhill, son profésséur d'allémand au lycé�é a�  qui il rénd hommagé, qui lé prénd sous son ailé
ét lui donné dés cours dé convérsation. Ellé "parlait un anglais uniqué, avéc un accént moitié�
allémand,  moitié�  geordie » (provénant  d'uné  ré�gion  du  nord  dé  l'Anglétérré).  "Avéc  Frau
Corkhill, é�crit-il, jé compris combién d'anglais diffé�rénts pouvaiént éxistér. Lé sién, lé mién :
déux parmi uné multitudé229".

Cétté  dé�couvérté  sémblé  lui  pérméttré  d'invéstir  pour  lui-mé9mé  la  langué  anglaisé,
dans cés cours particuliérs d'allémand qui sé transformént én léçons pratiqués sur l'art dé
convérsér,  ét ou�  lés passagés d'uné langué a�  l'autré sont fré�quénts.  Tammét y apprénd én
ré�alité�  lés ré�glés dé l'é�changé avéc autrui, lui qui dé�couvré a�  l'occasion dé sés prémiérs é�mois
amouréux lé séntimént du "sépt cént cinquanté-sépt [...] : un séntimént aigu, né�  d'un dé�sir
inténsé dé communiquér, contrébalancé�  par uné incapacité�  proportionnéllé a�  lé fairé,  pour
léquél ni l'anglais ni lé français n'ont d'é�quivalént pré�cis".230

Cétté quéstion dé l'accént sémblé conténir la possibilité�  pour Tammét d'appré�héndér la
langué commé uné multiplicité� ,  uné addition dé singularité�s  qui lui  pérmét dé s'y inscriré
commé uné voix distincté, parmi lés autrés.

Ce que c'est que d'être humain

Dans son inté�ré9 t pour lés langués ré�sidé é�galémént la possibilité�  dé sé familiarisér au
travérs d’éllés a�  diffé�réntés culturés, ét au-déla� , d'apprivoisér prudémmént l'autré, én gardant
touté  la  distancé  qué  cétté  éntréprisé  risqué�é  né�céssité.   “Lés  langués  m’ont  aidé�  a�

228 Ibidém
229 Tammét,  D.  (2017).  Chaque mot est  un oiseau à qui  l’on apprend à chanter :  Daniel  Tammet ;  traduit  de

l’anglais par Samuel Sfez (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. P20
230 Ibidém P19
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compréndré, jour apré�s jour, cé qui signifié é9 tré humain - lés points dé vué spé�cifiqués, lés
idé�és  subtilés  ét  lés  sénsibilité�s  é�motionnéllés  qui  caracté�risént  chaqué  pays”231.  Dans  lés
langués, commé dans lés livrés, sé logé "la multitudé d'accénts dé l'éxpé�riéncé humainé" dont
l'é� tudé pérmét a�  Tammét d'é�prouvér la pluralité�  dans laquéllé sa singularité�  péut préndré
placé232.

Nous sommes ce que nous disons

Apré�s la publication dé son prémiér livré, Tammét dé�cidé dé s'inscriré a�  l'univérsité�
pour  éntamér  lés  é� tudés  supé�riéurés  qu'il  n'a  jamais  éncoré  pu  éntrépréndré.  Il  choisit
d'é� tudiér  la  sociolinguistiqué,  ét  plus  pré�cisé�mént  lés  travaux  dé  Shirléy  Bricé  Héath,  qui
travaillé  sur  lé  dé�véloppémént  du langagé ét  l'alphabé�tisation  dés  énfants,  notammént  én
fonction dé léur culturé ét dé léur classé socialé. Céllé-ci dé� fénd qué chaqué miliéu produit sa
propré richéssé linguistiqué,  ét qué l'idé�é  qué lés plus dé�munis manquént dé mots ést un
cliché�  érroné� .  Tammét  s'inté�réssé  é�galémént  a�  la  cré�ation  dés  dictionnairés233,  ét  dés
téntativés par lés institutions dé normalisér la langué. Réprénant lés mots dé la léxicographé
Erin McKéan, il soutiént l'idé�é234 qué tout mot utilisé�  par un locutéur ést valablé, a�  partir du
momént ou�  "il fonctionné" : "lé séul crité�ré é�ditorial dé McKéan ést dé savoir si tél ou tél mot
ést  "bién  ajusté�",  si  sa  formé  corréspond  suffisammént  a�  l'inténtion  du  locutéur  (ou  dé
l'é�crivain)".

Tammét dé� fénd uné langué vivanté, travérsé�é par sa culturé ét réflét d’uné é�poqué, én
mouvémént ét pérmé�ablé aux autrés langués235. "Chaqué minuté dé chaqué héuré dé chaqué
jour,  quélqu'un dans lé  mondé anglophoné produit  uné nouvéllé  combinaison dé  sons,  dé
léttrés ét dé séns a�  l'inténtion d'un auditéur (ou d'un léctéur), qui la comprénd". C'ést toujours
dé l'anglais, "un péu distordu, é� tiré� , rénouvélé�". "Lés mots - mais aussi cé qué nous énténdons
par lés mots, changént sans céssé"236.

Il  prénd  la  dé� fénsé  dé  la  cré�ation  du  locutéur  vis-a� -vis  dés  mots  usé�s,  dés  usagés
convéntionnéls, ou imposé�s par dés énjéux politiqués ou idé�ologiqués. Il s'insurgé contré lés
"novlangués" vidé�és dé léur capacité�  parlanté237. La quéstion dé l'arbitrairé du signé ést au
cœur dé sa réchérché a�  l'éndroit dés langués. Si la langué court lé risqué d'é9 tré utilisé�é commé
un  instrumént  du  pouvoir238,  sé  faisant  lé  véctéur  d'un  assujéttissémént  du  locutéur,  lés

231 Tammét, D. (2011). Embrasser le ciel immense : Le cerveau des génies : témoignage. Lés Aré�nés
232 Tammét, D. (2017). Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. P16
233 Ibidém, dans « Un anglais a�  l’acadé�mié françaisé »,  Tammét raconté sa réncontré avéc l’acadé�micién sir

Michaél Edwards qui parlé dé son « coup dé foudré » pour lé français, ét dé l’é� laboration du dictionnairé dé
l’acadé�mié.

234 Ibidém, Chapitré « Nous sommés cé qué nous disons » (P57)
235 Ibidém, Dans lé chapitré « Jé m’appéllé « Blaér » » (P141).Tammét é�voqué lé consérvatismé linguistiqué, avéc

l’histoiré du purismé én Islandé ét la réchérché utopiqué d’ « un islandais inalté�ré�  par dés mots, dés sons ou
dés léttrés vénus dé l’é� trangér », idé�al dont il dé�montré lé caracté�ré absurdé ét chimé�riqué.

236 Ibidém, Chapitré « Nous sommés cé qué nous disons », P59 
237 Thomas, M.-C. (2012). L’autisme et les langues. L’Harmattan.

  132



"parlé9 trés" qu'il  dé�crit  sont dés ré�sistants,  lés dé� fénséurs d'uné cértainé libérté�  du sujét  a�
cré�ér sés signés.

L'espéranto

Tammét  consacré  tout  un  chapitré  dé  son  livré  a�  l'éspé�ranto.  Langué  pénsé�é  pour
pérméttré a�  dés pérsonnés dé langués matérnéllés diffé�réntés dé communiquér,  éllé visé a�
"é� tablir  un  pont  néutré  éntré  diffé�réntés  culturés239".  C'ést  uné  langué  faité  pour  la
communication : construité a�  partir d'assémblagé dé mots, dé pré� fixés ét d'affixés provénant
dé divérsés langués indo-éuropé�énnés, ré�glé�é par uné grammairé stablé ét sans éxcéptions,
éllé ést conçué pour é9 tré facilémént apprisé, ét dé nombréusés locutions péuvént dé fait é9 tré
intuitivémént comprisés. C'ést uné langué vé�hiculairé, invénté�é par surcroï9t , dont on péut sé
démandér si éllé constitué vraimént uné langué matérnéllé pour pérsonné.

C'ést pré�cisé�mént l’intérrogation dé Tammét : y a-t-il transmission dé cétté langué a�
dés énfants é� lévé�s par dés parénts éspé�rantistés ? L’éspé�ranto posé dé nombréusés quéstions
qui ré�sonnént avéc son rapport  au langagé.  Uné langué péut-éllé  é9 tré sans lalangué ? Uné
langué synthé� tiqué péut-éllé é9 tré vivanté? Si éllé ést parlé�é, péut-éllé é9 tré parlanté ?

Les Murray, l'alter ego

Tammét s’appuié sur célui qu’il invéstit commé un altér égo, un doublé é�crivain, qui lui
« donné du soufflé », ét a�  partir duquél il péut s’autorisér a�  fairé portér sa voix a�  l’é�crit. Lé
séntimént d’uné parénté�  avéc cé poé�té, a�  un momént ou�  Tammét ignoré l’autismé dé Murray,
lui  apporté un soutién ésséntiél.  « Cétté intuition suffit  pour  réstaurér la  confiancé  én ma
propré voix, pour la nourrir ét la fairé grandir. Ma voix finit par attéindré la taillé d’un livré :
dés Mé�moirés sur mon énfancé si particulié�ré. »

« Sans la  poé�sié  dé Murray,  rapporté Tammét,  jé  né sérais  péut-é9 tré  jamais  dévénu
é�crivain. A cétté é�poqué, jéuné adulté, léur é� trangété�  mé rassurait. Jé m’y réconnaissais ».  La
réncontré dé Tammét avéc Murray, c’ést é�galémént la possibilité�  dé sé réconnaï9tré dans un
cértain stylé d’é�crituré, ét a�  travérs cé stylé, d’invéstir l’anglais commé sién. Tammét péut a�
partir  dé la lécturé dé Murray considé�rér son propré « accént »,  sa propré façon d’utilisér
l’anglais, commé uné façon accéptablé, valablé, parmi d’autrés.

« A Londrés, mon anglais n’avait jamais é� té�  célui dé més parénts, dé més fré�rés ét sœurs
ni dé més camaradés dé classé ; més phrasés – obliqués, vérbéusés, allusivés – m’avaiént valu
dés moquériés, ét cés moquériés avaiént ratatiné�  ma voix. Céllé dé Murray, éllé, s’é� talait ; éllé
éxhibait l’aisancé ché�rémént acquisé avéc laquéllé sés mots sé comportaiént. »

238 Tammét, D. (2017). L’hommé qui é� tait véndrédi dans Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter 
(S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. Sur l’usagé dé la langué kikuyu par l’é�crivain Ngugi wa thiong’o

239 Espé�ranto. (10 séptémbré 2021). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pagé consulté�é lé 19:47, séptémbré 10, 2021
a�  partir dé http://fr.wikipédia.org/w/indéx.php?titlé=Esp%C3%A9ranto&oldid=186224319.
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Nous nous attachérons ici non a�  l’analysé dé l’œuvré dé Murray éllé-mé9mé mais pluto9 t
au régard qué porté sur éllé  Tammét.  A cét  autéur,  il  consacré un chapitré  dans son livré
Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter (chapitré intitulé�  Un poète savant), ét
uné é�mission sur Francé culturé240 ou�  il ést invité�  a�  parlér dé Murray a�  l’occasion dé la sortié
dé son récuéil dé poé�més traduits « C’ést uné chosé sé�riéusé qué d’é9 tré parmi lés hommés »
(2014). C’ést un récuéil qué Tammét a traduit én français, dont il a sé� léctionné�  lés poé�més ét
choisi lé titré.

Tammét  sé  réconnaï9t  a�  la  fois  dans  l'é�crituré  dé  Murray  mais  aussi  dans  cértains
é� lé�ménts dé son histoiré ét dé son rapport au mondé. Il é�voqué l’énfancé solitairé dé Murray,
qui a grandi dans un cértain dé�nuémént, fils uniqué d’un couplé dé férmiérs dans uné ré�gion
tré�s isolé�é d’Australié, én Nouvéllé-Gallés du Sud. « Il a vé�cu uné énfancé un péu commé la
miénné, dans la mésuré ou�  c’é� tait uné énfancé solitairé, pauvré, tré�s isolé�é, tré�s confusé ; il né
comprénait pas grand-chosé [...] ;  ét puis il  a dé�couvért tré�s  jéuné cét amour cétté passion
pour lés mots, pour lés langués ».

Murray s’é�mancipé a�  travérs l’é�colé, ét a�  travérs lés livrés. Tammét noté son gou9 t pour
lés bibliothé�qués, dés liéux dont il fait dés réfugés dans tous lés é� tablisséménts scolairés qu'il
travérsé. Il ést apaisé�  par lés livrés, lé calmé ét la solitudé qu’il y trouvé. Sujét a�  dés passions, il
ést intarissablé a�  léur propos ét dé�véloppé autour d'éllés un savoir vasté ét pré�cis. Il ést un
léctéur insatiablé qui pré� fé� ré lés poé�més, lés éncyclopé�diés ét lés ouvragés historiqués aux
romans, pour lésquéls « il né parvénait pas a�  éntrér dans lés scé�nés doméstiqués ni a�  croiré
aux intrigués ». Enfin, commé Tammét, Murray dé�véloppé uné passion pour lés langués.

Tammét qualifié la poé�sié dé Murray d’un travail sur la langué, céllé-ci dévénant uné
« matié�ré prémié�ré », tré�s concré� té. Cétté langué, plus qué l’anglais australién, c’ést « l’anglais
Murray », mé9 lé�  dé mots français, allémands, gaé� liqués (Murray possé�dé dés ancé9trés é�cossais).
En ré�sulté pour Tammét « un chaos magnifiqué, pléin d’influéncés, pléin d’idé�és ».

Cés  émprunts  a�  d’autrés  langués  ont  commé visé�é  la  réchérché du « mot  justé ».  Il
chérché dans son ré�pértoiré tré�s é� téndu lé mot qui corréspond a�  cé qu’il souhaité transméttré.
Il s’agit parfois dé mots oublié�s, «dés mots qu’on utilisé péu souvént én anglais, qu’il arrivé a�
trouvér, a�  rétrouvér, ét puis a�  méttré au momént ou�  il lé faut ».

Cé « don dé justéssé » s’accompagné d’uné capacité�  a�  é�voquér dés imagés : « on voit, ét
l’on  s’émouvoit én lé lisant » pré�cisé Tammét qui sémblé fairé un lapsus nous pérméttant
d’énténdré cé qu’il y a d’é�motion dans l’imagé.

La lécturé dé la poé�sié  dé Murray ést pour Tammét « uné éxpé�riéncé éntié�ré »,  qui
éngagé  tout  son  corps.  « C’ést  physiqué,  pas  séulémént  intélléctuél »,  éxpliqué-t-il.  C’ést
« quélqué chosé dé tré�s tangiblé, c’ést tout lé corps qui ré�agit, parfois avéc la chair dé poulé ».

240 Nauléau, S. (12 octobré 2014). Lés Murray traduit par Daniél Tammét. 
https://www.francéculturé.fr/émissions/ca-rimé-quoi/lés-murray-traduit-par-daniél-tammét-cést-uné-
chosé-sériéusé-qué-détré-parmi
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Tammét parlé dé la réncontré avéc lés poé�més dé Murray commé d’uné ré�vé� lation. Cé
sont pour lui dés poé�siés faités « d’imagé vérbalés » qui lui parlént tré�s diréctémént.

 « Court ou long, chacun dé sés poé�més piquait mon inté�ré9 t. Lés imagés vérbalés é� taiént
vivés ét justés : lés piés portaiént dés « costumés » qui, au moindré bruit, sé tranform[aiént]
én  ailés » ;  lés  piérrés  tombalés  surmonté�és  dé  croix  é� taiént  « l’é�chiquiér  dé  marbré  dés
morts » ; dans uné maison, « l’air [avait] dés co9 té�s ».

Tammét  souligné  lé  gé�nié  dé  Murray  pour  la  pré�cision  « onomatopé� iqué »dé  sés
déscriptions (uné mé�dusé, dans un poé�mé, ést « globé globé globé globé »). La rétranscription
én mots ét én léttrés dés sons ét dés formés dés é9 trés impré�gné sés poé�més.

Murray ést é�galémént habité�  par uné quéstion qui inté�réssé au plus haut point Tammét,
céllé d’un langagé univérsél. Pour Murray, nous dit Tammét, il s’agit dé la signalé� tiqué imagé�é,
dés pictogrammés « pannéaux d’aé�roport, pannéaux routiérs, pannéaux sur lés portés, ico9 nés
d’ordinatéurs », un « langagé mondial » pour Murray, fait dé pictogrammés qué l’on pouvait
« liré, é�criré ou mé9mé péindré, mais pas parlér ».

Le rapport aux mots, aux langues

C’ést  dans lé rapport a�  la langué matérnéllé ét au langagé qué Tammét trouvé plus
spé�cifiquémént la parénté�  qui lé lié a�  Murray. « Lé gou9 t é�vidént ét la fascination dé Murray
pour  lé  langagé  é�galaiént  lés  miéns.  Il  é�crivait  commé  un hommé  pour  qui  la  langué  ést
quélqué chosé d’é� trangé, d’é� trangémént béau. »

Pour tous  lés  déux la  vocation d’é�criré  s’originé  paradoxalémént  dans lé  séntimént
originél d’é9 tré é� trangér a�  la langué, dans uné énfancé autistiqué éxilé�é du langagé. Cé paradoxé
n'ést sans douté qu'apparént, il sémblé qué l'é�crituré soit justémént uné façon d'y fairé avéc lé
langagé pour lé réndré un péu é� trangér, ou l'habitér d'uné façon téllé qué sa familiarité�  soit
tolé�rablé. Ellé rénd compté d’un long procéssus d’apprivoisémént dés mots, d’un ésprit qui
mét  « dé  nombréusés  anné�és  a�  s’adaptér  au langagé » (péut-é9 tré  par  la  construction d'un
procé�dé�  qui lé rénd supportablé ét utilisablé).

« Puisqué lés mots né sont pas é�vidénts dé�s lé plus jéuné a9 gé, nous dit-il, on arrivé a�
avoir  dés  rapports  inhabituéls  avéc  [éux] ».  Cés  rapports  sont  dés  rapports  d’amitié� ,  dé
réspéct. Lés mots sont pour Tammét pérsonnifié�s. Il s’agit « dé cré�ér commé un dialogué éntré
la pérsonné autisté ét lé langagé ». L’autismé donnant « un régard un péu diffé�rént, quélqué
chosé d’un péu dé�calé�  » sur la langué. « On n’a jamais d’a�  priori sur lé langagé, puisqué ça résté
un péu é� trangér, on lui fait la cour, parfois ça marché ét parfois ça marché pas. C’ést cét amour
qu’on éssaié dé fairé résséntir aupré�s dé chaqué léctéur »241.

241 Ibidém
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A propos de la traduction et de ses enjeux

Tammét ré� futé l’iné� luctabilité�  d’uné pérté dans la traduction (pour lui si la traduction
« rétiré », « éllé donné aussi »), ainsi qué lé postulat d’uné impossiblé traduction dé la poé�sié.

Pour lui, il sémblé qué cé qu’il y a a�  traduiré d'uné langué a�  uné autré, plus qué lés
mots,  c’ést  l’é�motion  ou  l’imagé  qu’ils  produisént  chéz  lé  léctéur.  Ainsi,  pour  traduiré,  il
faudrait  « visualisér  la  succéssion d’imagés  vérbalés  commé  dans  un film ».  Pour  cértains
passagés plus ardus, il privilé�gié toujours la formé du mot, l’éffét produit par lé mot sur lé
léctéur, pluto9 t qu’uné é�quivaléncé proprémént sé�mantiqué.

Il dé� fénd la possibilité�  dé traduiré Murray, ét dé lé traduiré dans uné langué qui n’ést
pas sa propré langué (lé français, lés traductéurs traduisant habituéllémént dans léur langué
matérnéllé), én s’appuyant notammént sur lé fait qué l’anglais né péut pas é9 tré qualifié� ,  ni
pour lui ni pour Murray, dé langué matérnéllé, du fait dé léur autismé.

« Pour nous l’anglais n’ést pas éxactémént éntié�rémént notré langué matérnéllé […],
puisqué c’ést dans cétté langué la�  qu’on a grandi, dans uné ambiancé dé réfus, dé confusion, dé
diffé�réncé, dé non-accéptation ».

Tammét péut diré qu’il sé sént plus a�  l’aisé én français par éxémplé, qui ést la langué
qu’il utilisé tous lés jours dépuis qu’il vit én Francé. L’anglais ést maï9trisé�  mais résté coloré�  par
l’énfancé, « uné énfancé doulouréusé, difficilé, commé l’énfancé dé Murray ».

« Dé cé point dé vué, éxpliqué-t-il,  c’ést tout a�  fait lé�gitimé pour moi dé traduiré én
français », « j’ai un régard un péu dé�calé�  par rapport a�  la langué françaisé mais cé n’ést pas
moins dé�calé�  par rapport a�  la langué anglaisé finalémént ».

Enfin, Tammét dé� fénd l’acté dé traduiré én lui-mé9mé. C’ést la traduction qui lui rénd
accéssiblé dés voix ét dés accénts qui sinon auraiént pour éffét dé lé réjétér én déhors dé la
langué ; sans traduction, éxpliqué-t-il, « Tous cés accénts polonais m’auraiént irrité�  lés yéux ; lé
portail dé fér noir du cyrilliqué m’aurait barré�  la routé ».

Au déla�  dé l’aspéct pratiqué (la connaissancé d’uné langué ou d’un alphabét), il sémblé
qué Tammét parlé é�galémént dé cé qui né péut é9 tré tolé�ré� , énténdablé dans uné langué, ét qui
lé  déviént  dans  uné  autré.  C'ést  dé  cétté  façon  qué  l'on  péut  concévoir  pour  lui  qué  la
traduction  rélé�vé  d'un procé�dé�  pérméttant  un  é�cart  éntré  lé  langagé  ét  l'Autré  qui  réndé
supportablés lés mots. Et c'ést par cétté voié qué l'on voit apparaï9tré malgré�  tout uné parénté�
avéc lé travail dé Wolfson.

Fonction de la traduction pour Tammet et Wolfson

Pour  Wolfson,  la  langué  matérnéllé,  langué  dé  la  mé�ré,  ést  intrusivé,  pé�né� tranté,
pérsé�cutanté, ét son procé�dé�  dé traduction sémblé vénir a�  l'éndroit d'uné totalé porosité�  au
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langagé, lés mots ayant lé pouvoir dé l'attéindré, dé lé travérsér, dé lé tourméntér dans dés
é�chos sans fin, sans qu'il puissé s'én proté�gér.

Tandis qué chéz Tammét, la dé� fénsé facé a�  la langué sémblé plus radicalé : il la réfusé, il
né l'accépté pas (inconsciémmént bién su9 r). Il y a dé�connéxion totalé a�  la voix dé l'Autré. Si la
langué anglaisé parasité  Wolfson,  pour Tammét c'ést  la langué qui ést  parasité�é,  brouillé�é,
inaudiblé,  commé  s'il  é� tait  dans  l'incapacité�  dé  captér  sa  fré�quéncé.  L'anglais  l'a  réndu
é�trangér, dit-il,  c'ést dans la réncontré avéc cétté langué qu'il  s'ést éxilé�  du langagé, ét éllé
gardé sans douté la tracé pour lui d'un appél auquél il n'a pu ré�pondré, dé cé quélqué chosé
qu'il y a dérrié�ré lés mots dé l'Autré auquél il n'a pu originéllémént conséntir.

S'inscrire parmi les hommes

Tammét a choisi d’é�criré én anglais,  mais  il  parlé  é�galémént dé l’influéncé,  dérrié�ré
l’anglais, d’autrés langués. Il souligné l’importancé dé trouvér sa propré voix, son propré stylé,
l'accént qui lui pérmétté dé préndré placé dans cétté langué, l'anglais, aux multiplés accénts.
Pour pouvoir l’habitér, il faut qué la langué soit singulié�ré. Il éxpliqué ainsi qué lorsqu’il parlé
én anglais,  son  anglais  sonné  commé  s’il  avait  un  accént.  Lorsqu’il  parlé  dé  la  langué  dé
Murray, cé n’ést plus dé l’anglais, “c’ést du Murray”242.

La poésie dans la langue

La traduction dés poé�més dé Murray donné a�  Tammét l’occasion dé parlér dé cé qu’ést
pour lui la poé�sié, uné poé�sié qui né sé limité pas a�  l’œuvré dés poé� tés mais qui sé trouvé dans
la langué éllé-mé9mé, ou du moins dans la façon dont on la manié.

« Dans la poé�sié on sé pérmét dés connéxions inhabituéllés, qu’on trouvé nullé part
ailléurs ».  C’ést  uné  façon dé  rétranscriré  uné  cértainé  vié  inté�riéuré  ou un régard  sur  lé
mondé. Il y a «  cétté façon dé voir lés chosés, téllés qu’on lés imaginé ; on lés pérçoit » « sauf
qu’au momént dé lés dé�criré aux autrés, on émploié un langagé parfois froid, un vocabulairé
qui énlé�vé touté cétté poé�sié, parcé qu’on véut pas é9 tré mal compris ».

On rétrouvé cétté péur chéz Donna Williams, ét son combat contré éllé-mé9mé pour
parlér  authéntiquémént,  prisé  dans  la  crainté  d'é9 tré  trop  bién  comprisé,  pérspéctivé
térrifianté  pour  éllé.  C'ést  dans  lés  déux  cas  cétté  mé9mé  problé�matiqué  :  commént  diré
authéntiquémént quélqué chosé dé son é9 tré tout én s'adréssant a�  l'autré, éntréprisé réndué
impossiblé par la crainté dé sé dé�voilér ét dans lé mé9mé mouvémént dé dévénir é� trangér a�
soi-mé9mé, én pérdant sa voix au champ dé l'Autré. Si lés mots sont pré�ciéux a�  Tammét car ils
pérméttént dé vénir habillér uné inté�riorité� , ils sont né�anmoins sommé�s dé déméurér a�  la fois
"é� trangés" ét 'intimés", Tammét craignant lés mots trop usé�s par un usagé courant, autrémént
dit, péut é9 tré, trop du co9 té�  dé l'Autré, ét pas asséz du co9 té�  dé la cré�ation subjéctivé.

242 Ibidém
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Tammét s’inquié� té én éffét d’un cértain aplanissémént dé la langué, uné pré�occupation
qui sé rétrouvé én filigrané dans la plupart dé sés téxtés. Il dé�ploré « lés mots qué l’on énlé�vé »,
l’usagé dés « phrasés habituéllés, dés cliché�s qué l’on utilisé trop souvént », qui déviénnént
« monnaié couranté » la�  ou�  cé dévrait é9 tré « l’argént du langagé qu’on mét dans notré poché,
l’argént  qui déviént commé un tré�sor sécrét, qu’on gardé pour soi mé9mé, ét puis lé momént
vénu, si l’on ést poé� té, qu’on é�crit, qu’on traduit mé9mé, ét qu’on partagé avéc lés léctéurs. »

Ainsi, l'é�crituré, acté dé traduction qui lui pérmét dé s'éxprimér authéntiquémént, sans
avoir a�  sé dé�robér dans l'hérmé�tismé ou la vérbosité� ,  constitué sans douté uné possibilité�
pour Tammét dé diré sans sé pérdré, sans trahir la langué intimé a�  la jouissancé.

Au risque de la mortification de la langue, un sujet créateur de signes

Il y a chéz Tammét la crainté d'uné fixation dé la langué par lés institutions, vé�hiculant
la cénsuré, lé consérvatismé ou uné téndancé ultra-convéntionnéllé ménant a�  la "langué dé
bois".  Ellé  sémblé  é�manér  chéz  lui  dé  la  quéstion  dé  l'arbitrairé  du  signé,  un  arbitrairé
convoqué�  sous lé vérsant d'uné normé ou d'uné injonction é�crasant lé sujét ét son diré.

Ainsi lés mots courént lé risqué,  s'ils sont trop communs, d'é9 tré usé�s ét vidé�s dé léur
séns. La cénsuré sovié� tiqué, appauvrissant la langué lituaniénné, lui a laissé�  én hé�ritagé dé
viéillés tournurés buréaucratiqués qui né possé�dént plus qué « la syntaxé sans lé séns – un
mot  sur  déux  intérchangéablé,  un  sur  trois  ou  quatré  dispénsablé »243.  La  mondialisation
produit pour lui un « anglais artificiél », "bizarré ét rabougri", tandis qué la publicité�  dé� figuré
lé paysagé  « par dés slogans vidés dé séns".

Au dangér dé la pérté dé la capacité�  dés mots a�  diré, Tammét trouvé la solution d'un
sujét cré�atéur dé mots : la langué doit é9 tré vivanté, ét pour céla lé locutéur doit é9 tré l'actéur dé
son é�volution. Mais pour Tammét lés mots né sont vivants qué s'ils sont nouvéaux ou rarés,
utilisé�s ou combiné�s d'uné façon nouvéllé. Cétté opposition a�  la normalisation dé la langué ést-
éllé  a�  énténdré  commé  la  dé� fénsé  d'uné  cértainé  formé  d’ambiguïJté� ,  dé  poténtiéllé
incompré�hénsion dans lé diré ?

Cétté éxigéncé dé nouvéauté�  dans la langué,  ét d'uné subjéctivité�  a�  l’œuvré dans la
cré�ation dés signés, qui péut nous paraï9tré é� tonnanté ou paradoxalé lorsqu'on sait, ét Tammét
lé dit aussi, commént l'é�quivoqué mét a�  mal lés autistés. Mais ést-cé vraimént d'é�quivoqué ou
d’ambiguïJté�  dont on parlé ici ?

Poésie, mots rares et oubliés

Tammét sé réconnaï9t dans un Murray qui ché�rit lés mots rarés, oublié�s, anciéns. Cé sont
dés mots qui,  parcé qu'ils  réstént un péu é� trangérs dans léur propré langué, sont affins a�

243 Tammét, D. (2017). Prof d’anglais Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter  (S. Sféz, Trad.). Lés
Aré�nés.
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l'usagé autistiqué dé la langué privé�é ou dé la langué é� trangé�ré. Tandis qu'émployé�s  dans lé
discours courant, ils sonnént bizarrémént ét attirént l'incompré�hénsion voir la moquérié, ils
obtiénnént dans la cré�ation litté�rairé, Tammét én fait l'éxpé�riéncé, un tout autré statut : uné
diménsion poé� tiqué.

C'ést ainsi qué nous énténdons la né�céssité�  dé la diménsion poé�tiqué dés mots chéz
Tammét. Il s’agit pour lui d’uné poé�sié ésséntiéllé car c'ést céllé qui pérmét, éntré autrés, dé
réndré vivants lés mots.  D’uné part, lés mots, pour fonctionnér dans léur capacité�  parlanté,
doivént sé gardér d'é9 tré trop aisé�s a�  compréndré, autrémént dit trop soumis a�  l’Autré, ét ils
sont donc ténus dé réstér tré�s marqué�s du co9 té�  dé la cré�ation subjéctivé.  D’autré part, si lé
sujét  né�vrosé�  cré�é  dés  signés  simplémént  lorsqu’il  parlé,  par  lés  éfféts  dé  séns  ét  lé
mouvémént  toujours  glissant  du signifié�  sous  un  Signifiant  én  pérpé� tuéllé  récomposition,
Tammét n’a pas accé�s a�  cé modé subjéctif. Pour fairé passér sa jouissancé dans lé langagé, il
doit ainsi cré�ér (sans la division du signifiant ét donc sur un séul “plan”244, célui dés imagés),
dés signés qui lui soiént proprés.

C'ést ainsi qué nous énténdons cétté sorté d’ambiguïJté�  qui lui ést favorablé, qui n'ést
pas du régistré dé l'é�quivoqué. Chéz Tammét, il s'agit dé laissér un é�cart suffisant éntré lé sujét
ét  l'Autré,  a�  travérs  uné  sorté  dé  flou,  uné  hé�sitation  sur  lé  séns  dés  mots,  qui  laissé  la
compré�hénsion un péu flottanté tout én activant l'imaginairé.

Cé n'ést pas l'é�quivoqué qui ré�sidé dans un doublé séns fondé�  sur l'homophonié d'un
mot par éxémplé, uné é�quivoqué qui fait jouér lé discours sur plusiéurs nivéaux én pérméttant
a�  un sujét divisé�  dé préndré placé dans l'é�nonciation. Lé sujét autisté n'ést pas divisé� , ét n'a
affairé qu'au sujét dé l'é�noncé� , un é�noncé�  qui ést donc univoqué.

Pourtant il sémblé qu'il s'agit dans lés déux cas d'uné cértainé latitudé laissé�é au sujét.
Si l'é�quivoqué pérmét au sujét dé sé diré tout én sé sé�parant dé l'é�noncé� , dé sé dé�gagér tout én
faisant "éffét dé séns",  la poé�sié a�  laquéllé Tammét rénd hommagé sémblé lui donnér uné
possibilité�  dé  s'éxprimér  tout  én  pré�sérvant  son  é9 tré  dé  sujét,  un  é9 tré  non  divisé�  par  lé
langagé.

244 Voir lés chapitrés "Aa  l'énvérs du signifiant” ét “Efféts d’imagé”
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Chapitré 5 - Entré imagé ét signifiant

Introduction

Dans lé sché�ma fréudién dit dé « la léttré 52 »245, intérpré� té�  par Néstor Braunstéin246, la jouissancé
chiffré�é dans lalangué viént s’articulér aux signifiants dé l'Autré a�  travérs lé dé�chiffragé qué constitué
lé procéssus primairé, qui transcrit lés léttrés dé jouissancé ét pérmét qu'uné parolé adréssé�é puissé sé
chargér dé séns.

Chéz Tammét, lés impréssions dé jouissancé (qu’on supposéra é9 tré constitué�és primordialémént
én nombrés synésthé�siqués), sont coupé�és dé l'Autré. Lés mots dé l'Autré né viénnént pas articulér lés
léttrés d’uné lalangué. Corré� lativémént, Tammét déméuré dans lé régistré dés imagés, ét né pérd pas lé
figuratif. Son travail subjéctif, qui consisté a�  liér lés mots dé l'Autré a�  sa jouissancé, sé ré�alisé dans lé
régistré dés imagés, ét a�  travérs un bord autistiqué protéctéur (passagé par l'é�crit ét par la traduction).

Notré quéstion séra ici dé téntér dé caracté�risér l'imagé dé Tammét commé typé dé signé. L'imagé
ést  un  typé  dé  signé  proché  dé  l'impréssion,  a�  priori  radicalémént  diffé�rént  du  signifiant.  Mais
commént péut-on caracté�risér cé qui lés sé�paré, ét péut-on lés articulér ? Existé-t-il dés passagés éntré
lés déux ?

Pour  cé  fairé,  nous  éxaminérons  déux  é�mérgéncés  dé  la  notion  d'imagé  dans  la  thé�orié
psychanalytiqué : tout d'abord, du co9 té�  dé cé qué Fréud nommé lés "signés dé pércéption", situé�s dans
uné prémié�ré  straté mné�moniqué dé son apparéil  psychiqué.  Puis nous é� tudiérons l'imagé commé
é�lé�mént  scriptural  mythiqué  dé  la  pré�histoiré  du  langagé,  figuratif  éffacé�  localisé�  a�  la  raciné  du
hié�roglyphé, qué convoqué Lacan dans son sé�minairé247 ét dont il fait é�mérgér la léttré.

L'image de Tammet est un type de signe : c'est une impression.

L’imagé dé Tammét sémblé sé situér, non du co9 té�  d’uné consistancé imaginairé téllé qué la conçoit
Lacan (bién qué dés liéns pourraiént é9 tré ré�alisé�s éntré l’imagé dé Tammét ét l’imaginairé lacanién,
mais céla né séra pas notré propos), mais du co9 té�  d’uné typologié dé signés. Son imagé ést proché dé
l’impréssion, dé l'émpréinté. Nous avons vu dans lé chapitré pré�cé�dént combién tout ést imagé pour
Tammét, y compris lés é� lé�ménts langagiérs. Lé mot é�crit ést pour lui l’éffét (synésthé�siqué) qu'il lui
procuré : l’é�motion produité par sa visualisation, la couléur ét la formé é�voqué�és.

Entre l'image et le signifiant, il y a un "saut", un fossé, une différence
radicale.

245 Fréud, S. (2009). La naissance de la psychanalyse : Lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans, 1887-1902 (9é é�d).
Préssés univérsitairés dé Francé.

246 Braunstéin, N. (2012). La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne). Erés.
247Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
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Tandis qué lé signifiant né répré�sénté plus son objét, ni mé9mé l'abséncé dé l'objét, mais lé
sujét pour un autré signifiant, l'imagé consérvé un lién é� troit avéc son ré� fé� rént, dont éllé ést
l'émpréinté. Nous vérrons dans cé chapitré commént l'imagé dé Tammét né péut pas non plus
s'assimilér avéc S1, signifiant unairé qui éntrétiént uné parénté�  avéc lé nom propré.

Il résté a�  éxplorér a�  cét éndroit l'hypothé�sé d'uné charnié�ré, d'uné articulation marquant
un passagé.

Lorsqué,  dans  lé  sé�minairé  sur  l’idéntification,  Lacan  s’intérrogé  sur  la  naissancé  dé
l’é�crituré,  il  é�voqué un figuratif  «  éffacé�  »  a�  l’originé  du signifiant,  avéc  au travérs  dé  sés
dé�véloppéménts autour du hié�roglyphé, én filigrané, la quéstion dé l’imagé commé uné sorté
dé « raciné » du signé.

Lacan sémblé quéstionnér, a�  diffé�rénts éndroits du sé�minairé, ét dé diffé�réntés manié�rés
qué nous téntérons dé caracté�risér, un point charnié�ré qui corré� lé a�  la fois uné cértainé pérté
ét l'é�mérgéncé du sujét dé l’inconsciént.

Cé point ést toujours localisé�  par Lacan a�  l'éndroit ou�  lé langagé s'idéntifié a�  lui-mé9mé,
commé faisant é�mérgér dans son éxércicé-mé9mé uné vé�rité�  sur sa structuré, a�  l'opposé�  d'un
savoir ré�sultant d'un régard distancié�  sur lé langagé qui én férait un objét d'é� tudé (suivant
l'affirmation sélon laquéllé “il n'y a pas dé mé� talangagé”). Il s'agit dé « cé nœud dé langagé qui
sé produit quand lé langagé a a�  réndré compté dé sa propré ésséncé »248, qui signé la naissancé
d’un sujét dé l'inconsciént.

Cé  point  charnié�ré,  qui  concérné  ésséntiéllémént  pour  Lacan  lé  rapport  du  sujét  au
signifiant, ést dé�cliné�  dé multiplés façons dans son énséignémént, dans dés concéptualisations
qui né sont sans douté pas homogé�nés du fait dé� ja�  dés é�poqués diffé�réntés ou�  Lacan é�voqué
cétté quéstion. Mais éllés dé�rivént, nous lé pénsons, d'uné pré�occupation communé autour dé
cé passagé, qué nous pourrions subsumér sous lé térmé dé refoulement originaire.

Cétté  charnié�ré  ést  é�galémént  invoqué�é  par  Lacan  lorsqu'il  é�voqué  la  naissancé  dé
l'é�crituré, ét nous inté�résséra plus spé�cifiquémént én tant qué point dé basculé éntré l'imagé
ét lé signifiant.

Imagé ét signifiant sont déux typologiés dé signés qué l'on péut localisér, ét articulér dans
uné topologié  fréudiénné :  lé  sché�ma dé l'apparéil  psychiqué dé la  léttré 52 adréssé�é  par
Fréud a�  Fliéss, ét considé�ré�  dans sa lécturé lacaniénné par N. Braunstéin commé un apparéil a�
traitér la jouissancé.

Au séin dé cétté  topologié,  dont chaqué straté  ést  constitué�é  dé signés dé diffé�réntés
naturés, nous chérchérons a�  situér ét caracté�risér l'imagé dé Tammét.

248 Lacan, J. (1964) Sé�ancé du 02 Dé�cémbré l964 dans Problé�més cruciaux pour la psychanalysé (Sé�minairé XII).
Iné�dit.
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Aux  stratés  fréudiénnés  séront  assimilé�és  autant  dé  "régistrés  scripturaux"  qué  nous
distinguérons a�  la suité d’Hénry Réy Flaud249 (2008) én émpréintés, imagés ét signifiants. La
notion dé régistré scriptural dé Réy Flaud nous pérmét dé qualifiér lé régistré dé signés qué lé
sujét habité, c’ést-a� -diré avéc cé quoi il sé constitué : lés signés auxquéls il a affairé dans la
ré�alité�  ét avéc l’autré. L'hypothé�sé dé Réy Flaud, qué nous adoptérons, consisté a�  pénsér qué
l'autisté  Aspérgér  é�volué  dans  lé  régistré  dés  imagés  (corréspondant  aux  signés  dé
pércéptions, lés Wahrnéhmungszéichén fréudiéns).

Un schéma moebien ?

Si lé sché�ma fréudién sé pré�sénté commé uné ligné droité, on péut y voir pourtant  dés
éfféts  dé  ré� troaction.  Fréud  nous  indiqué  én  éffét  qu'au  cours  dé  la  vié,  én  cértainés
circonstancés,  l'énsémblé  dés  signés  sé  trouvé  rémanié� ,  cés  moménts  corréspondant
notammént aux passagés structurants dans la straté supé�riéuré.

Aux  déux  éxtré�mité�s  du sché�ma  fréudién,  dé  la  pércéption  ét  dé  la  consciéncé,  nous
pouvons situér lés mots. Du co9 té�  dé la frappé, dé l'impréssion, ils sont lalangué, pluié dé léttrés
sur lé corps, inscriptions primordialés, vocalisations dé la mé�ré é�couté�és par lé bé�bé� . A l'autré
éxtré�mité�  du  sché�ma,  ils  sont  parolé  adréssé�é,  liaison  dés  répré�séntations  dé  mot  aux
répré�séntations  dé  chosés,  ét  avé�némént  d'un  séns.  Ainsi  lé  sché�ma  fréudién  péut  é9 tré
énvisagé�  commé uné bouclé, céllé constituant lé trajét dé la pulsion. Lés signifiants dé l'Autré
dé� términént a�  l'avancé lés léttrés a�  partir désquéllés ils vont sé formér, sé rédé�términér. Lés
mots  dé  l'Autré  viénnént  s'imprimér  sur  lé  corps,  inscriré  lalangué  ét  sés  léttrés  dé
jouissancé... dés léttrés qui viéndront énsuité s'articulér dé nouvéau dans lés mots.

Lé sché�ma fréudién péut donc ainsi s'énvisagér sous la formé d'un ruban dé Moébius250,
avéc a�  sés déux éxtré�mité�s, lés signifiants dé l'Autré : sous la formé d'uné impréssion initialé,
hors séns, a�  l’éxtré�mité�  originéllé (lalangué, jouissancé vocalé, impréssions "acé�phalés"), ét a�
l'autré éxtré�mité�  sous uné formé ré�pondant aux éxigéncés d'un codé productéur dé séns.

Si l'on conçoit l'apparéil psychiqué sous cétté formé, on péut ainsi miéux appré�héndér dé
façon non psychogé�né� tiqué  la  réncontré  dé  l'autisté  avéc  lé  langagé.  L'accént  ést  mis  sur
l'impréssion initialé, qui va dé�términér dé façon ré�troactivé l'Autré auquél lé sujét a affairé (ét
la formé qué préndra lé langagé pour lui). Il né s'agit donc pas d'un chémin dé dé�véloppémént
univoqué mais d'uné bouclé avéc éfféts dé ré� troaction, au cœur dé laquéllé s'ouvré un cértain
"éspacé scriptural" (sélon lés térmés dé Réy Flaud).

249 Réy-Flaud, H. (2008). L’enfant qui s’est arrêté au seuil du langage : Comprendre l’autisme. Aubiér. 
250 Adélé�é, P. (2014). Fulgurancé Fréudiénné, la léttré 52. I.  GRP - Groupe Régional de Psychanalyse,  Jouir dites-

vous ?

  142



Structure de l'inconscient et naissance du sujet

"C’ést éxactémént, conjoint a�  cétté quéstion dé la pérté, dé la pérté qui sé produit chaqué
fois qué lé langagé éssaié dans un discours dé réndré raison dé lui-mé9mé, qué sé situé lé point
d’ou�  jé véux partir pour marquér lé séns dé cé qué j’appéllé «rapport du signifiant au sujét ».
»251 (Lacan, 1964)

La naissancé du sujét én tant qué sujét dé l'inconsciént,  c'ést-a� -diré dans son rapport
structurant  au  signifiant,  sé  produit  én  mé9mé  témps  qu'uné  cértainé  pérté,  pérté  qui  sé
ré�actualisé lorsqu'uné vé�rité�  sur la structuration du langagé é�mérgé dans lé discours. Nous
proposons  dé  pré�cisér  ici  lés  térmés  dé  cétté  quéstion  chéz  Lacan,  én  dé�véloppant  sés
é� laborations sur lés opé�rations dé causation du sujét. Notammént au travérs dés opé�ratéurs
S1 ét S2 (signifiants unairé ét binairé), ét la dialéctiqué alié�nation/sé�paration.

Lés déux signifiants (S1-S2) séront dés répé�rés pour la  suité  dé notré arguméntation,
notammént  pour  nous  oriéntér  dans  lés  diffé�réntés  stratés  du  sché�ma  fréudién.  Nous
pourrons é�galémént, ulté�riéurémént, croisér nos conclusions avéc la quéstion du dévénir dé
l'alié�nation pour lé sujét autisté (én é� tant particulié�rémént atténtif au statut du S1).

Refoulement originaire chez Freud

Lé  réfoulémént  originairé,  produisant  lé  sujét  dé  l'inconsciént  tout  autant  qué
l'avé�némént a�  l'ordré symboliqué, résté uné hypothé�sé, originé mythiqué du sujét né�céssairé a�
la pénsé�é. Pour Fréud, lé réfoulémént originairé prénd raciné dans un mouvémént primairé
d'éxpulsion d'un noyau dé dé�plaisir (Unlust), a�  un momént ou�  l'inté�riéur ét l'éxté�riéur, lé bon
ét  lé  mauvais  né  sont  pas  éncoré  distincts.  C'ést  la  ténsion qui  ré�sulté  par  éxémplé  dé  la
sénsation dé la faim, ou dé tout autré bésoin qui viént rompré ré�gulié�rémént l'homé�ostasé ét
fairé ré�agir lé bé�bé� . Cétté part doulouréusé dans l'infans ést résséntié commé hostilé, ét ést
éxpulsé�é sous lé modé dé l'oralité�  (crachér lé mauvais) commé un "résté" é� trangér au moi. Dé
cétté  éxpulsion  l'infans  consérvé  uné  tracé,  qui  ést  uné  prémié�ré  répré�séntation.  C'ést  la
"béjahung" fréudiénné, uné affirmation sous fond dé né�gation, ou�  lé sujét dans uné opé�ration
d'éxpulsion  va  inté�grér  symboliquémént  la  part  réjété�é,  dans  sa  pérté  mé9mé.  En  térmés
lacaniéns, cétté éxpulsion va créusér dans lé sujét cétté éxté�riorité�  intimé ou�  lé Symboliqué va
dé�sormais fairé ék-sistér lé Ré�él né�gativé� .

Naissance du sujet de l'inconscient chez Lacan

Pour Lacan, la naissancé du sujét dé l'inconsciént s'idéntifié a�  l'opé�ration dé substitution
dé  la  mé� taphoré,  opé�ration  a�  l'originé  du  prémiér  réfoulémént  d'un  signifiant
(VorstéllungRéprasantanz) qui va fairé énsuité point dé fuité,  "point d'attrait",  passagé par

251 Lacan, J. (1964) Sé�ancé du 02 Dé�cémbré l964 dans Problé�més cruciaux pour la psychanalysé (Sé�minairé XII).
Iné�dit.
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léquél vont choir un par un lés futurs signifiants réfoulé�s. L'inconsciént sé structuré autour dé
cé "point céntral dé l’UrvérdraJngung" constituant lé réfoulémént originairé, cé trou marquant
l'originé a�  jamais oublié�é du sujét.

Lacan éxploré dans son sé�minairé cétté quéstion a�  travérs lés opé�rations dé causation du
sujét : la naissancé du sujét a�  l'inconsciént ést appré�héndé�é a�  travérs la structuré é� lé�méntairé
qué constituént lés signifiants unairé ét binairé (S1 ét S2) ét dans lé doublé mouvémént dé
l'alié�nation ét dé la sé�paration.

Aliénation-séparation

Dans  lé  sé�minairé  « Lés  quatré  concépts  fondaméntaux  dé  la  psychanalysé » (1964),
Lacan introduit la dialéctiqué dé l’alié�nation ét dé la sé�paration, opé�rations dé causation du
sujét.  L’opé�ration d’alié�nation fondé lé sujét dé l’inconsciént,  qui,  passant par lé champ dé
l’Autré, ést divisé�  par lé signifiant.

L’opé�ration  d’alié�nation  pour  Lacan  rélé�vé  d’un  choix  forcé� 252,  qui  commé  tout  choix
impliqué uné pérté,  pour un sujét qui né péut qué sé souméttré aux lois du langagé ét du
signifiant. Conséntant au langagé, lé sujét dévénant sujét dé l’inconsciént consént é�galémént a�
sé laissér divisér par lui.

Lé sujét s’originé, nous dit Lacan, commé éffét dé la coupuré signifianté, c’ést-a� -diré qu’il
sé constitué d’uné façon topologiquémént homogé�né avéc la structuré du signifiant lui-mé9mé
(un signifiant caracté�risé�  par la division Signifiant/signifié�).

Le premier nom : S1

Lé  sujét  surgit  d’abord  dans  l’Autré,  én  tant  qu’il  ést  nommé� ,  qu’il  ést  parlé� .  Cétté
inscription dans l’Autré, lors dé laquéllé il ést appélé�  commé sujét, appélé�  a�  parlér, a é�galémént
pour éffét dé lé pé� trifiér, assigné�  qu’il ést a�  cé (prémiér) signifiant (signifiant unairé S1) qui lui
ést imprimé� , apposé�  ét imposé�  par l’Autré.

Ainsi  lé  signifiant  S1 pé� trifié  lé  sujét  én mé9mé témps qu’il  lé  fait  naï9tré,  un sujét  qui
disparaï9t litté�ralémént sous cé prémiér signifiant.

« Lé signifiant sé produisant au champ dé l'Autré fait surgir lé sujét dé sa signification.
Mais il né fonctionné commé signifiant qu'a�  ré�duiré lé sujét én instancé a�  n'é9 tré plus qu'un
signifiant, a�  lé pé� trifiér du mé9mé mouvémént ou�  il  l'appéllé a�  fonctionnér, a�  parlér, commé
sujét. »253

Passage au S2 et fading du sujet

252« Vél alié�nant », sur lé modé� lé dé « la boursé ou la vié »
253 Lacan, J.,(1973). Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse : 1964. EY ditions du Séuil.
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Si lé sujét ést, dans l’Autré, répré�sénté�  par un signifiant (S1), céla n’ést, dé sa naturé dé
signifiant,  qué pour un autré  signifiant  (nommé�  S2).  L’articulation du signifiant  unairé  au
signifiant binairé, va éntraï9nér l’éffacémént du sujét én S1, son « aphanisis », lorsqué lé sujét
viént sé fairé répré�séntér én S2 (S2, causé dé la disparition du sujét, é� tant idéntifié�  par Lacan
au VorstéllungsrépraJ séntanz fréudién).

Nous rétrouvérons plus loin cétté quéstion du fading, cét éffacémént qui fait la marqué du
sujét, lui qui sé constitué én disparaissant , ét qui né sé manifésté qué dans l’éffacémént dé sa
tracé (voir lé “pas dé tracé”254).

Séparation

Dé trait unairé, S1 déviént signifiant du fait dé son articulation a�  la structuré, il né pé� trifié
plus lé sujét sous un signifiant uniqué. Dans l’éspacé, l’intérvallé éntré S1 ét S2, c’ést-a� -diré
dans l’é�quivoqué, l’ambiguïJté�  dés mots (faut-il éncoré un cértain é�cart, uné cértainé latitudé
pour qué l’énfant puissé é�prouvér cé manqué a�  diré), dans la faillité dé l’Autré a�  « tout diré »
du sujét, é�mérgé uné quéstion chéz l’énfant : célui du dé�sir dé l’Autré. « Il mé parlé, mais qué
mé véut-il ? ».255

« C’ést én tant qué c’ést au nivéau d’un dé�sir, au nivéau du dé�sir qui ést dans l’intérvallé
éntré cés déux signifiants, dé�sir qui ést offért au sujét, offért a�  son répé�ragé dans l’éxpé�riéncé
du discours dé l’Autré, du prémiér Autré auquél il a affairé : l’Autré - méttons pour illustrér : la
mé�ré én l’occasion, c’ést én tant qu’au-déla�  dé cé qu’éllé dit, dé cé qu’éllé intimé, dé cé qu’éllé
fait surgir commé séns, motif inconnu, son dé�sir ést quélqué chosé qui sé manifésté commé
é�tant au-déla�  ou én déça� , commé é�tant inconnu. »256

C'ést  la  réncontré  avéc lé  manqué dé  l'Autré  (dans lés  intérvallés  ét  lés  créux dé son
discours),  qui suscité cétté quéstion primordialé  chéz l'énfant,  qui fondé la sé�paration,  cét
intérvallé né�céssairé au sujét pour qué s'é� laboré quélqué chosé dé l'imaginairé, ét du fantasmé
autour du dé�sir dé l'Autré.

Dans la troisié�mé partié dé cé chapitré nous intérrogérons cé passagé du point dé vué dé
la naissancé dé l'é�crituré, ou�  s'actualisé uné vé�rité�  sur la structuration du langagé, c'ést-a� -diré
é�galémént sur la naissancé du sujét dé l'inconsciént. Lacan y é�voqué la quéstion dé l'imagé
commé raciné dé la léttré.

254  Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
255  Lacan, J., Millér, J.-A., & Lacan, J. (1973). Sé�ancé du 03  juin  1964  dans Les quatre concepts fondamentaux de

la psychanalyse : 1964. Ed. du Séuil.
256 Ibidém
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L'image et le signifiant dans l'appareil psychique

Dans sa léttré du 6 dé�cémbré 1896 adréssé�é a�  son ami Fliéss, Fréud é�bauché un modé� lé
répré�séntant un apparéil  psychiqué é� tagé� ,  constitué�  dé stratés dé signés mné�moniqués dé
diffé�réntés  naturés.  Lés  maté�riaux  mné�moniqués  sont,  sélon  lés  circonstancés,  traduits,
transcrits d'uné straté a�  uné autré. Cé sché�ma dé la léttré 52, d'un inconsciént conçu commé
apparéil  dé  langagé a  béaucoup inspiré� ,  ét  a  é� té�  comménté�  a�  dé  multiplés  réprisés.  Nous
rétiéndrons pour notré part, déux intérpré�tations qui péuvént é�clairér notré problé�matiqué.

Tout  d'abord  céllé,  lacaniénné,  dé  Néstor  Braunstéin257,  qui  voit  dans  cé  sché�ma  la
topologisation d'un inconsciént conçu commé un apparéil a�  traitér ét a�  traduiré la jouissancé.
Dés  impréssions  initialés,  dés  Uns dé  jouissancés  non lié�s,  si  cé  n’ést  par  léur  inscription
simultané�é,  l'inconsciént fait passér la jouissancé "a�  la comptabilité�" a�  travérs l'articulation
signifianté, vérs la parolé adréssé�é a�  l'Autré. La vision dé Braunstéin nous aidé én cé qu'éllé
considé�ré lés signés constituant l'apparéil psychiqué commé dés é� lé�ménts langagiérs chiffrant
la jouissancé. Il s'agira pour nous dé voir commént l'imagé dé Tammét ét lé signifiant péuvént
é9tré localisé�s dans lé sché�ma, ét si l'on péut a�  la fois lés concévoir commé autant dé modalité�s
dé chiffragé dé la  jouissancé.  Nous vérrons é�galémént si  l'on péut pénsér uné articulation
possiblé dé cés déux typés dé signés.

Nous portérons é�galémént un grand inté�ré9 t a�  la lécturé dé la léttré 52 par H. Réy Flaud258,
qui situé dans lé sché�ma diffé�rénts "régistrés scripturaux", dans lésquéls, c'ést son hypothé�sé,
é�voluéraiént lés autistés dé Kannér (régistré dés émpréintés) ét lés autistés Aspérgér (régistré
dés imagés). Pour Réy Flaud, la charnié�ré éntré lé régistré dés imagés ét lé régistré dés tracés
signifiantés corréspond a�  l'éfféctuation dé cé qu'il appéllé uné sécondé "rélé�vé", autrémént dit
uné sécondé traduction, lé langagé ré�pondant sélon lui au principé d'"un signé pour un autré
signé".

La thé�orisation dé Réy Flaud ést uné combinaison tré�s  pérsonnéllé ét syncré� tiqué dés
thé�oriés psychanalytiqués, usant a�  la fois dé concépts lacaniéns ét anglo-saxons, sans toujours
éxplicitér  léur  articulation,  cé  qui  rénd  parfois  difficilé  dé  sé  répé�rér  dans  sa  lécturé.
Né�anmoins  lé  lién  a�  la  cliniqué  dé  l'autismé  donné  tout  son  séns  a�  la  concéptualisation
proposé�é, én ré�sonancé avéc notré thé�sé. 

Pour lés déux autéurs,  il  s'agit  dé caracté�risér lés diffé�rénts typés dé signés rétrouvé�s
dans lé sché�ma dé la léttré 52, dans la pérspéctivé d'y situér l'autismé pour Réy Flaud. Mais lé
signé ést énvisagé�  sous dés anglés diffé�rénts dans chacuné dés concéptualisations.

Pour Braunstéin, l'accént ést mis sur lés é� lé�ménts langagiérs considé�ré�s commé chiffrant
la jouissancé. Braunstéin né parlé pas dé la pérté dé l'objét, mais du chiffré primordial,  ét
d'impréssions a�  dé�chiffrér, lé sujét sé situant dans cés é�criturés (qui constituént l'inconsciént).

257 Braunstéin, N. (2012). La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne). Erés.
258 Réy-Flaud, H. (2008). L’enfant qui s’est arrêté au seuil du langage : Comprendre l’autisme. Aubiér. 
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La  réncontré  avéc  lé  Ré�él  a  impréssionné�  lé  corps,  ét  cés  impréssions  sont  a�  traduiré.
L'impréssion pourrait é9 tré  alors  conçué  a�  la  manié�ré  fréudiénné  commé  tracé  laissé�é  par
l'objét lorsqu'il s'absénté.

Si  Braunstéin travaillé  a�  partir  dé cés  tracés,  dé cés  impréssions,  considé�ré�és  sous  lé
prismé dé la jouissancé, Réy Flaud s'inté�réssé pour sa part a�  la pérté dé l'objét ét a�  la fonction
du langagé dans lé traitémént dé cétté pérté. Dans cé cadré, lés é� lé�ménts langagiérs sont saisis
commé "contrémarqués" dé l'objét pérdu, a�  la fois signés dé l'objét ét instruménts pérméttant
dé  traitér  sa  pérté.  A  partir  dé  l'émpréinté  qu'a  laissé�é  l'objét  én  s'abséntant,  d'autrés
contrémarqués plus é� laboré�és vont suivré ét pérméttront au sujét dé mé� tabolisér la pérté. Lé
sujét ést conçu commé célui qui a affairé a�  la pérté dé l'objét, ét l'on vérra commént Réy Flaud
concéptualisé lés divérsés façons qué cé sujét a dé fairé avéc, a�  partir dé l'é� tudé dé la fonction
dés objéts (notammént, lés objéts autistiqué ét transitionnél).

Le schéma de la lettre 52

Un appareil psychique constitué de signes

Dans lé sché�ma dé la léttré 52259, Fréud pénsé l’apparéil psychiqué commé « un procéssus
dé stratification » dé tracés mné�moniqués.  La mé�moiré ést pré�sénté plusiéurs fois,  sous la
formé dé maté�riaux constituant diffé�rénts énrégistréménts (péut-é9 tré trois, pré�sumé Fréud). A
chacun dé cés é� tagés corréspond uné naturé diffé�rénté dé signés.

Dé témps én témps, il sé produit un rémaniémént dés tracés, un ré� -ordonnancémént qui
ré�pond a�  dés « circonstancés nouvéllés » (lé traumatismé dé la réncontré avéc lé séxuél, pour
Fréud).

Schéma de l'appareil psychique, lettre 52

259Fréud, S. (2009). La naissancé dé la psychanalysé: léttrés a�  Wilhélm Fliéss, 1887-1902. Léttré n°52, 9é é�d. 
Bibliothé�qué dé psychanalysé. Paris: Préssés univérsitairés dé Francé
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Percp.  -  Pércéption  « Cé  sont  lés  néuronés  ou�  apparaissént  lés  pércéptions  ét  auxquéls
s'attaché lé consciént, mais qui né consérvént én éux-mé9més aucuné tracé dé cé qui ést arrivé� ,
car lé consciént ét la mé�moiré s'éxcluént mutuéllémént »

Percp. s. - Signés dé pércéption : uné prémié�ré transcription ést ré�alisé�é : il s’agit du prémiér
énrégistrémént  dés  pércéptions,  inconsciént  ét amé�nagé�  sélon  dés  associations  par
simultané� ité� .

Incs. - L’inconsciént ést « un sécond énrégistrémént ou uné sécondé transcription, amé�nagé�
suivant lés autrés associations - péut-é9 tré suivant dés rapports dé causalité�  ».

Precs. - Lé pré�consciént ést « uné troisié�mé transcription : lié�é aux répré�séntations vérbalés
ét  corréspondant  a�  notré  moi  officiél ».  Lé  pré�consciént  corréspond  a�  la  vérbalisation,  ét
l’accé�s du séns a�  la consciéncé.

Consc - Lés néuronés dé l'é� tat consciént sont "la�  éncoré dés néuronés dé pércéption ét én éux-
mé9més é� trangérs a�  la mé�moiré"

Pour  Fréud,  « Lés  énrégistréménts  succéssifs  répré�séntént  la  production  psychiqué
d'é�poqués  succéssivés  dé  la  vié.  C'ést  a�  la  limité  dé  déux  é�poqués  qué  doit  s'éfféctuér  la
traduction dés maté�riaux psychiqués. »

Au cours dé l’histoiré du sujét, uné traduction dés maté�riaux doit par momént s’éfféctuér
pour  aliméntér  lé  régistré  supé�riéur.  Cés  diffé�réncés  dé  régistrés  dé� limitént  a�  la  fois  dés
é�poqués dé la vié, mais aussi lé dévénir dés maté�riaux psychiqués lésquéls, soit sont traduits
ét  passént  d'uné  straté  a�  l'autré,  soit  stagnént,  ré�gréssént.  En  éffét  Fréud  s’éxpliqué  lés
particularité�s dés psycho-né�vrosés par lé ratagé dé la traduction dé cértains maté�riaux dans la
straté supé�riéuré. Cés é� lé�ménts sé pré�séntént alors commé anachronismés, tracés du passé�
subsistant dans lé paysagé actuél, maté�riaux psychiqués pour lésquéls « l'éxcitation s'é�coulé
suivant lés lois psychologiqués gouvérnant l'é�poqué psychiqué pré�cé�dénté ».

Par éxémplé, l'é�vé�némént traumatiqué qui n’a jamais é� té�  traduit (én mots), va réstér sous
la  formé  dé  tracés  brutés,  d’émpréintés  qui  né  péuvént  én  tant  qué  téllés  ni  s'éffacér,  ni
accé�dér a�  la consciéncé.

De la perception aux mots

On connaï9t  lé déstin dé cé graphé qui séra répris ét dé�véloppé�  longuémént par Fréud
notammént dans l'Inconsciént (1915, Mé�tapsychologié). Mais cétté quéstion sur la traduction
dés signés  dé  pércéption jusqu'aux   mots,  a  dés  originés  plus  anciénnés,  anté�riéurés  a�  la
dé�couvérté dé l'inconsciént, ét sémblé dé� ja�  pré�sénté chéz Fréud én filigrané dé�s son é� tudé sur
lés aphasiés260(1891).

260Fréud, S. (1891). Contribution à la conception des aphasies: une étude critique. Paris: Préssés Univérsitairés dé
Francé, 2009.
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Dans cé téxté dé la pré�histoiré dé la psychanalysé, é�mérgé dé� ja� , én pé�riphé�rié du propos
principal, uné dés pré�occupations majéurés dé Fréud : commént s'articulént lés mots ét lés
chosés  ?  Quél  ést  lé  chémin qui  d’uné  tracé  pércéptivé,  d’uné  imagé,  d’uné  projéction  du
mondé sur la surfacé sénsiblé du psychismé, mé�né au mot ?

Dans lé fil dé sa ré� fléxion, Fréud s'arré9 té én éffét sur l'éxploration dés voiés par lésquéllés
la  pé�riphé�rié  du corps,  a�  travérs  lés  sénsations  récuéilliés  par  lés  organés  sénsoriéls,  ést
réproduité  dans  lé  cortéx  cé�ré�bral.  En  suivant  lé  parcours  dés  fibrés  nérvéusés  ét
s'intérrogéant sur la naturé dé léur "signification" (autrémént dit,  dé l'information qu'éllés
transportént), il idéntifié dés passagés, dés transformations.

Il distingué ainsi plusiéurs typés dé rélations éntré cé qui s'imprimé (la pé�riphé�rié du
corps, autrémént dit lés impréssions sénsoriéllés), ét cé qu'on rétrouvé, transmis par lés fibrés
nérvéusés, a�  l'autré éxtré�mité�  du psychismé : lé cortéx.

-  uné "projéction" dité  “sans lacuné”,  localisé�é  dans la moéllé  é�pinié�ré.  Il  s’agit  d’”uné
réproduction  complé� té  ét  topographiquémént  sémblablé”,  ré�alisé�é  “point  par  point”,  dé  la
pé�riphé�rié du corps. On pourrait idéntifiér cétté projéction a�  uné émpréinté, uné imagé.

-  uné "répré�séntation" :  Fréud constaté  uné ré�duction dés  fibrés  a�  travérs  lés  massés
grisés, ét én conclut a�  uné pérté : “par la suité dé la ré�duction dés fibrés dé projéction a�  travérs
la substancé grisé dé la moéllé é�pinié�ré, un é� lé�mént dé la substancé grisé apparténant a�  un
nivéau é� lévé�  né péut plus corréspondré a�  uné unité� , mais doit corréspondré a�  plusiéurs dé cés
unité�s”. La pé�riphé�rié du corps ést toujours répré�sénté�é, mais “dé façon moins dé�taillé�é”.

Il diffé�réncié ét opposé ainsi imagé ét répré�séntation : l’imagé sérait uné projéction point
par point, “topologiquémént sémblablé”,  c’ést-a� -diré sans pérté, dé la pé�riphé�rié du corps,
tandis qué la répré�séntation, qui possé�dé toujours uné rélation avéc la pé�riphé�rié, sérait én
révanché  lé  ré�sultat  d’uné  ré�duction;  un  point  dé  la  répré�séntation  “condénsérait”  ainsi
plusiéurs points dé l’imagé originéllé.

Fréud s’intérrogé : quél ést lé déstin dé cés prémié�rés tracés (imagés ét répré�séntations)
lors  dé  léur  migration  dé  la  pé�riphé�rié  au  cortéx,  notammént  lors  du passagé  dés  fibrés
nérvéusés dans lés  noyaux dé matié�ré  grisé,  ou�  éllés  sont  associé�és  a�  d’autrés tracés ?  Lé
faiscéau dé fibrés, lorsqu’il travérsé uné substancé grisé, changé dé signification, souligné-t-il.
Est vé�hiculé�é alors uné « signification fonctionnéllé », c’ést-a� -diré uné fonction, uné rélation
éntré lés divérsés sénsations associé�és.  A partir  dé cé point  dé jonction,  l'inté�gralité�  dé la
sénsation ést pérdué.

Il  ést  notablé  dé  voir  dé  quéllé  mé� taphoré  il  usé  pour  caracté�risér  cé  passagé  dé  la
pé�riphé�rié du corps (ou�  l'on péut localisér lés sénsations) au cortéx, ét lé lién qui pourrait
subsistér  dé  sés  sénsations  dans  cé  qui  ést  vé�hiculé�  par  lés  fibrés  nérvéusés  arrivant  au
cortéx :
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“Nous n’avons pas éncoré la moindré idé�é  sur lés é� lé�ménts qui intérviénnént ici  pour
formér lé nouvéau conténu dé l’éxcitation rélayé�é. Nous pouvons séulémént én concluré qué
lés fibrés, arrivant au cortéx apré�s é9 tré passé�és par lés substancés grisés, consérvént éncoré
uné rélation avéc la pé�riphé�rié du corps, mais né sont plus capablés d’én donnér uné imagé
topographiquémént sémblablé.  Ellés contiénnént la  pé�riphé�rié  du corps commé un poé�mé
contiént  l’alphabét  –  pour  émpruntér  un éxémplé  au sujét  qui  nous occupé ici  –  dans un
ré�amé�nagémént qui sért d’autrés buts, ou�  lés divérs é� lé�ménts topiqués péuvént é9 tré associé�s
dé façon multiplés, l’un d’éux pouvant y é9 tré répré�sénté�  plusiéurs fois, alors qu’un autré pas
du tout”.

Il ést frappant dé voir combién l'on péut dé� ja�  dévinér, naissants dans cé téxté, nombré dé
notions fréudiénnés (notammént lés pré�missés dé la condénsation ét dé la surdé� términation).
Nous rétiéndrons dé cétté prémié�ré articulation, tré�s impré�gné�é dé néurologié, l'éxisténcé dé
diffé�rénts  typés  dé  signés,  qui  sont  ici  distingué�s  par  léur  dégré�  dé  proximité�  avéc  la
pé�riphé�rié du psychismé, autrémént dit  lés signés dé pércéption.  Cés signés vont d'imagés
plus ou moins "ré�duités" mais topologiquémént sémblablés a�  cétté impréssion, a�  un typé dé
répré�séntation,  sans  douté  vérbalé,  tout  a�  fait  é� loigné�é  dé  l'impréssion  initialé.  Nous
rétiéndrons  la  mé�taphoré  du  poé�mé,  composé�  pour  Fréud  dé  léttrés  apparénté�és  a�  dés
dé�coupés é� lé�méntairés dés signés dé pércéption.
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Lecture de Braunstein

Des signes chiffrant la jouissance

N.  Braunstéin,  dans  son ouvragé  La jouissance,  un  concept  lacanien261,  s'appuié  sur  lé
dérniér énséignémént dé Lacan oriénté�  vérs lé Ré�él, ét lé boulévérsémént qué l'introduction
du  concépt  dé  jouissancé  occasionné.  Dans  son  appré�hénsion  d'un  apparéil  psychiqué
pérméttant un chiffragé dé la jouissancé ét son dé�chiffragé par l'inconsciént, il appré�héndé lé
procéssus primairé commé procé�dé�  dé dé�chiffragé, én lién avéc la structuré du signifiant. C'ést
cétté é� laboration qui nous inté�réssé plus particulié�rémént ici, én cé qu'éllé pérmét d'articulér
dés signés (dé jouissancé) dé diffé�réntés naturés.

Nous nous concéntrérons donc plus particulié�rémént sur la lécturé qué fait Braunstéin dé
la léttré 52, sché�ma dans léquél il é� tudié lés diffé�réntés é� tapés du travail dé l’inconsciént vu
commé un apparéil a�  traitér la jouissancé, dé l’Un dé jouissancé a�  l’Autré dé la parolé.

La jouissancé ést chiffré�é par ét dans lé langagé; il n'éxisté pas dé jouissancé én déhors du
langagé, éllé né péut s'énvisagér puré, sans un signé dans léquél s'incarnér.

« Entré jouissancé ét parolé on né saurait diré laquéllé ést prémié�ré : éllés sé dé� limitént
l’uné l’autré ét s’imbriquént d’uné manié�ré inéxtricablé commé lé montré l’éxpé�riéncé dé la
psychanalysé. Il n’y a dé jouissancé qué dans l’é9 tré qui parlé ét parcé qu’il parlé ; ét il n’y a dé
parolé qu’én rapport avéc uné jouissancé qui, a�  son tour, n’éxisté qué par la parolé, tout én la
limitant ». (Braunstéin, 2012)

Ainsi si lé langagé ést jouissancé, il ést dans lé mé9mé mouvémént, halté a�  la jouissancé,
céllé-ci é� tant marqué�é par la pérté intrinsé�qué au langagé. "On né péut supposér la jouissancé
hors du langagé qui la constitué én tant qué pérdué" nous dit-il. 

Notré proposition, dans lé prolongémént dé la lécturé dé Braunstéin, c'ést dé considé�rér
l'impréssion dé jouissancé commé un signé saussurién, c'ést a�  diré un é9 tré doublé, a�  la fois
dé�coupé  ét  produit  dé  cétté  dé�coupé  (ou  "térmé  dé  jouissancé"),  issus  d'uné  réncontré
structuranté éntré lé corps ét lé langagé.

Chiffrage et déchiffrage

Si la jouissancé ést chiffré�é, lé procéssus primairé constitué un prémiér dé�chiffragé.

261 Braunstéin,  N.  (2012).  Chapitré « Dé�chiffragé dé la jouissancé »,  dans  La jouissance,  un concept lacanien
(Point hors ligné)  Erés.
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Lacan én parlé én cés térmés :  « Cé qu’articulé commé procéssus primairé Fréud dans
l’inconsciént – ça, c’ést dé moi, mais qu’on y aillé ét on lé vérra –, cé n’ést pas quélqué chosé
qui sé chiffré, mais qui sé dé�chiffré. Jé dis : la jouissancé éllé-mé9mé”262

L'actéur du dé�chiffragé, lé procéssus primairé, c'ést lé couplé condénsation/dé�placémént.
Il s'agit d'un rénvérsémént par rapport a�  uné cértainé lécturé dé Fréud : ici, lé travail du ré9vé
n'ést pas un codagé, un chiffragé véillant a�  dissimulér un méssagé. Pour Braunstéin ét a�  la
suité dé Lacan, "Lé procéssus primairé, l’inconsciént, n’ést pas un chiffré, n’ést pas un voilé,
c’ést lé comméncémént du dé�voilémént".

Il  idéntifié ici un passagé, célui dé la jouissancé au discours,  éfféctué�  par lé procéssus
primairé, c'ést-a� -diré par l'inconsciént.

Cé passagé concérné cé qui ést chiffré�  commé léttrés ("du chiffré� , dé la léttré, dé l’é�crit, du
codicillé, dé la partition"), ét qui va s'articulér dans la parolé, visant "un Autré qui lui donnéra
uné  signification,  qui  l’inclura  dans  lés  ré�séaux  du  séns,  qui  réndra  possiblé  son
imaginarisation én rapport avéc un moi dé l’é�noncé�".

Braunstéin considé�ré donc lé mé�canismé psychiqué commé uné succéssion d'é� tapés dé
chiffragé  ét  dé  dé�chiffragé  aboutissant  a�  uné mé�tamorphosé  dé  la  jouissancé,  dés  Uns dé
jouissancé a�  l'Autré  dé la  parolé,  qui  s'inscrit  dans lé  lién social  ét  lé  séns.  C'ést  aussi  un
dé�placémént dé la jouissancé du corps au dé�sir, dé�sir qui ést toujours lé dé�sir dé l'Autré.

 Ainsi,  sélon  Lacan,  « Fairé  passér  la  jouissancé  a�  l’inconsciént,  c’ést-a� -diré  a�  la
comptabilité� , c’ést én éffét un sacré�  dé�placémént ”263

La  "comptabilité�",  l'articulation  céntralé,  c'ést  l’inconsciént  fréudién,  opé�rant  par
condénsation ét dé�placémént. « L’inconsciént s’articulé dé cé qui dé l’é9 tré viént au diré ».264 La
jouissancé ést "transplanté�é, éxilé�é du corps vérs lé langagé" tandis qué lé sujét sé constitué
dans l'opé�ration, quittant son é� tat d'é9 tré pour sé laissér divisér par lé langagé.

L’inconsciént va donc dé�coupér, dé� limitér, « comptabilisér » la jouissancé, qui sé dé�placé,
dans un mouvémént qui va dé l’Un a�  l’Autré, dé la jouissancé du corps a�  la parolé. Cé trajét
né�céssité  la  travérsé�é  dé  plusiéurs  stratés,  autant  dé  mé� tamorphosés  succéssivés  dé  la
jouissancé.

Le processus primaire comme acteur du déchiffrage

Or cé qui ést chiffré� , puis dé�chiffré�  dans la léttré 52, cé sont dés signés, dés signés  dé
diffé�réntés naturés. Si l'on suit notré hypothé�sé, qué la jouissancé ést a�  considé�rér én tant qué
signé(s), signés dé la réncontré éntré lé corps ét lé langagé, nous pouvons lé�gitimémént nous

262 Lacan, J. (1973). Télévision. EY ditions du Séuil. (1994)
263 Lacan, J. (1970) « Radiophonie » p. 72
264 Ibidém p. 79 
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intérrogér  sur  la  naturé  dé  cés  signés.  Suivons  pour  céci  Braunstéin  dans  la  suité  dé  sa
ré� fléxion.

Lés  diffé�réntés  stratés  dé  l'apparéil  psychiqué  sont  traduités  commé  lés  é� tapés  d'un
procéssus  dé  sublimation dé  la  jouissancé,  qui,  chiffré�é  dans  lé  corps,  va  passér  par  uné
succéssion d'é� tats qui la dé�naturalisé (passagé par l'inconsciént,  par la comptabilité�),  ét  la
ré�cupé�ré énsuité, transmué�é, dans la parolé.

Lés  stratés  fréudiénnés sont  considé�ré�és  commé trois  é� tats  ordonné�s  succéssivémént.
Tout d'abord, uné jouissancé primitivé, puis un passagé a�  uné jouissancé chiffré�é "convértié én
un énsémblé d’inscriptions qui n’ont pas dé séns én soi, mais pré9 tés a�  én é9 tré chargé�és uné
fois  qu’éllés sont soumisés a�  un procéssus dé dé�chiffragé"  (Braustéin,  2012),  ét énfin,  son
dé�chiffragé inconsciént.

Braunstéin réplacé cés diffé�rénts térmés dans la léttré 52.

Perception : c'ést un "régistré diréct dé l’éxpé�riéncé ", uné pércéption sans mé�moiré, qui
né laissé dé tracé qué s'il y a passagé a�  la straté supé�riéuré. Braunstéin choisit pour qualifiér
cétté sorté dé signés lé vocablé d'impréssions (pluto9 t qué dé pércéptions), "au doublé séns dé
cé qui impréssionné (uné plaqué ou uné pélliculé sénsiblé) ét dé cé qui s’imprimé, qui résté
gravé� ."  On rétrouvé notré idé�é dé signé saussurién,  doublé ét constitué�  ici,  dé cé qui viént
frappér lé corps (lé Ré�él, commé supposition), ét la manié�ré dont lé corps lé réçoit, l'imprimé.
Cés impréssions originéllés sont sans sujét pour lés articulér.

"Cé  sont  donc  dés  impréssions  a-subjéctivés,  acé�phalés,  faités  sur  pérsonné,  matricés
d’uné é�crituré ou�  un sujét dévra advénir".

Les signes de perception (Wahrnéhmungénszéichén)  sont un prémiér chiffragé dé la
jouissancé dans lé corps. Cétté é�crituré primitivé rélé�vé d'associations par simultané� ité� .

C'ést  pour Braunstéin "un systé�mé dé passagé dés impréssions corporéllés (W) a�  uné
é�crituré dé�sorganisé�é, a�  un chiffragé qui éxisté dans la synchronié ét lé dé�sordré, ou�  manquént
lés notions dé témps, dé contradiction ét d’ordré". Braunstéin y voit lé Ça fréudién, chaudron
bouillonnant dés pulsions, dés stimuli bruts.

Pour  caracté�risér  cé  "dé�sordré  synchroniqué",  il  réprénd  l'illustration  lacaniénné  du
tiragé du loto : "un grand ballon pléin dé billés ou�  sont inscrits dés chiffrés qui né signifiént
rién én soi", un "dé�sordré dé marqués scripturairés qui n’acquié�rént léur séns qu’au momént
du tiragé au sort". Lors du tiragé, lés boulés dé loto viénnént s'alignér dans un cértain ordré
(uné sé�quéncé dué au hasard), ét prénnént alors léur signification dans la misé én rapport
avéc uné matricé symboliqué pré� -éxistanté (l'assignation dés lots).

Lés signés dé pércéptions s'idéntifiént ainsi  a�  cé  momént ou�  lés billés  né sont qué lé
chiffré dé la jouissancé,  sans qu'un ordré viénné léur donnér séns.  Ils  vont constituér uné
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matié�ré  prémié�ré  sur  laquéllé  va vénir  opé�rér  lé  signifiant,  "battérié  dés  diffé�rénciations",
sous la formé du trait unairé qui viéndra dé�coupér ét sé�quéncér dés unité�s, mais é�galémént
par lé codé dés significations qui pérmét qu'é�mérgé un séns.

Braunstéin souligné é�galémént qué, "dans cé chaos ou�  la jouissancé ést chiffré�é, cé n’ést
pas la langué dés linguistés qui opé�ré, mais lalangué linguisté�riqué dé la psychanalysé dont la
signification n’ést pas dé séns mais dé jouissancé (jouis-séns)."

Dans cétté prémié�ré straté fréudiénné, marqué�é par la synchronié, c'ést donc lalangué qui
opé�ré dans dés Uns dé jouissancé sans ordré, qui n'ont pas éncoré lé séns mais uné "jouis-
séns".

L'Inconscient énfin,  c'ést  lé  « passagé dé la  jouissancé a�  la  parolé ou�  un signifiant né
signifié rién mais s’articulé avéc un autré signifiant, ét én cé cas cé qui ést signifié� , répré�sénté�
par lé signifiant, c’ést lé sujét, sujét dé l’inconsciént, éffét dé l’articulation ». L'inconsciént ést
diachroniqué, inscrit dans uné cértainé témporalité� , avéc dés associations ou�  lé 1 appéllé lé 2.
C'ést lé térrain du procéssus primairé, du ré9vé, dés formations dé l'inconsciént. Lé passagé au
Préconscient,  qué  Braunstéin  idéntifié  a�  l'intérpré�tation  (du  ré9vé),  ést  lé  passagé  a�  la
vérbalisation, lé domainé du séns ét dé la misé én jéu du moi.

Hypothèses :

Notré hypothé�sé  principalé consistéra a�  supposér qué lés imagés dé Tammét sont lés
signés dé pércéption sans l'éffét (ré� troactif) du signifiant.

Nous  pouvons  én  éffét  aisé�mént  idéntifiér  lés  imagés  dé  Tammét  au  systé�mé  dé
pércéption fréudién, mé9mé s'il s'agit dé réstér prudént car il sémblé qué la basculé dans lé
systé�mé signifiant a sans douté dés incidéncés fondaméntalés sur lés signés dé pércéption.
L'avé�némént du signifiant n'ést pas sans impactér ré� troactivémént lés Uns dé jouissancé : én
térmés fréudiéns, on pourrait diré qué cértains passagés, cértainés traductions occasionnént
dés ré�amé�nagéménts y compris dés stratés infé�riéurés.  Pour Lacan, “Lé pouvoir dé nommér
lés objéts structuré la pércéption éllé-mé9mé”.265

Chéz Tammét,  on péut fairé l'hypothé�sé qué sés imagés sont du régistré dé signés dé
pércéption dans lésquéls n'ést pas advénu lé trait unairé. Nous pénsons notammént a�  cé qué
Lacan é�voqué lorsqu'il parlé dés Warhnémungzéichén commé signifiants primitifs, "systé�mé
prémiér dés signifiants", constitué�  dans la synchronié, liéu ou�  lé fait qué "lé Fort ést corré� latif
du Da [...]  né  [péut] s’éxprimér qué dans l’altérnancé266",  c'ést-a� -diré dans uné synchronié
fondaméntalé.

265 Lacan, J. (1954) Le Séminaire, livré II. Lé moi dans la thé�orié dé Fréud. EY ditions du Séuil. Paris.
266 Lacan, J. (19). Lé sé�minairé dé Jacqués Lacan. 7 : L’ é� thiqué dé la psychanalysé, 1959 - 1960. EY ditions du Séuil.

  154



Cés signifiants primitifs pourraiént é9 tré considé�ré�s commé dés signés dé pércéption dé� ja�
marqué�s  par  lé  trait  unairé,  avéc  dés  diffé�réncés  qui  né  sont  péut-é9 tré  pas  éncoré  dés
oppositions.

Pour Braunstéin,  la charnié�ré éntré lés signés dé pércéption ét lé  signifiant sé situé a�
l'éndroit dé l'articulation par lé procéssus primairé.  « L’articulation signifianté, lé travail dé
l’inconsciént, bordé, dé� limité, dé�-limité cétté jouissancé qui é� tait chiffré�é, ignoré�é, énsévélié
dans un corps éxté�riéur a�  la parolé. »

Ainsi lés léttrés dé lalangué, "godéts dé la jouissancé", s'inscrivént tout d'abord a�  partir dé
l'é�couté  par  lé  bé�bé�  du  "mamanais"  dés  vocalisations  matérnéllés,  qui  impréssionnént  ét
é�véillént l'énfant a�  la langué. Cés prémiérs signés dé la jouissancé s'articulént uné sécondé fois
(aux signifiants dé l'Autré) afin dé produiré un séns, quand lé dé�sir dé diré réjoint lé dé�sir dé
diré quélqué chosé. C'ést ainsi qué l'on pourrait énténdré lés léttrés dé l'alphabét fréudién
(dé�coupés dé Lalangué) vénant composér (par lé mé�canismé dé ré�bus du procéssus primairé)
un poé�mé au bout du trajét ménant dé la pé�riphé�rié du corps au cortéx.

Quelles écritures à l’œuvre dans les images de Tammet ?

Chéz Tammét, nous avons pu fairé l'hypothé�sé dans nos dé�véloppéménts anté�riéurs d'uné
abséncé  dé  structuration  signifianté  (pas  dé  procéssus  primairé,  pas  dé  mé�taphoré).  Sés
imagés sont dés signés dé pércéption qui n'ont pas é� té�  éntamé�s par lé trait unairé.

Ellés  sont  dés  signés  dé  jouissancé,  du  co9 té�  dé  l'impréssion,  dans  lésquéls  il  sémblé
consistér un cértain ordré (qui n'ést pas l'ordré signifiant), dont la naturé résté a�  dé� finir.

On a vu lé caracté�ré fondaméntal du ro9 lé joué�  par l'é�crituré ét la traduction chéz Tammét,
pour nouér la jouissancé (chiffré�é dans lés nombrés-imagés) aux mots dé l'Autré, a�  travérs un
travail dé liaison mé�tonymiqué267. Tous cés procé�dé�s  associatifs (qui tout a�  la fois réliént ét
pérméttént  un  é�cart  éntré  lés  Uns  ét  l'Autré),  accordént  a�  Tammét  l’accé�s  a�  uné  cértainé
é�nonciation. Ainsi, il y a bién pour lui un passagé pérméttant la travérsé�é du sché�ma fréudién,
dés Uns dé jouissancé a�  l'Autré dé la parolé.

Cé passagé, s’il ést distinct chéz Tammét du procéssus primairé én tant qu’il né sé fait pas
sélon l’articulation spé�cifiqué du signifiant (fondé�é sur la mé� taphoré), sé ré�alisé pourtant dé
façon troublanté é�galémént au travérs d’uné traduction (un signé pour un autré, c’ést dé cétté
façon qué l’on péut é�galémént qualifiér lé dé�chiffragé dé l’inconsciént). La traduction pérmét a�
Tammét d’animér lés mots dé l’Autré, c’ést-a� -diré dé liér sa jouissancé aux mots, ét donc dé
trouvér lés mots pour sé diré, cé qui a un éffét dé cré�ation subjéctivé. Mais cétté traduction
déméuré dans lé domainé intimé dés imagés. C’ést péut-é9 tré ici qué ré�sidé la distinction.

267 Voir lé chapitré “Efféts d’imagé”
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Car tout sé passé pour Tammét au travérs dé signés qui sont éxclusivémént dés imagés.
Lés nombrés, lés léttrés ét lés mots sont pour Tammét dés imagés.

Ainsi la notion dé régistré scriptural dé Réy Flaud nous paraï9t tré�s inté�réssanté a�  é� tudiér a�
cé stadé dé notré chéminémént.

Lecture de Rey Flaud

Dans son ouvragé L'enfant qui s'est arrêté au bord du langage268, H. Réy Flaud chérché a�
caracté�risér l'autismé, "condition d’uné subjéctivité�  nué" dans son rapport au symboliqué, qui
sé situé pour lui "én déça�  dé tous lés sémblants mis én placé par lé langagé".

Il  s'agit  d'uné cliniqué ou�  l'activité�  symboliqué sé  donné a�  voir  dans lé  concrét  dé la
manipulation dés objéts qui sont pour lé sujét autisté dés é� lé�ménts langagiérs a�  part éntié�ré.
Lés sujéts autistés dé Kannér ét autistés Aspérgér habitént d'apré�s Réy Flaud dans dés univérs
"scripturaux" distincts, célui dés émpréintés pour Kannér, ét célui plus structuré�  dés imagés,
pour Aspérgér.

Cés déux régistrés té�moignént du non-avé�némént dé cé qué Réy Flaud nommé "rélé�vés
scripturalés", autrémént dit dé l'abséncé du rédoublémént dé la répré�séntation qui signé lé
réfoulémént  originairé  (un  signé  pour  un  autré  signé),  condition  dé  l'inconsciént  ét  dé
l'é�mérgéncé dé l’hommé au champ du symboliqué. Ainsi l'autisté fait é� tat pour Réy Flaud dé
cét  én déça�  du langagé,  sur  lé  bord  duquél  il  s'ést  arré9 té� ,  son  té�moignagé pérméttant  dé
« parachévér  lé  procé�s  logiqué  par  léquél  Fréud  rénd  compté  dé  la  géné�sé  du  sujét  dé
l’inconsciént ».269

Réy Flaud réprénd lé sché�ma dé la léttré 52 ét son dé�véloppémént poursuivi par Fréud én
1915 dans "l’Inconsciént". Il concéptualisé sa notion dé « régistrés scripturaux » én s'appuyant
sur  uné  corréspondancé  avéc  lés  stratés  fréudiénnés,  nommant  cés  passagés  qui
corréspondént  a�  la  traduction  d'un  signé  par  un  autré  signé :  dés  "rélé�vés  scripturalés".
Chaqué  rélé�vé  ést  concomitanté  d'uné  pérté,  uné  pérté  dé  séns  pour  Réy  Flaud  (pour
Braunstéin, il s'agissait dé la pérté d'uné part dé Ré�él, d'uné cértainé vé�rité�  énsévélié dans la
straté infé�riéuré).

268 Lacan, J. (1970) « Radiophonié » p. 79
269 Ibidém. P46

  156



Traduction des étages freudiens par Rey Flaud

Chaqué régistré scriptural corréspond a�  un éspacé psychiqué, qué Réy Flaud fait coïJncidér
avéc un stadé dé dé�véloppémént, sé situant dans uné pérspéctivé psychogé�né� tiqué. L’autismé
ést conçu dans cé cadré commé uné fixation a�  un stadé du dé�véloppémént du moi, lui-mé9mé
corréspondant a�  un «régistré scriptural » c’ést-a� -diré a�  un typé dé signé, qué l’on péut ré� fé� rér
a�  un  é� tagé  du sché�ma  fréudién :  émpréintés  (Pércéption),  imagés  (Signés  dé  pércéption),
tracés signifiantés (Inconsciént).

Cé qui nous inté�réssé ici dans la thé�orisation dé Réy Flaud c’ést commént il conçoit lé
passagé  d’un  régistré  scriptural  a�  l’autré,  ét  la  façon  dont  il  pénsé  l’autismé  commé  uné
modalité�  d’é9 tré  au mondé corréspondant a�  un régistré scriptural  (lés  émpréintés pour lés
autistés Kannér ét lés imagés pour Aspérgér).

Nous n’adhé�rérons pas én révanché a�  uné vision psychogé�né�tiqué qui supposérait pour lé
sujét  én  dévénir  dés  passagés  obligé�s  ét  normalisé�s,  commé  autant  d'é� tapés  dans  lé
dé�véloppémént psychiqué, la pathologié alors considé�ré�é commé uné fixation a�  un stadé dé
maturation psychiqué. Nous né pénsons pas qu'il y ait né�céssairémént corréspondancé éntré
lés régistrés scripturaux dans lésquéls vont é�voluér lés bé�bé�s par éxémplé, ét célui ou céux
auxquéls ont affairé lés autistés, pas plus qu'uné corréspondancé dirécté puissé é9 tré ré�alisé�é
avéc dés "stadés" dé dé�véloppémént d'un langagé par éxémplé. En révanché, il nous sémblé
inté�réssant dé considé�rér dés passagés, dés basculés corréspondant a�  dés moménts logiqués
(structuro-géné�sé),  ou  mythiqués  (naissancé  du  langagé),  qui  péuvént  nous  é�clairér
thé�oriquémént ét dans la cliniqué.

L’espace des empreintes de l'autisme de Kanner

A  cét  éspacé  corréspond  lé  « chaos  sénsoriél »  dont  té�moignént  a�  postériori  cértains
autistés  é�crivains,  qui  té�moignént  dé  léur  énfancé.  C'ést  un  éspacé  « é�claté�  »,  pré�sént  pur,
pluié  dé  sénsations  qui  né  trouvént  pas  dé  formé.  C'ést  un  univérs  qui  ést  dé�crit  parfois
commé un réfugé, émpli d'uné jouissancé pércéptivé dans laquéllé l'énfant sé pérd, sénsations
auxquéllés il  s'agrippé notammént  pour é�vitér  l'autré,  én s'y  absorbant éntié�rémént.  C'ést
é�galémént  cé  qué  ré�vé� lént  lés  moménts  dé  dé�compénsation  autistiqués,  durant  lésquéls,
quélqué  chosé  vénant  fairé  éffraction  dans  lé  mondé  soignéusémént  maï9trisé�  dé  l'autisté,
surviént uné grandé dé�sorganisation psychiqué, avéc un dé� férlémént sénsoriél ravagéur.

L’espace des images de l'autisme Asperger

Cét éspacé ést, sélon Réy Flaud, célui dont té�moignént lés autistés Aspérgér. Lés éxémplés
dé cétté pénsé�é én imagés sont nombréux ét pré�séntént uné cértainé homogé�né� ité� . Réy Flaud
cité T. Grandin ét son livré é�ponymé :  

  157



« Jé pénsé én imagés. Pour moi, lés mots sont commé uné sécondé langué. Jé traduis tous
lés mots, dits ou é�crits, én films coloré�s ét sonorisé�s : ils dé� filént dans ma té9 té commé dés
casséttés vidé�o. Lorsqué quélqu’un mé parlé, sés parolés sé transformént immé�diatémént én
imagés ».

Grandin té�moigné é�galémént dé cé procé�dé�  analogiqué symboliqué basé�  sur dés symbolés
visuéls qu'é�voqué Tammét.

« En grandissant, j’ai appris a�  traduiré lés concépts abstraits én imagés concré� tés pour
pouvoir lés compréndré. Jé visualisais dés concépts commé céux dé paix ou d’honné9 tété�  gra9 cé
a�  dés imagés symboliqués. Pour la paix, jé pénsais a�  uné colombé, a�  un calumét dé la paix ou
aux photos dé la signaturé d'un traité�  dé paix. Pour l’honné9 tété� ,  c'é� tait quélqu'un jurant, la
main sur la Biblé, dé diré touté la vé�rité�  dévant un tribunal".

Réy Flaud noté la fragilité�  dé l'é�dificé langagiér dés imagés, qui constitué un modé dé
pénsé�é qui pérmét a�  l'autisté Aspérgér un cértain apaisémént ét un accé�s au langagé, mais qui
ménacé  a�  l’occasion  d’un  boulévérsémént  lé  sujét  dé  chutér,  avéc  dés  moménts  dé
dé�sorganisation dé�vastatéurs  (ét un rétour au chaos sénsoriél du régistré dés émpréintés).

Relève scripturale

C'ést l'éfféctuation dé la sécondé rélé�vé (ou lé passagé dés imagés aux tracés signifiantés)
qui ést pour Réy Flaud corré� lé�é a�  la misé én placé du réfoulémént originairé. Pour lui, a�  chaqué
passagé ou transcription, quélqué chosé doit sé pérdré. «  Lé passagé d’un régistré scriptural a�
un autré ést l’éffét d’uné traduction qui sé ré�vé� lé, a�  chaqué é� tapé, impuissanté a�  accomplir un
transfért dé séns inté�gral du régistré infé�riéur au régistré supé�riéur ».

Quélqué  chosé  du  "séns"  ést  pérdu.  Cétté  quéstion  dé  la  pérté  ést  céntralé  dans  la
thé�orisation dé Réy Flaud. Chaqué régistré scriptural conditionné la façon dont lé sujét va
traitér  la  pérté  dé  l’objét,  lé  signé constituant  uné "contrémarqué"  dé  cét  objét  pérdu.  La
naturé dés  é� lé�ménts  langagiérs té�moigné ainsi  du dégré�  d’é� laboration dé la  pérté  tout  én
participant dé cétté é� laboration. Si l’émpréinté gardé lé souvénir dé l'objét sémblablé a�  lui-
mé9mé, l’imagé constitué dé� ja�  uné ré�duction, tandis qué l’objét ést inté�gralémént pérdu dans la
tracé signifianté, la tracé dé l’objét é� tant alors diffracté�é au séin d'un systé�mé dé signés.

Réy Flaud ré�alisé uné corréspondancé fé�condé éntré lés stratés dé signés ét lés diffé�rénts
typés  d'objéts  dé  l'énfant  é� lévé�s  au  rang  d’é� lé�ménts  langagiérs  :  l’objét  sénsuél,  l’objét
transitionnél dé prémié�ré gé�né�ration ét dé déuxié�mé gé�né�ration. Il quéstionné la fonction ét la
placé dé l'objét autistiqué au séin dé cétté palétté.

Objet sensuel

L'objét sénsuél ést chargé�  dé rémplacér l'objét, idé�alémént lé séin ou pluto9 t lé mamélon
dans la bouché, considé�ré�  a�  l'originé par l'énfant commé faisant partié inté�granté dé lui-mé9mé.
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L'objét sénsuél péut é9 tré uné odéur, uné lumié�ré, la voix dé la mé�ré a�  laquéllé lé nourrisson
s’agrippé, ét sé ré�vé� lé indispénsablé a�  sa survié psychiqué.

"Lé pétit d'hommé assuré lé maintién dé sa fragilé idéntité�  én donnant uné corporalité�
ré�éllé au régistré d'inscriptions qui ést alors lé sién, constitué�  par lés primordialés émpréintés.
Il accomplit cétté action a�  travérs uné opé�ration singulié�ré qui maintiént, én dé�pit dé sa pérté,
la pré�séncé dé l'objét optimal primitif (lé séin)". 270

L'objét  sénsuél  viént  fairé  émpréinté  a�  l'éndroit  ou�  l'objét  qui  faisait  ténir  la  fragilé
éxisténcé du bé�bé�  s'absénté moméntané�mént. L'émpréinté dé l'objét ést rémplacé�é par uné
autré émpréinté, qui viént "bouchér" ré�éllémént, c'ést-a� -diré dans lé corps, lé manqué créusé�
par l'abséncé. Ici on voit la parénté�  avéc l'objét autistiqué, l'objét dur dans la main, l'auto-
stimulation sénsoriéllé, étc.

Objet transitionnel 1

Il s'agit d'un objét qui marqué, pour Lacan révisitant Winnicott, lé dé�tachémént sous "son
plus humblé modé". C'ést, "la bribé dé langé, lé tésson ché�ri qué né quittént plus la lé�vré, ni la
main". Il y a gain, pour Lacan, sur l'angoissé qui sé situé a�  l'éndroit du bésoin (dé l'autré). C'ést
un objét qui va é9 tré nommé� , il s'agit souvént dés prémié�rés vocalisations dé l'énfant qui ont
cétté  fonction  dé  dé�signér quélqué  chosé.  Cé  nom  né  changéra  pas  malgré�  lés  diffé�rénts
supports qu'il péut préndré, prémiér symbolé sé dé�plaçant d'un morcéau dé couvérturé, a�  uné
péluché, au foulard abandonné�  a�  l'énfant par la mé�ré...

Pour Réy Flaud, "la fabrication par l'énfant dé cét objét ést l'indicé qu'il a symbolisé�  cés
pértés ét qu'il ést én train dé sé constituér autour dé l'é� lé�mént nouvéau qu'il a invénté�".

P. Macary lé souligné : pour Réy Flaud, "L’objét transitionnél né rémplacé donc pas lé séin,
il mé� tabolisé la pérté du séin qu’il rénd supportablé. Cé qui posé lé principé gé�né�ral qué lé
signé né rémplacé pas l’objét (cé qui é� tablirait un mondé analogiqué figé� ), mais viént a�  la placé
dé l’abséncé dé l’objét (cé qui dé� finit lé mondé commé né�gativité�  ét répré�séntation "271

Pour  Réy  Flaud,  l'objét  transitionnél  dé  prémié�ré  gé�né�ration  noté  un  rapport
d'immé�diatété�  propré au régistré dés imagés, ou�  l'objét ét son signé sont rivé�s l'un a�  l'autré (lé
doudou n'a qu'un séul nom, ét il ést fixé). Il cité a�  cé propos Donna Williams qui té�moigné dé
son gou9 t pour nommér lés objéts avéc dés noms proprés, répé�ré�  par un grand-pé�ré qui sé
pré9té au jéu :"Un microcosmé dé noms affécté�s én propré a�  chaqué chosé, voila�  cé qu'é� tait
notré pétit mondé".272

Pourtant il sémblé qu'il ést important d'apportér quélqués nuancés a�  cétté hypothé�sé.

270 Réy-Flaud, H. (2008). L’enfant qui s’est arrêté au seuil du langage : Comprendre l’autisme. Aubiér. p71
271 Macary-Garipuy, P. (2010). Quélqués mots sur déux livrés d’Hénri Réy-Flaud. APJL – Assemblée de Toulouse.

https://www.apjl.org/contribution-par-autéur/pascalé-macary-garipuy/
272 Williams, D. (1999). Si on me touche je n’existe plus. J’ai lu.
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Lé nom du doudou té�moigné d'un prémiér dé� tachémént, un prémiér é�cart éntré la chosé
ét sa répré�séntation. L'objét transitionnél dé prémié�ré gé�né�ration ést lé prémiér symbolé, lé
prémiér é� lé�mént langagiér qui créusé lé mondé d'uné né�gativité� ,  célui-ci n'é� tant dé�sormais
plus touté pré�séncé, mais "ré-pré�sénté�".

Or  cé  prémiér  objét,  én  tant  qué  mé� tabolisant  l'abséncé,  nous  sémblé  vénir  dé�signér
l'abséncé dé l'objét ét non l'objét lui-mé9mé. Il sérait a�  situér pour nous du co9 té�  d'un S1, un
prémiér  nom,  uniqué  jusqu'a�  la  prémié�ré  opé�ration  dé  substitution,  qui  n'ést  pas  éncoré
advénué.

"Un microcosmé dé noms affécté�s én propré a�  chaqué chosé, voila�  cé qu'é� tait notré pétit
mondé" corréspond éfféctivémént a�  cé "mondé analogiqué figé�" dé l'autisté. Mais cé langagé
bijéctionnél n'ést pas du mé9mé régistré pour nous qu'un régistré constitué�  par S1, qui n'ést
pas uné imagé mais un signifiant tout séul, én atténté d'uné articulation.

Objet transitionnel 2

L'objét  transitionnél  dé  sécondé  gé�né�ration  ést  caracté�risé�  par  uné  substitution qui
né�céssité uné mé� taphoré : c'ést un "doudou" qui va éntrér dans lé jéu symboliqué, pouvant
ténir  plusiéurs  ro9 lés  ét  adoptér  diffé�rénts  noms  dans  dé  pétités  histoirés  qué  sé  raconté
l'énfant. Il ést dé�s lors, "pris dans un ré�séau dé significations" ét té�moigné pour Réy Flaud "dé
l'installation  dé  l'inconsciént,  dé� fini  commé  constéllation  dé  tracés  articulé�és  autour  d'un
point focal vidé créusé�  par la sécondé traduction, a�  laquéllé nous pouvons a�  pré�sént donnér lé
nom qu'éllé a réçu dans la thé�orié psychanalytiqué ; lé réfoulémént originairé".

Objet autistique

Au régard dé cétté typologié d'objéts, l'objét autistiqué sé distingué dé né pas é9 tré éntré�
dans lé sémblant. L'énfant gardé dans sa main la pétité voituré qu'il afféctionné, mais né la fait
pas  roulér  sur  uné  routé  imaginairé.  Il  s'agit  d'un  talisman,  au  caracté�ré  protéctéur  ét
magiqué,  qui  a  pour  fonction  dé  conténir  l'angoissé.  La  pérté  dé  l'objét  autistiqué  ést
insupportablé, lé sujét sémblant pérdré un morcéau dé lui-mé9mé. Car c'ést l'objét lui-mé9mé
qui pérmét d'é�vitér (ét non dé mé� tabolisér) la pérté. Il s'agit d'un morcéau dé corps qui viént
comblér lé "trou" laissé�  par l'abséncé. C'ést un objét qui fait émpréinté a�  l'éndroit dé la tracé
vidé qu'a laissé�  lé bon objét, ét a�  cé titré éntrétiént uné parénté�  cértainé avéc l'objét sénsuél
concéptualisé�  par Réy Flaud (a�  la suité d'E. Bick ét F. Tustin).

Maléval,  qui  é� ténd  cétté  concéption  dé  l'objét  autistiqué  a�  céllé  d'un  objét  é�volutif
participant  dé  la  construction  du sujét,  distingué  plusiéurs  vérsions  dé  cét  objét,  plus  ou
moins ré�gulé�és. L’objét dé l’autisté, quél qué soit son dégré�  dé ré�gulation, sémblé avoir pour
fonction dé participér dé la construction dé l'imagé spé�culairé. Lés énfants autistés chérchént
a�  én  incorporér  lés  proprié� té�s,  dans  uné  rélation  transitivisté  a�  l'objét.  Il  s'agit  aussi  dé
s'animér libidinalémént én animant l'objét.
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Pour Maléval  on lé  voit,  l'objét  dé l’autisté,  én sé structurant,  déméuré né�anmoins un
objét autistiqué, qui viént participér dé la construction du bord avéc l'Autré dé synthé�sé ét lé
doublé.

Hypothèses

L'image de Tammet n'est pas le système synchrone du signifiant

Lé régistré dés imagés,  qué l'autisté Aspérgér habitérait sélon Réy Flaud sé situé bién
pour  nous é�galémént  du co9 té�  dé  "signés  dé  pércéption".  Mais  il  nous  apparaï9t  né�céssairé
d'apportér quélqués nuancés a�  cé propos. En éffét nous divérgéons dé la thé�sé dé Réy Flaud
sur cértains points.

Si l'autisté é�volué dans lé régistré dés signés dé pércéptions, il s'agit dé pércéptions dans
lésquéllés  lé  trait  unairé  n'ést  pas  vénu  fairé  sa  dé�coupé.  En  céla,  il  sémblé  ésséntiél  dé
distinguér soignéusémént cé régistré dés imagés autistiqués du fonctionnémént dés signés dé
pércéptions fréudiéns qu'on péut supposér é9 tré ordonné�s ré� troactivémént par lé signifiant.
Nous pénsons notammént a�  cé qué Lacan é�voqué lorsqu'il parlé dés Warhnémungzéichén én
tant qué "systé�mé synchroné du signifiant".

Cés signés dé pércéption, dé� ja�  organisé�s dans la synchronié par dés corré� lations ét dés
diffé�réncés (bién qué céla né s'é�prouvé éncoré qué dans l'altérnancé), sont donc a�  distinguér
dé l'imagé autistiqué qui n'ést pas structuré�é commé lé signifiant (nous vérrons a�  la fin dé cé
chapitré un éxémplé  dés éfféts  ré� troactifs  dé la  dé�coupé du trait  unairé sur  lés  signés  dé
pércéption).

L'image de Tammet n'est pas un S1

L'objét  transitionnél  dé prémié�ré  gé�né�ration,  dé�crit  par Réy Flaud,  sérait  pour nous a�
assimilér a�  un prémiér symbolé, un prémiér nom, qui dé�signé dé façon univoqué son objét ét
n'ést pas (éncoré) sujét a�  la substitution. Pour nous cé prémiér "doudou" corréspond a�  un S1
én atténté d'uné prémié�ré substitution : un signifiant én cours d'é� laboration.

Or dans l'autismé, il sémblé qué lé signifiant soit tout a�  fait absént. Lé signé dé l'autisté né
proviént pas dé l'Autré, il n'ést pas marqué�  par lé trait unairé. Il y a dés Uns, mais pas dé 1.

La naturé dé l'imagé dé Tammét indiqué l'abséncé dé réfoulémént du figuratif. Or, ét c'ést
cé qué nous allons éxplorér dans la partié suivanté, én intérrogéant la naissancé dé l'é�crituré,
c'ést cé réfoulémént du figuratif qui sémblé ouvrir la possibilité�  du signifiant.
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Un signifiant "effaçon273"

Introduction

Réprénons notré  hypothé�sé  principalé.  La  dé�connéxion dé l'individu ét  du langagé sé
manifésté  dans  l'autismé  par  uné  abséncé  d'articulation  dé  la  jouissancé  (ordinairémént
chiffré�é dans lalangué intimé), aux signifiants dé l'Autré.

C'ést  dé  cétté  façon qué  l'on  péut  considé�rér  qué  l'autisté  déméuré  dans  un  régistré
"scriptural" pour répréndré lé térmé dé Réy Flaud qui ést célui dés imagés, dans léquél lé trait
unairé n'ést pas advénu, n'ést pas vénu dé l'Autré pour dé�coupér lés unité�s du séns dans la
« jouis-séns ».

Lés signés dé l'Autré sont ainsi avéc plus ou moins dé succé�s "juxtaposé�s" a�  la jouissancé,
par un lién parfois artificiél,  qui résté un "accolémént" (dé pré� fé� réncé fixé) du signé ét dé
l'objét, mais sans ré�él chiffragé dé cétté jouissancé. Lés mots sé chargént péu ou difficilémént
du poids dé l'afféct, cé qui péut donnér lé langagé manié�ré� , dé�sincarné� , ou thé�a9 tralisé�  qué l'on
péut rétrouvér parfois chéz lés autistés Aspérgér. Lé sujét autisté sémblé alors utilisér lés mots
commé dés signés péircé�éns (dans léur fonction dé�notativé), vénant labéllisér, é� tiquétér uné
partition dé la jouissancé (ét non uné dé�coupé sous-téndué par lé signifiant qui a prisé dans lé
sujét). Lé signé émprunté�  a�  l'Autré ést alors a�  la fois uni a�  cé qu'il dé�signé sans la soupléssé du
signifiant, ét "dé�taché�" dé son objét, c'ést a�  diré dé�connécté�  dé la jouissancé, dé�saffécté� . C'ést
un signé qui né répré�sénté pas lé sujét, ét qui n'ést pas articulé�  a�  un autré signifiant.

D'autrés sujéts trouvént dés circuits altérnatifs pour s'éxprimér, passant par éxémplé par
l'é�crit  ou  par  lé  branchémént  sur  un  doublé  (voir  lés  déux).  Il  nous  sémblé  ainsi  qué  la
divérsité�  dés  tabléaux  cliniqués  dans  l'autismé  péut  é9 tré  appré�héndé�é  (parmi  d'autrés
prismés possiblés) commé réflé� tant la singularité�  dés solutions dés autistés pour arrimér léur
jouissancé aux mots dé l'Autré, tout én proté�géant léur é9 tré.

Dans lé cas dé Tammét du moins, c'ést cé qui apparaï9t tré�s visiblémént. Chéz lui, lé travail
dé liaison éntré la jouissancé ét lés mots dé l'Autré ést ré�alisé�  sur lé modé dé l'imagé sans qu'il
y ait uné quélconqué articulation signifianté qui supposérait uné pérté du figuratif. En éffét,
lorsqué  c'ést  dans  la  mé9mé  matié�ré  -  lé  vocal  -  qué  viénnént  sé  dé�coupér  lés  unité�s
signifiantés,  il  faut  qu'il  y  ait  réfoulémént  dé  cétté  part  dé  "jouis-séns"  conténué  dans  la
maté�rialité�  dé  la  langué.  Lé  séns  sé  sur-é� laboré  dans  lé  signifiant,  qui  déviént  alors
doublémént signé : dé la jouissancé (voilé�é) ét du séns. Lalangué, réfoulé�é, péut alors résurgir
dans lés formations dé l'inconsciént.

273 Térmé utilisé�  par Lacan dans lé sé�minairé L’identification. La léttré ést un « éffaçon », én tant qué constitué�é
par l’éffacémént du figuratif.
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Nous allons voir dans cétté partié commént Lacan intérrogé lé signifiant commé figuratif
éffacé� ,  l'éffacémént  dé  l'é�paisséur  figurativé  é� tant  la  condition dé son avé�némént  ét  l'acté
mé9mé pré�sidant a�  sa naissancé (acté mythiqué).

Tout  au  long dé  son énséignémént,  malgré�  lés  viragés  thé�oriqués  ét  changéménts  dé
paradigmés, Lacan lé ré�pé� té : l'inconsciént ést structuré�  commé un langagé. Tout cé qui péut
é9tré appré�héndé�  dé cétté structuration du langagé, vé�rité�  qui ést conténué dans lé langagé
mé9mé  ét  qui  né  sé  ré�vé� lé  qué  dans  son  éxércicé  ét  sés  é�mérgéncés,  nous  rénséigné  sur
l'inconsciént : commé lé signifiant, lé sujét ést lé produit dé la coupuré.

C'ést  ainsi  qué dans lés prémiérs  chapitrés du sé�minairé sur l'idéntification,  Lacan va
chérchér du co9 té�  dé l'histoiré dé la naissancé dé l'é�crituré la tracé d'un momént charnié�ré dé
la structuré du langagé : un passagé qui sémblé consistér én uné basculé mythiqué dé l'imagé
a�  la léttré.

Lien du signe au signifiant

Dans lés sé�ancés du 6 ét 13 dé�cémbré 1961 du sé�minairé l'Idéntification274, Lacan éxploré
d'uné façon nouvéllé la quéstion du lién qu’éntrétiént lé signifiant au signé. Jusqu'a�  pré�sént, il
n'avait invoqué�  lé signé principalémént qué commé énvérs du signifiant, lé signé répré�séntant
quélqué  chosé  pour  quélqu'un,  tandis  qué  lé  signifiant,  dé� taché�  dé  tout  objét  ét  d'uné
quélconqué  adréssé,  né  répré�séntait  qué  lé  sujét,  ét  cé  pour  un  autré  signifiant.  Dans
l'Idéntification,  Lacan  changé  d'approché,  ét  chérché  l'accroché  du  signifiant  au  Ré�él,  én
intérrogéant la naissancé dé l'é�crituré.

Il prénd soin tout d'abord dé rappélér la né�céssité�  qu'il a éu a�  éxplorér dans lé sé�minairé
lé signifiant dans sa naturé structuréllé, au séin dé « son systé�mé ». Céci notammént én vué dé
dé� féndré  uné  vision  (psychanalytiqué)  subvérsivé  du langagé  én  tant  qu'ordré  autonomé,
fonctionnant hors dé touté consciéncé, facé a�  uné vision " utilitairé, instruméntalé, pratiqué",
autrémént dit psychologiqué, du langagé.

Céci é� tant dit,  il  proposé d'"é� tablir la jonction dé son fonctionnémént avéc cé quélqué
chosé qui én porté, dans lé ré�él, la marqué".

Lé signifiant pourrait s'originér dans lé signé, én cé qué lé signé a "trait" au Ré�él. Cé lién
éntré signé ét signifiant, Lacan lé chérché én suivant la tracé du nom propré.

Nom propre et lien à l'objet

Lé nom propré ést un signifiant qui sé caracté�risé par un lién particuliér avéc son objét,
avéc léquél il ést én quélqué sorté "rivé�". Cétté particularité�  au séin dés autrés mots tiént dans
cétté fonction qui ést a�  la fois d'idéntifiér ét dé distinguér.

274 Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
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Lacan rémarqué qué lé nom propré a pour particularité�  dé réstér lui-mé9mé lors dé la
traduction d'un téxté d'uné langué a�  uné autré. C'ést sélon lui, cé qui mét Champollion sur la
pisté dé la clé�  du dé�chiffragé dé la piérré dé Rosétté : "c’ést a�  propos dé CLEY OPATRA ét dé
PTOLEY MEY E qué tout lé dé�chiffragé dé l’hié�roglyphé é�gyptién a comméncé� ,  parcé qué dans
toutés lés langués CLEY OPATRA c’ést CLEY OPATRA, PTOLEY MEY E c’ést PTOLEY MEY E".

Cétté fonction distinctivé a uné affinité�  avéc l'é�crituré ét la marqué. Lacan nommé « trait
unairé » cé trait purémént diffé�réntiél qu'il isolé dans la structuré du signifiant.

Trait unaire

Lé trait unairé, nommé�  ainsi par Lacan a�  partir d'uné intérpré�tation dé l'"éinzigér Zug"
(trait  uniqué) fréudién,  ést lé signifiant ré�duit a�  son ésséncé,  autrémént dit  la diffé�réncé a�
l'é� tat pur. Il ést a�  la fois cé qui soutiént l'unité� , mais é�galémént la distinctivité� . Cé n'ést pas lé
"un" unifiant du corps, dé l'imaginairé (dé célui qui fait énvéloppé, imagé unifié�é qui supporté
l'idéntité�  du moi), c'ést lé 1 arithmé�tiqué, célui qui ést idéntiqué a�  un autré considé�ré�  commé
1, ét qui pourtant né péut sé confondré avéc lui sous péiné dé né pouvoir s'additionnér275.

C'ést donc lé trait diffé�réntiél qui ést sous-jacént a�  chaqué signifiant :

« Cé qui distingué lé signifiant, c’ést séulémént d’é9 tré cé qué tous lés autrés né sont pas.
Cé qui,  dans  lé  signifiant,  impliqué cétté  fonction dé l’unité� ,  c’ést  justémént  dé  n’é9 tré  qué
diffé�réncé.  C’ést  én  tant  qué  puré  diffé�réncé  qué  l’unité� ,  dans  sa  fonction  signifianté,  sé
structuré, sé constitué. »276

Sujet

Lacan noté qué lé nom propré possé�dé un lién particuliér avéc lé sujét puisqué lé sujét ést
lui-mé9mé pris commé nom. Cé nom ést réncontré�  sur lé chémin dé l’idéntification symboliqué
du sujét,  én tant qu'il  ést lé trait  qui viént l'inscriré au champ dé l'Autré,  a�  la fois commé
uniqué ét commé "un parmi lés autrés".

Il s'agit aussi, si l'on sé ré� fé� ré a�  Fréud, dé cé qui sous-ténd lé typé d’idéntification dité
"ré�gréssivé"  (qui  corréspond  a�  un  avatar  dé  l'idéntification  symboliqué  lacaniénné).  Dans
céllé-ci, lé moi s’approprié lés qualité�s dé l’objét (pérsonné aimé�é ou avéc laquéllé lé moi ést
én rivalité� ), én lui émpruntant un trait. Il y a idéntification partiéllé a�  un trait uniqué277. C’ést,
par éxémplé,  la toux dé Dora278 (nœud du sympto9 mé hysté�riqué),  ou bién,  dans lé cas dés

275 Frégé, G. (1969). Les Fondements de l’arithmétique. L’ordre philosophique, , trad. Claude Imbert (Séuil).
276 Lacan, J. (1961). Sé�ancé du 29 Novémbré 1961 dans Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
277 S. Freud, Essais de psychanalyse, p169
278 Dora, dans “Fragmént d’uné analysé d’hysté�rié”, réprénd inconsciémmént a�  son compté la toux du pé�ré, objét

d’amour. Fréud, S. (2014). Cinq psychanalyses. PUF.
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mé�canismés constituant uné foulé, un trait d'idéntification au ménéur, partagé�  par tous lés
mémbrés du groupé279.

Cét  éinzigér  zug  fréudién,  répré�sénté  ainsi  son  objét  tout  én  s'é� tant  dé� fait  dé  touté
réssémblancé avéc lui mis a�  part un séul trait  qui concéntré touté son idéntité� . Pour Lacan,
c'ést lé « trait unairé dé l’idé�al du moi », qui constitué l'assisé dé l'idéntification primordialé,
én lién avéc lé momént mythiqué, scé�narisé�  par Lacan dans lé stadé du miroir, ou�  l'énfant ést
nommé�  par l'adulté a�  travérs son imagé réflé� té�é.

Ainsi lé nom propré, dé son affinité�  avéc lé trait unairé, nous rénséigné sur la fonction du
signifiant « én tant qu’éllé ést lé point d’amarré dé quélqué chosé d’ou�  lé sujét sé constitué ».
Lacan souligné l’importancé crucialé pour lé sujét dé son nom dans l’analysé.

Affinité à la marque et à l'écriture

Cé 1 comptablé a uné affinité�  a�  la marqué, ét ainsi  a�  l'é�crituré.  Il  ést l'éncoché qué lé
prisonniér gravé chaqué jour sur lé mur dé sa céllulé. On lé rétrouvé aux racinés mé9mé dé
l'é�crituré,  dans  lés  prémié�rés  marqués  humainés  qui  prénnént  la  formé  dé  lignés  ba9 tons,
gravé�és par éxémplé sur dés tabléttés d’argilé par lés Sumé�riéns pour ténir uné comptabilité� .
Cés tracés primitivés d'uné activité�  d'é�crituré sont contémporainés dés prémiérs hié�roglyphés,
éllés sont dés pré�curséurs dé la léttré.

Lien du signifiant à l'image : attache au Réel

Naissance de l'écriture

Lacan suit la tracé dé l’originé figurativé dés léttrés constituant lés alphabéts, parénté�  qui
n'ést pas toujours flagranté mais qui résté tré�s marqué�é pour lés hié�roglyphés é�gyptiéns par
éxémplé. Son postulat ést qué dans la naissancé dé l'é�crituré phoné�matiqué, s'actualisé uné
cértainé vé�rité�  sur la structuration du langagé (ét donc dé l'inconsciént),  én tant qué c'ést
« dans  l'ordré  du signifiant  qué  nous  avons  un  moyén  dé  répré�séntér  cé  qui  concérné  la
géné�sé,  la  naissancé,  l'é�mérgéncé  du signifiant  lui-mé9mé ».  Sélon  Lacan,  il  n'éxisté  pas  dé
mé�talangagé, c'ést-a� -diré dé savoir sur lé langagé qui compréndrait uné éxté�riorité�  avéc son
objét. Pour compréndré lé langagé, il y a né�céssité�  "dé l’ordonnér par cé qué nous pouvons
appélér « uné ré� fé�réncé a�  lui-mé9mé », a�  sa propré structuré".

Il prénd l'éxémplé dé la léttré grécqué α (alpha), aléph én hé�bréux ét én phé�nicién  (alpha
dont dé�rivé lé  mot "alphabét"  dés langués romanés :  aléph-béth é� tant  lés  déux prémié�rés
léttrés dé plusiéurs "abjad280" sé�mitiqués, ou alphabéts consonantiqués, dont lé phé�nicién).
Lacan proposé  d'é� tudiér  l'é� tymologié  d'alpha,  son  arbré  gé�né�alogiqué  én  quélqué  sorté,

279 Fréud, S. (2015). Psychologié dés foulés ét analysé du moi (1921) dans Essais de psychanalyse. Paris, Pétité
bibliothé�qué

280 Alphabét consonantiqué
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soulignant lés émprunts éxistants d'un systé�mé d'é�crituré a�  un autré ét lés transformations
succéssivés dés graphé�més ét dé léurs émplois.

Ainsi  alpha proviént  d'aléph,  dé  l'alphabét  phé�nicién,  alphabét  pré�cisé  Lacan "tél  qué
nous pouvons lé réconstituér d’un cértain nombré d’é� tagés, dé stratés dés inscriptions". On
énténd  la  ré� fé�réncé  faité  a�  la  migration  dés  maté�riaux  psychiqués  a�  travérs  l'apparéil
psychiqué fréudién, ét lés transcriptions d'un systé�mé dé signé a�  un autré. Cé parallé� lé prénd
tout son inté�ré9 t dans notré réchérché.

Lés é�volutions dés léttrés sont dé plusiéurs typés : Lacan s'inté�réssé notammént ici au
passagé du hié�roglyphé a�  l'idé�ogrammé ét a�  l'é�crituré phoné� tiqué, mais aussi a�  la façon dont
un systé�mé d'é�crituré changé d'usagé, dé fonction, lorsqu'il ést "émprunté�" pour vénir codér
uné autré langué qué céllé dans laquéllé il s'originé.

Révénons a�  alpha. Lés noms dés léttrés grécqués (alpha, bé9 ta, gamma) sont dés noms ét
signifiént quélqué chosé dans la langué phé�niciénné, tandis qu'ils né signifiént én gréc qué lé
nom dé la léttré qu'ils codént.

Aléph én phé�nicién signifié bœuf. Or, si l'on rémonté plus haut dans l'originé dé la léttré
aléph,  on rétrouvé un hié�roglyphé (proto-sinaïJtiqué),  qui répré�sénté lui-mé9mé uné té9 té dé
bœuf.

Commént péut-on pénsér lés é� tapés qui mé�nént du hié�roglyphé au "alpha" gréc ? Nous
avons ténté�  dé distinguér plusiéurs passagés a�  partir dés dé�véloppéménts dé Lacan.

Le point de départ, mythique, est un dessin de bœuf. C'ést uné ico9 né, qui au mé9mé
titré qué son homologué dans la ré�alité� , péut é9 tré nommé�é "bœuf" (aléph).

 Soulignons qué cé déssin déviént é�crituré lorsqu'il viént non pas répré�séntér un objét du
mondé, mais un son. Il déviént alors lé "ténant-liéu" d'uné vocalisation : "aléph". C'ést a�  partir
dé la�  qu'il y a cé rénvérsémént qu'é�voqué Lacan, qui pérmét a�  la léttré d'é9 tré lué. Rémarquons
qu’on a dé� ja�  ici un signé pour un autré signé, lé déssin fait é�crituré vénant répré�séntér non
plus la chosé, mais son nom.

Le premier mouvement c'est l'effacement du figuratif : ainsi on déviné éncoré dans la
léttré α la rondéur ét lés cornés d'uné té9 té dé bœuf qui a é� té�  couché�é sur lé co9 té� , mais il n'én
résté qu'uné é�puré qui n'ést plus répré�séntativé.

Le  second  mouvement  péut  difficilémént  é9 tré  distingué�  du  prémiér,  car  il  lui  ést
corré� latif : lorsque le dessin initial est effacé, refoulé, la lettre peut venir désigner autre
chose.

Dans lé passagé du déssin a�  l'é�crituré dé�crit ci-déssus, on voit qué lés déux mouvéménts
sont dé� ja�  pré�sénts. L'éffacémént du figuratif né concérné pas forcé�mént l'é�puré du déssin (par
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éxémplé, lés hié�roglyphés é�gyptiéns sont rélativémént dé� taillé�s, mais ils ont bién lé statut dé
léttré). Il sémblé concérnér quélqué chosé dé plus subtil, concérnant lé statut dé la léttré, dans
son rapport a�  l'objét. La léttré n'ést plus tracé dé l'objét, mé9mé si éllé éntrétiént avéc lui uné
cértainé réssémblancé (hé�rité�é).

Si éllé n'ést plus sa tracé, éllé péut vénir dé�signér un autré objét du mondé. C'ést d'autant
plus facilé lorsqué, émprunté�é, éllé ést utilisé�é par un péuplé qui parlé uné autré langué (sa
signification initialé é� tant pérdué).  Ainsi, un α dans léquél on né voit plus lé bœuf, déviént
ailléurs uné léttré doté�é d'un nom, "aléph".

α viént ainsi  codér lé  son "a" dé la  langué phé�niciénné,  ét "aléph" én phé�nicién viént
dé�signér non plus lé bœuf dérrié�ré lé déssin éffacé� , mais la léttré éllé-mé9mé. Lacan parlé d'un
momént  qui  signé  "uné  prémié�ré  manipulation  du  signé  commé  d'un  objét",  avéc  un
rénvérsémént dé sa fonction.  α, dé nommé�é, déviént nommanté, ét viént codér uné dé�coupé
dé l'é�mission vocaliqué, tout én é� tant nommé�é éllé-mé9mé (commé un objét).

Un point charnière

C'ést a�  cé point pré�cis dé la naissancé d'uné é�crituré qui viént codér lé son du langagé, ou
"dés morcéaux divérsémént ré�duits, dé�coupé�s dé sa modulation parlanté", qué Lacan localisé
cé point ou�  quélqué chosé dé la structuré du langagé s'actualisé.

« La structuration du langagé s’idéntifié,  si  l’on péut  diré,  au répé�ragé dé la  prémié�ré
conjugaison d’uné é�mission vocalé avéc lé signé commé tél, c’ést-a� -diré avéc quélqué chosé qui
dé� ja�  sé ré� fé� ré a�  uné prémié�ré manipulation dé l’objét ».

On rémarqué ici qu'il né pré�cisé pas qu'il s'agit d'un signé qui viént connotér lé phoné�mé
ou lé  mot. On sait par ailléurs qué dans tous lés systé�més d'é�crituré cés diffé�réntés façons
d'intérpré� tér  lés  signés  cohabitént,  avéc  par  éxémplé  un  usagé  "phoné�matiqué"  dés
hié�roglyphés  qui  s'appuié  sur  lé  procé�dé�  du  ré�bus  (par  éxémplé,  pour  codér  dés  noms
é�trangérs qui n'ont pas dé signé dans la langué).

Pour Lacan il s'agit dé méttré én éxérgué un cértain passagé, conténant uné vé�rité�  sur la
structuration du langagé : célui dé la réncontré éntré la vocalisation ét l'é� lé�mént distinctif du
trait unairé, qui viént dé�coupér dans la jouissancé vocalé dés unité�s,  aptés a�  constituér un
codé. Cé momént coïJncidé, nous lé vérrons plus loin dans lé téxté, avéc la pérté du figuratif
d'un signé originéllémént constitué�  én imagé.

Nous voyons dans cétté lécturé quélqué chosé qui anticipé chéz Lacan la quéstion dé la
jouissancé dé lalangué. Lacan parlé dans l'Idéntification d'uné mythiqué originé du langagé,
avéc un signifiant qualifié�  dé  "quélqué chosé qui doit péu a�  péu s’é� laborér a�  partir du signé
é�motionnél",  s'intérrogéant  sur  quél  typé  dé  né�gation  viént  pérméttré  lé  "saut"  dé  l'un  a�
l'autré. Ainsi, én 1973, Lacan é�voqué un  signifiant « éxtrait » dé lalangué par lé trait unairé :
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«C’ést  l’introduction dé la  diffé�réncé  commé téllé  dans lé  champ qui  pérmét  d’éxtrairé  dé
lalangué cé qu’il én ést du signifiant .»281

Perte du figuratif

Attache du langage au Réel

L'é�crituré,  a�  travérs  l'é� tymologié  dé  la  léttré,  té�moigné  d'un  cértain  lién  originél  du
signifiant avéc lé Ré�él. La léttré gardé un lién a�  son prémiér objét, objét qui s'ést dépuis éffacé�
dans sa formé, mais dont éllé consérvé un trait.

« Qu’ést-cé qu’il y a dé plus dé�truit, dé plus éffacé�  qu’un objét ? Si c’ést dé l’objét qué lé
trait  surgit,  c’ést  quélqué  chosé  dé  l’objét  qué  lé  trait  rétiént : justémént  son  unicité� .
L’éffacémént,  la  déstruction absolué :  dé toutés  sés  autrés  é�mérgéncés,  dé tous  sés  autrés
prolongéménts,  dé tous sés autrés appéndicés,  dé tout cé qu’il  péut y avoir  dé ramifié� ,  dé
palpitant. »

Lé trait ést a�  la fois cé qui ést consérvé�  dé l’objét, mais c’ést é�galémént cé qui lé né�gativé,
én éffaçant tout dé lui pour né réténir qué son unicité� . Ici sé situé lé passagé dé l’imagé a�  la
léttré.

Un signifiant "effaçon"

Lé signifiant, pour fonctionnér commé tél, né péut é9 tré uné ico9 né dé son objét. Si lé signé
consérvé un lién é� troit (dé�notatif), a�  la manié�ré du nom propré a�  l’objét qu’il répré�sénté, il
n'én ést pas l'ico9 né. Il ést lé S1, lé signifiant ré�duit a�  sa fonction dé marqué (mais radicalémént
distinct dé la tracé). Quant au signifiant, son lién a�  l’objét ést pérdu : il né répré�sénté plus rién,
sinon lé sujét lui-mé9mé, ét né sé dé� finit qu’én rélation aux autrés signifiants.

"Pas de trace"

Lacan prénd l’éxémplé dé la tracé dé pas sur lé sablé qui indiqué a�  Robinson qu’il n’ést
plus séul sur son ï9lé, tracé ré�vé� lant én son abséncé, la pré�séncé d’un pérsonnagé inconnu. La
tracé, "champ du signé naturél", dé�noté uné prémié�ré sé�paration du signé ét dé son objét ( la
tracé é� tant "cé qué l’objét laissé quand il ést parti ailléurs"). Quél ést lé chémin qui mé�né dé la
tracé a�  un signé dé� lié�  dé tout objét  ?  Lacan supposé qué c'ést  l'action du sujét  qui fait  la
diffé�réncé, un sujét qui éffacé la tracé dé sés pas, un "pas" qui partant dé la tracé aboutit a�  la
né�gation.

Lé sujét surgit ainsi, nous dit Lacan, a�  mi-chémin dé cétté "distancé qui sé�paré cé « pas »
dé cé qu’ést dévénu phoné� tiquémént  lé « pas » commé instrumént dé la né�gation".

281 Lacan, J. (2005). Encore : 1972 - 1973. EY d. du Séuil. p. 129.
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Si  Robinson  trouvé  sur  lé  sablé  dé  son  ï9lé  uné  tracé  dé  pas  qué  quélqu'un  a
vraisémblablémént chérché�  a�  éffacér, alors il péut é9 tré su9 r qu'il a affairé a�  un sujét. Pour Lacan,
"dans cétté disparition dé la tracé, cé qué lé sujét chérché a�  fairé disparaï9tré, c’ést son passagé
dé sujét a�  lui. La disparition ést rédoublé�é dé la disparition visé�é qui ést céllé dé l’acté lui-
mé9mé dé fairé disparaï9tré".

Il  réconnaï9t  dans  l'éffacémént  dé  la  tracé  "lé  passagé  du sujét  quand  il  s’agit  dé  son
rapport au signifiant", un sujét dont l'avé�némént, commé divisé� , sé manifésté par "l’é�mérgéncé
dé cés moménts dé fading proprémént lié�s a�  cé battémént én é�clipsé dé cé qui n’apparaï9t qué
pour disparaï9tré, ét réparaï9t pour dé nouvéau disparaï9tré".

A péiné nommé�  d'un signifiant, lé sujét qui s'indiqué én S1 s'éffacé, passé "én déssous",
pour vénir sé nommér én S2, étc., d'ou�  lé "battémént én é�clipsé". Lé sujét sé manifésté dans lé
réfoulémént, dans l’éffacémént qui lui pérmét dé sé fairé répré�séntér par lé signifiant suivant.
Lé réfoulémént originél consistant én l'éffacémént dé cétté prémié�ré tracé idéntifié�é par Lacan
a�  la tracé dé Véndrédi sur lé sablé.

Si  lé  signé  commé  tracé,  émpréinté,  accusé  uné  prémié�ré  né�gativité� ,  én  tant  qu'il  ést
sé�paré�  dé son objét (signé d'un objét qui s'ést absénté� ), lé signifiant qui s'idéntifié a�  uné tracé
éffacé�é  ést  doublémént  né�gativé�  :  répré�séntant  l'abséncé  éllé-mé9mé,  il  ést  signé  dé
l'éffacémént, ét donc du sujét. Il a pérdu tout lién a�  un quélconqué objét, mais caracté�risé la
pré�séncé d'un sujét, célui qui a éffacé� .

Trait d'union

Dans la pérté du figuratif qué constitué lé passagé du hié�roglyphé a�  la léttré, Lacan parlé
dé la consérvation d'un trait dé l'objét, un trait qui va vénir signér l'objét ét én mé9mé témps, lé
distinguér radicalémént. "Si c’ést dé l’objét qué lé trait surgit, c’ést quélqué chosé dé l’objét
qué lé trait rétiént : justémént son unicité�". Cé trait, nous proposons dé lé considé�rér commé
trait  d'union,  qui  attaché  lé  signifiant  a�  un  objét  dont  il  a  pérdu  lé  souvénir,  mais  par
l'intérmé�diairé duquél il péut gardér un lién (mé� tonymiqué).

Ainsi,  un souvénir dé l'objét ést consérvé�  par cé trait,  lé signifiant é� tant donc toujours
marqué�  dé cétté manié�ré par quélqué chosé du Ré�él dé l'objét alors mé9mé qué célui-ci ést
oublié� . C'ést par éxémplé, dans l'é� tymologié dés léttrés, la signification d'"aléph" én phé�nicién
qui déméuré "bœuf", alors mé9mé qué l'imagé du bœuf ést dépuis longtémps éffacé�é dans lé
tracé�  dé la léttré "aléph".

Ainsi pour qué lé signé soit manipulé�  symboliquémént, il faut qué lé lién a�  l'objét soit
né�gativé� . Mais dé cé réfoulémént survit un trait d’union a�  l’objét, un lién qué nous qualifiérons
dé mé� tonymiqué, a�  travérs léquél subsisté quélqué chosé d'uné tracé dé Ré�él, qui subsisté au
long dés chaï9nés associativés.

  169



Lé trait  pérmét  ainsi  au signé,  tout  én ré-pré�séntant  tout  autré  chosé  (qué son objét
originél), dé déméurér lé dé�positairé dé cé lién originél au Ré�él. Cé n'ést alors plus l'objét qué
lé signifiant dé�signé, mais c'ést la pré�séncé dé la Chosé dérrié�ré lés mots, c'ést-a� -diré d'un Ré�él
éffacé� , né�gativé� , ét qué lés mots font dé�sormais ék-sistér.

Nous  rétrouvons  ici  tout  lé  séns  dé  cé  doublémént  dé  la  répré�séntation  au  cœur  du
signifiant, lé Vorstellungrepräsentanz qui gardé uné tracé dé la jouissancé dé lalangué tout én
signifiant autré chosé : un signifié�  glissant, toujours én mouvémént sous lé signifiant.

La lettre

Une naissance marquée par un renversement

Avant l’é�mérgéncé dé l'é�crituré a�  proprémént parlér (codant la vocalisation), ét a�  co9 té�  du
tracé�  figuratif  (art  rupéstré),  on rétrouvé dans la pré�histoiré toutés sortés dé marqués,  dé
tracés, dé symbolés.

Il y a dés traits, signés distinctifs, incré�méntations sémblant pérméttré un dé�compté ou
un répé�ragé (témps, occurréncés..). Lacan y voit lé trait unairé dans sa concré� tudé, qui apporté
un  é� lé�mént  dé  distinctivité�  dans  lé  mondé.  Aligné�s  lés  uns  dérrié�ré  lés  autrés,  lés  traits
s’organisént dans un prémiér ordré, uné sé�quéncé.

Il y a é�galémént dés jéux dé symbolés (lés cailloux du Mas d’Azil), utilisé�s péut-é9 tré pour
la divination : ils constituént dés battériés signifiantés, constitué�és dé signés articulé�s lés uns
aux autrés (par léur distinctivité� ). Cés signifiants n'ont pas é� té�  utilisé�s dé primé abord commé
é�crituré  vénant  codér  lé  langagé.  Ils  apparaissént  bién  avant  l'é�mérgéncé  dé  l'é�crituré
alphabé�tiqué én tant qué téllé, bién qué lés mé9més léttrés sé rétrouvént bién plus tard dans
cértains alphabéts.

"C’ést uné dés tracés par ou�  nous pouvons voir qué cé dont il s’agit, concérnant uné dés
racinés dé la structuré ou�  sé constitué lé langagé, ést cé quélqué chosé qui s’appéllé d’abord
« lécturé dés signés », pour autant qué dé� ja�  ils apparaissént avant tout usagé d’é�crituré - jé
vous  l’ai  signalé�  én términant  la  dérnié�ré  fois  -  d’uné façon surprénanté,  d’uné  façon qui
sémblé  anticipér,  si  la  chosé  doit  é9 tré  admisé,  d’énviron un millé�nairé  l’usagé dés  mé9més
signés dans lés alphabéts qui sont lés alphabéts lés plus courants, qui sont lés ancé9trés dirécts
du no9 tré, alphabéts latin, é� trusqué, étc., "

Ainsi  l'é�crituré  alphabé� tiqué  s'originérait  dans  uné  cértainé  activité�  dé  "lécturé  dés
signés" (par éxémplé, lécturé dé signés pour la divination, lés cailloux du Mas d'Azil sé faisant
l'é�quivalént  d'un  jéu  dé  tarot).  "Il  y  a  disons  dans  un  témps,  un  témps  répé�rablé,
historiquémént dé� fini, un momént ou�  quélqué chosé ést la�  pour é9 tré lu, lu avéc du langagé,
quand il  n’y  a  pas d’é�crituré  éncoré.  Et  c’ést  par  lé  rénvérsémént  dé cé  rapport,  ét  dé cé
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rapport dé lécturé du signé, qué péut naï9tré énsuité l’é�crituré pour autant qu’éllé péut sérvir a�
connotér la phoné�matisation. »

Lacan idéntifié a�  l'originé dé l'é�crituré un cértain rénvérsémént, d'un signé qui dé nommé�
déviént  nommant,  ét  qui  viént  nommér  tout  a�  fait  autré  chosé  :  lé  son  du  langagé.  Cé
rénvérsémént, on péut lé dé�clinér dé plusiéurs manié�rés, qu'on pourrait ré�sumér a�  la manié�ré
dé Réy Flaud par la formulé "un signé pour un autré signé".

Lé déssin dé bœuf, dit "aléph" commé lé bœuf lui-mé9mé, lorsqu'il ést hissé�  a�  la diménsion
dé hié�roglyphé, va é9 tré soumis a�  un cértain dé�placémént, én vénant nommér non plus la chosé
mais lé son "aléph" (ét sortant d'un rapport diréct avéc la chosé éllé-mé9mé). Lé déssin déviént
é�crituré. La léttré aléph, commé hié�roglyphé éffacé� , viént nommér, non plus lé son dé l'objét
qu'il répré�sénté, mais un phoné�mé, dévénant uné léttré doté�é éllé-mé9mé d'un nom.

Nous férons l'hypothé�sé qué cés déux "rénvérséménts" signant l'avé�némént dé la léttré,
né sont pas tout a�  fait dé la mé9mé naturé. Lé prémiér ést célui dé l'avé�némént dé l'é�crituré, ou�
un déssin qui ést lu commé un objét viént dé�sormais nommér, ét nommér autré chosé : lé son
du langagé.  Lé hié�roglyphé nous sémblé pouvoir dé� ja�  é9 tré considé�ré�  commé uné léttré.  Lé
sécond  rénvérsémént  (corréspondant  a�  l'é�crituré  phoné�matiqué),  pourrait  é9 tré  considé�ré�
simplémént  commé  lé  rédoublémént  du  prémiér  procé�dé�  (un  signé  viént  én  nommér  un
autré). Né�anmoins il faut y ajoutér la pérté du lién avéc l'objét initial. Il y a substitution, ét
quélqué  chosé  ést  oublié� ,  réfoulé� ,  mé9mé  si  un  lién ("é� tymologiqué")  subsisté  (un trait  dé
liaison).

Réprénons un instant  lé  postulat  dé  Lacan,  sélon léquél  "La  structuration  du langagé
s’idéntifié, si l’on péut diré, au répé�ragé dé la prémié�ré conjugaison d’uné é�mission vocalé avéc
lé  signé  commé  tél,  c’ést-a� -diré  avéc  quélqué  chosé  qui  dé� ja�  sé  ré� fé�ré  a�  uné  prémié�ré
manipulation dé l’objét". Intérrogéons-nous sur cétté quéstion dé la manipulation dé l'objét.

L’objét, c’ést l’objét qué répré�sénté lé signé (son ré� fé� rént), célui qui va é9 tré éffacé�  pour né
gardér qu'un trait. C'ést é�galémént l’objét qué va dévénir lé signé, un signé qui ést manipulé�
commé un objét. Lés cailloux du Mas d'Azil ont cétté particularité�  d'é9 tré manipulablés, a�  la fois
signés ét objéts,  cé qui lés rénd tré�s  prochés dés léttrés qué l'on péut alignér,  ré�ordonnér,
composér ét dé�composér én diffé�réntés sé�quéncés.

Cés cailloux sont manipulablés a�  la façon d'un jéu dé cartés, avéc uné propénsion notablé
a�  vénir codér diffé�réntés chosés (a�  la façon d'un jéu dé carté qui, sélon la ré�glé du jéu ou du
tiragé divinatoiré,  viént signifiér  dés chosés tout a�  fait  diffé�réntés :  pour un mé9mé jéu dé
symbolés,  on  péut  appliquér  dés  codés  diffé�rénts).  Ainsi  la  léttré  possé�dé  uné  cértainé
éxté�riorité� , uné cértainé concré� tudé. Commé un objét, éllé ést nommé�é (vocalisé�é). Articulé�é
dans un jéu dé léttrés, c'ést un support qui péut conténir diffé�rénts séns. Ellé ést un é� lé�mént
langagiér fait objét.
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La lettre des logiciens, support de ce que l'on désigne

La léttré  avait  d'ors  ét  dé� ja�  é� té�  dé�signé�é282 par  Lacan commé  lé  support  maté�riél  du
signifiant, ét considé�ré�é ainsi dans lé ro9 lé joué�  dans lés formations dé l'inconsciént. Or dans
l’Idéntification, il sémblé qué Lacan oriénté sa dé� finition un péu diffé�rémmént :

« Si tout lé mondé, ét pas séulémént lés logiciéns, parlé dé A quand il s’agit dé « A ést A »,
c’ést quand mé9mé pas un hasard, c’ést parcé qué, pour supportér cé qu’on dé�signé, il faut uné
« léttré  ». »

Lé  récours  a�  la  logiqué  pérmét  ici  dé  distinguér  radicalémént  lé  support  dé  cé  qu’il
dé�signé. La léttré én logiqué ést « posé�é », sa formé maté�riéllé n’ést pas signifianté, ét éllé sé
dé�gagé dé tout lién a�  cé qu’éllé dé�signé, a�  sa valéur qui péut réstér inconnué.

La lettre comme support de l’être

Lacan  quéstionné,  én  lién  avéc  la  léttré,  l’idéntification,  notammént  én  distinguant
l'idéntification imaginairé dé l'idéntification symboliqué.

Pour illustrér son propos, il é�voqué sa chiénné, qui, quand éllé lui « parlé », né lé prénd
jamais pour un autré (éllé lé placé én position dé pétit autré, c’ést-a� -diré rién dé plus qué lui,
Lacan). Or l’idéntification pour la chiénné ést fondé�é sur l’imagé olfactivé, qui lui pérmét dé
réconnaï9tré infailliblémént son maï9tré a�  son odéur ; c’ést l’odéur, uné ico9 né dé son objét, qui
signé pour éllé la réconnaissancé. Cé qui fait diré a�  Lacan qué « dans lé champ imaginairé lé
support dé l’é9 tré ést vité concévablé. »

Il usé dé cét éxémplé pour distinguér cé typé d’idéntification d’un autré plus difficultuéux
qui ést l’idéntification symboliqué. Ils s’appuié pour céla sur uné lé�géndé céltiqué,« un trait dé
folkloré », lé té�moignagé d’un sérvitéur a�  la mort du proprié� tairé du domainé ou�  il travaillé.

« Aa  la mort du maï9tré du liéu, du séignéur, il voit apparaï9tré uné pétité souris, il la suit. La
pétité souris va fairé lé tour du champ, éllé sé ramé�né, éllé va dans la grangé ou�  il  y a lés
instruménts aratoirés, éllé s’y promé�né sur cés instruménts : sur la charrué, la houé, la péllé ét
d’autrés,  puis  éllé  disparaï9t.  Apré�s  céla  lé  sérvitéur,  qui  savait  dé� ja�  dé  quoi  il  s’agissait
concérnant la souris, én a confirmation dans l’apparition du fanto9 mé dé son maï9tré qui lui dit
én éffét : « J’é� tais dans cétté pétité souris, j’ai fait lé tour du domainé pour lui diré adiéu, jé
dévais voir lés instruménts aratoirés parcé qué cé sont la�  lés objéts ésséntiéls auxquéls uné
a9mé résté plus longtémps attaché�  qu’a�  tout autré, ét c’ést séulémént apré�s avoir fait cé tour
qué j’ai pu m’én allér dé� livré� ... » »

Dans l’idéntification symboliqué, il y a distinction radicalé éntré l’é9 tré, ét lé support, lé
corps pourrait-on diré, dans léquél il sé glissé.

282 Lacan, J. (1966). L’instancé dé la léttré dans l'inconsciént dans Écrits. EY ditions du Séuil.
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Lettre et écriture

On voit donc qué la léttré, support maté�riél du signifiant, ést un é� lé�mént qui va sérvir a�
dé�signér quélqué objét qui péut variér,  un objét qui péut lui-mé9mé changér d’habitat,  a�  la
façon dont la  souris  va constituér moméntané�mént un vé�hiculé dé passagé pour l’a9mé du
dé� funt. Lés léttrés sont ainsi dés placés vidés, mouvantés, qui pourtant a�  un instant pré�cis,
dé�signént léur objét a�  la manié�ré d’un nom propré, c’ést-a� -diré dé façon tré�s dirécté, commé
un  signé,  mais  é�galémént  commé  uné  marqué  apposé�é  sur  un  objét,  qui  l’idéntifié  ét  lé
distingué a�  la fois.

Absence de perte du figuratif dans l'autisme

L'hypothé�sé  dé  l'abséncé  dé  pérté  du  figuratif  dans  l'autismé  ést  congruénté  avéc  la
caréncé d'un trait unairé, qui vénant dé l'Autré, a a�  dé�coupér dés unité�s distinctivés dans lés
impréssions  dé jouissancé.  Nous avons é�voqué�  plus  to9 t  combién il  sémblait  né�céssairé  dé
distinguér ainsi lé régistré scriptural habité�  par lés sujéts autistés (du moins Aspérgér pour
Réy  Flaud),  dés  signés  dé  pércéptions  conçus  commé  "systé�mé  synchroné  du  signifiant",
corréspondant a�  uné prémié�ré diffé�rénciation phoné�matiqué.  Cétté hypothé�sé nous sémblé
inté�réssanté a�  confrontér aux ré�sultats sur la "caté�gorisation pércéptivé",  éxpé�riménté�é  én
psychologié  cognitivé  afin  notammént  dé  caracté�risér  cértains  aspécts  dé  la  pércéption
atypiqué dés sujéts autistés.

Nous allons voir commént lés éfféts dé cétté caté�gorisation pércéptivé té�moignént a�  léur
façon dé la pérté du figuratif consé�cutivé a�  l'introduction du trait unairé, l'acté dé caté�gorisér
impliquant dé nommér uné portion dé Ré�él ét ainsi dé pouvoir én distinguér lés diffé�rénts
é� lé�ménts.

Une expérience de catégorisation perceptive

La  caté�gorisation  pércéptivé  én  psychologié  cognitivé  fait  fonction  d’intérfacé  éntré
l’information dé naturé psychophysiqué (visuéllé, auditivé, étc.) ét uné information qui péut
é9tré réconnué ét nommé�é.

La discrimination du phoné�mé ést éxémplairé dé cétté capacité� , qui réposé sur l”oubli” dé
cértainés proprié� té�s "dé bas nivéau", autrémént dit, par la pérté ou l'inhibition d'uné partié dé
l'information  qui  va  é9 tré  considé�ré�é  commé  non  signifianté.  Dans  la  caté�gorisation
phonologiqué, réconnaï9tré un phoné�mé quél qué soit lé locutéur imposé par éxémplé, dé né
pas  sé  focalisér  sur  dés  diffé�réncés  minimés  (accént,  timbré  dé  voix),  ét  donc  d’inhibér
cértainés diffé�réncés psychophysiqués. Pour réconnaï9tré un mot, il faut pouvoir én distinguér
lés phoné�més, ét lés réconnaï9tré dans toutés léurs variations possiblés (la prononciation, la
vocalisation va diffé�rér sélon lé contéxté, sélon l'accént...).  
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On réconnaï9t ici la fonction du trait unairé, qui pérmét dans la distinction dés phoné�més, a�
la manié�ré dont Lacan comparé diffé�réntés calligraphiés d'uné mé9mé sé�rié d'idé�ogrammés
chinois (sé�riés qui "né sé réssémblént pas du tout" ét quand bién mé9mé sont "parfaitémént
idéntifiablés"),  dé réconnaï9tré commé sémblablé la mé9mé phrasé prononcé�é par déux sujéts
diffé�rénts.

Or lé criblé phonologiqué, commé lé trait unairé, réquiért uné cértainé pérté, "lié�é a�  la
ré�duction éxtré9mé [...] dé toutés lés occasions dé diffé�réncé qualitativé".283

Lé phé�nomé�né dé pércéption caté�goriéllé a donc dés consé�quéncés sur la discrimination
pércéptivé, lé trait unairé éntraï9nant la "ré�duction" d'uné cértainé é�paisséur qualitativé, céllé
qui n'ést pas ésséntiéllé a�  la distinction, autrémént dit qui n'ést pas signifianté.

En caté�gorisation pércéptivé, céci sé traduit par uné méilléuré distinction sur la frontié�ré
dé la caté�gorié, ét uné distinction moins bonné a�  l’inté�riéur dé la caté�gorié. Par éxémplé, én
français,  la  diffé�réncé  éntré  déux variations  du phoné�mé [b]  séra péu pérçué (il  s'agit  dé
pré�sérvér l'idéntité�  dés déux vérsions dé [b]). En révanché, a�  la frontié�ré ou�  lé [b] déviént tré�s
proché du  [v], lé sujét distingué béaucoup miéux lés diffé�réncés (c'ést alors l'opposition éntré
[b]  ét   [v]  qui  déviént  importanté  car  signifianté).  Sélon  lés  langués  ét  léurs  systé�més
phonologiqués, cés frontié�rés vont é9 tré positionné�és diffé�rémmént. Ainsi, la distinction éntré
[b]  ét  [β]  ou  [v]  ést  significativé  én  français  mais  pas  én  éspagnol  ou�  il  n’y  aura  pas  dé
méilléuré discrimination a�  la frontié�ré éntré [b] ét [v].

Lé constat d’uné méilléuré discrimination sénsoriéllé dans l’autismé conduit L. Mottron a�
pré�diré  uné  caté�gorisation  raléntié  chéz  lé  sujét  autisté,  dont  lé  systé�mé  pércéptif  sérait
hypothé�tiquémént  éncombré�  par  lé  surplus  d’informations  pércéptuéllés  qu’il  doit  traitér.
Mottron284 mét én placé un protocolé consistant a�  fairé diffé�rénciér dés sortés d'éllipsés aux
participants.  Lés éllipsés,  qui variént sur un continuum variant dé “tré�s  platés” a�  “présqué
circulairé”, doivént é9 tré rangé�és dans déux caté�goriés (céllés considé�ré�és commé plus "platés"
ét  céllés  considé�ré�és  commé  plus  "circulairés").  Cé  prémiér  témps  ést  un  témps
d'appréntissagé  dé  cés  caté�goriés  (artificiéllémént  cré�é�és  pour  l'éxpé�riéncé).  Dans  un
déuxié�mé témps, uné fois lés caté�goriés inté�gré�és, lés participants doivént caté�gorisér chaqué
éllipsé én dé�cidant si éllé réssémblé plus a�  l’éllipsé platé ou a�  l’éllipsé circulairé.

 

283 Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit. 
284 Soulié�rés, Mottron, Saumiér & Larochéllé (2003) Impairéd catégorical pércéption in autism.  Psychological
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Mottron obsérvé alors qué lés pérsonnés non-autistés discriminént miéux a�  la frontié�ré
dé la caté�gorié, ét moins bién a�  l’inté�riéur dé la caté�gorié. On né constaté én révanché pas
d’éffét dé diffé�réncé dé discrimination a�  l’inté�riéur ou sur la frontié�ré dé la caté�gorié chéz lés
autistés. Ils caté�gorisént tout a�  fait corréctémént, mais céla né s’accompagné pas d’uné pérté
dé discrimination a�  l’inté�riéur dé la caté�gorié.

Découpe signifiante ou partition par le signe

Nous intérpré� térons cés ré�sultats avéc un autré prismé : dans la pércéption autistiqué,
autrémént dit au nivéau dés "signés dé pércéption" fréudiéns, il n'y a pas d'éffét dé pérté du
figuratif consé�cutivé a�  l'éffét ré� troactif dé l'introduction du trait unairé. Ainsi, la nomination
n'éntraï9né pas uné pérté du figuratif, a�  travérs uné dé�coupé signifianté du champ pércéptif. Lé
criblé phonologiqué, ét lés consé�quéncés dé son incorporation paradigmatiqués dé cét éffét du
signifiant, ést réndué possiblé par l'incorporation dés signifiants dé l'Autré qui vé�hiculént lé
trait  unairé.  Célui-ci  apportant son trait  distinctif  a�  l'impréssion,  avéc uné pérté figurativé
consé�cutivé.

Chéz l'autisté, la nomination né viént pas modifiér l'imagé, la fairé pérdré én é�paisséur
figurativé, mé9mé s'il n'a né�anmoins pas dé difficulté�  a�  nommér ou a�  distinguér lés objéts dé
son mondé, cé qui dé�noté sans douté dé l'éfficacité�  dés procé�dé�s dé supplé�ancé. Pour lé sujét
autisté, a�  dé�faut dé dé�coupé par lé signifiant, on péut fairé l'hypothé�sé d'uné partition du Ré�él,
ré�alisé�é  par  uné  juxtaposition  dé  signés  qui  viénnént  é� tiquétér  ét  liér  dés  é� lé�ménts,
quadrillant son mondé. Ainsi nous pouvons réjoindré Maléval sélon léquél la jouissancé péut
dans l’autismé é9 tré a�  minima bordé�é par lé signé qui pérmét un cértain cadragé dé céllé-ci, a�
dé� faut d'un chiffragé par lé signifiant.
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Chapitré 6 - Efféts d'imagé

Quelle écriture dans les images de Tammet ?

Si pour Tammét, lé trait unairé né viént pas opé�rér sa dé�coupé dans la jouissancé, si lé
procéssus  primairé  né  viént  pas  la  dé�chiffrér  én  articulant  lés  léttrés  dans  l'inconsciént,
commént pénsér cétté é�crituré singulié�ré qué l'on pourrait supposér a�  l'originé dé la cré�ation
dé sés imagés ?

Nous proposérons dans cét ultimé chapitré dé pénsér cétté é�crituré dés signés,  én lés
situant dans lés stratés d'un apparéil psychiqué autré, constitué�  dé régistrés scripturaux285

proprés a�  l'autismé.

Cétté é�crituré singulié�ré, nous férons l'hypothé�sé qu'éllé sé ré�alisé sur lé modé� lé dé la
corréspondancé  bijéctivé  qui  s'é� tablit  éntré  déux  plans  isomorphés.  C'ést  cétté  structuré
forméllé  concéptualisé�é  par  L.  Hjélmslév286,  proché  du  phé�nomé�né  dé  "cartographié
vé�ridiqué"  dé�crit  par  lés  cognitivistés  dans  l’autismé,  ét  radicalémént  distincté  dé  la
structuration signifianté dé l'inconsciént, qui nous pérméttra d'appré�héndér la synésthé�sié ét
lé nombré dé Tammét commé "éfféts d'imagé"287,  pour répréndré un térmé utilisé�  par Lacan
dé façon anécdotiqué dans lé sé�minairé.

Cé séra l'occasion dé révénir sur lé paradoxé a�  l'originé dé notré travail, célui d'un accé�s
intuitif a�  la structuré chéz l'autisté, alors mé9mé qué lé sujét n'ést pas fondé�  par lé signifiant.

L'image

Effets d'image

Éléments de sémantique

Sans chérchér a�  én formalisér un concépt pré�cis, laissons un instant notré ésprit musér
autour du térmé d'imagé, ét pour cé fairé jétons un œil dans lé dictionnairé288 au séin duquél
lés diffé�rénts séns du mot s'émpilént parfois avéc bonhéur.

285  Réy-Flaud, H. (2008). L’enfant qui s’est arrêté au seuil du langage : Comprendre l’autisme. Aubiér.
286  Hjélmslév, L., Cangér, U., & Wéwér, A. (1984). Prolégomènes à une théorie du langage (Nouvéllé é�dition). Ed.

dé Minuit.
287 Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
288 Réy-Débové, J.,  & Réy, A.  (2002).  Le nouveau petit  Robert :  Dictionnaire alphabétique et analogique de la

langue française (Nouv. é�d. du « Pétit Robért » dé Paul Robért misé a�  jour). Dictionnairés Lé Robért.
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L'imagé y ést  a�  préndré én compté d'abord du co9 té�  dé la  répré�séntation,  concré�té  ou
méntalé.  Cé  typé  dé  répré�séntation  a  uné  prisé  privilé�gié�é  dans  la  pércéption  ét  éllé  sé
distingué par sa réssémblancé avéc son objét. Nous pouvons l’associér par cé biais avéc l’ico9 né
péircé�énné, signé qué l'on préndra la libérté�  d'intérpré� tér commé uné émpréinté dé l'objét sur
la surfacé sénsiblé du psychismé (du co9 té�  dé la tracé dé pas dé Véndrédi, ou dés signés dé
pércéptions fréudiéns).

L'imagé ést  aussi  optiqué :  éllé  ést  réflét,  "réproduction invérsé�é  qu’uné surfacé  polié
donné  d’un  objét  qui  s’y  ré� flé�chit",  ét  dans  uné  accéption  plus  globalé,  én  physiqué,  "un
phé�nomé�né  ou�  l'on  obsérvé  uné  corréspondancé  éntré  lés  points  dé  déux  énsémblés
physiqués".  

Et énfin, dans uné accéption purémént mathé�matiqué du térmé, éllé ést "l'é� lé�mént qui
corréspond  (ét  corréspond  séul)  dans  un énsémblé  a�  un  é� lé�mént  d'un  prémiér  énsémblé
(appélé�  anté�cé�dént dé cét é� lé�mént)".

Nous  pércévons  ici,  dans  uné  prémié�ré  approché  intuitivé,  commént  un  é� lé�mént
répré�séntatif tré�s é� loigné�  du symboliqué, proché dé la tracé bruté, non ordonné�é, du co9 té�  dé la
primé� ité�  péircé�énné, péut s'inscriré dans uné prémié�ré formalisation. Cétté "imagé" au séns
mathé�matiqué du térmé sé caracté�risé par uné cértainé corréspondancé bijéctivé (point par
point) éntré déux énsémblés d'é� lé�ménts.

Notons  pour  plus  tard  qué  cétté  imagé  forméllé  péut  préndré  déux  accéptions
diffé�réntés   :  éllé  ést  parfois  énténdué  commé  lé  ré�sultat  dé  la  projéction  (l'imagé  d'un
é� lé�mént), a�  la façon dont on chérché son imagé dans lé miroir, mais éllé péut é�galémént é9 tré
considé�ré�é commé produit dé la réncontré éntré cés énsémblés qui sé corréspondént point
par point. L'imagé ést alors lé phé�nomé�né mé9mé dé la corréspondancé. Nous y vérrons pour
notré part  un lién avéc uné cértainé concéption saussuriénné dé la  langué (qui nous séra
pérmisé par Hjélmslév ét Manigliér), commé articulation produité par la réncontré éntré déux
massés amorphés, lé son ét la pénsé�é.

L’image de Tammet et la consistance imaginaire chez Lacan

Il sémblé qué lés imagés dé Tammét soiént péu homogé�nés avéc la consistancé imaginairé
lacaniénné. On péiné a�  la rattachér au domainé du moi, a�  la quéstion du fantasmé, ou mé9mé a�
l'imagé du sémblablé (mé9mé si uné lécturé dé l’imagé dé Tammét a�  partir dé la formalisation
du stadé du miroir ét dés sché�mas optiqués sérait a�  ré�alisér).

Lés régistrés du Ré�él, du Symboliqué ét dé l'Imaginairé é� tant sans douté diffé�rémmént
noué�s, ou éncoré dé�sarrimé�s chéz Tammét, il ést difficilé dé s'y répé�rér. Pour notré part, nous
avons choisi dans cé travail dé considé�rér l'imagé dé Tammét commé un typé dé signé, du co9 té�
dé l'impréssion, én tant qu'éllé a trait a�  la jouissancé du corps ét constitué un langagé pour lui.
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S'il né s'agit sans douté pas d'imaginairé dans lés imagés dé Tammét, nous avons pourtant
rétrouvé� ,  a�  la  raciné  dé  l'imaginairé  lacanién,  un  cértain  "éffét"  qui  nous  sémblé  tré�s
inté�réssant dans l'é� tudé dé l'autismé,  ét qué nous préndrons a�  notré compté a�  la suité  dé
Lacan commé « éffét d’imagé ».

Chez Lacan, un "effet d'image", à distinguer fondamentalement de 
l'ordre symbolique

Lacan  é�voqué  brié�vémént  dans  lé  sé�minairé  l’Idéntification  cé  qu’il  nommé  « éffét
d’imagé »,  a�  l’occasion  d’uné  sé�ancé289 ou�  il  ténté  dé  dé� finir  l’  idéntification  symboliqué,
« idéntification dé signifiant », én l’opposant a�  l’idéntification imaginairé. Pour  souténir son
arguméntation,  il  quéstionné  l'analogié  qué  l'on  pourrait  chérchér  a�  é� tablir  éntré  l’ordré
symboliqué ét lés thé�oriés dités dé l’information. Son propos ést dé s'opposér a�  la ré�duction
dés thé�oriés dé l'information (qui font la téndancé dé la pénsé�é sciéntifiqué a�  cétté é�poqué), a�
uné liaison bijéctivé éntré déux systé�més dont l’un sérait, par rapport a�  l’autré, l’imagé.

Il  distingué  ainsi  radicalémént  l'ordré  du  signifiant  d'uné  organisation  qui  sérait
caracté�risé�é par uné concordancé bijéctivé éntré déux systé�més.

Il  nommé  cétté  corréspondancé  "éffét  d'imagé",  l’imagé  é� tant  dans  cé  cadré  «tout
arrangémént  physiqué  qui  a  pour  ré�sultat,  éntré  déux  systé�més,  dé  constituér  uné
concordancé biunivoqué, a�  quélqué nivéau qué cé soit », ét il souligné lés formés divérsés dé
cét  éffét  prisés  « a�  dés  nivéaux  tré�s  diffé�rénts  dé  la  physiqué  ét  jusqué  dans  lé  mondé
inanimé�  ».  Cét éffét d’imagé  sé situé pour lui a�  l'arrié�ré-plan du stadé du miroir, ét il  placé
é�galémént  a�  cét  éndroit  cé  qu'il  é�voqué  ré�gulié�rémént  dés  mé�canismés  dé  la  Géstalt  én
é�thologié,  autrémént  dit  dé  « l’éffét  organiqué  dé  l’imagé  du  sémblablé »  sur  l’individu.
L’éxémplé pris dans cétté sé�ancé ést célui du criquét pé� lérin, qui sé dé�véloppé diffé�rémmént,
prénant sa formé gré�gairé ou solitairé "sélon qué lui séront apparus - ou non - un cértain
nombré dé traits dé l’imagé dé son sémblablé".

"C’ést quélqué chosé, nous dit Lacan, qui a sans douté son é�nigmé ét sa valéur propré, son
ordré dé ré�alité� , mais qui ést distinct [...]  dé cé qui ést apporté�  par l’éxpé�riéncé du langagé ét
dé cé qué lé rapport au signifiant nous pérmét d’introduiré commé diménsion originalé - qu’il
s’agit dé distinguér radicalémént du ré�él - sous la formé dé la diménsion symboliqué".

Gardons pré�ciéusémént én té9 té cét "éffét d'imagé" ét la dé� finition qu'én proposé Lacan. A
notré  connaissancé,  il  n'a  pas  éxploré�  plus  én  avant  cétté  "é�nigmé",  qui  lui  sért  ici
principalémént  a�  dé� finir  par  opposition  l'ordré  symboliqué.  Mais  céllé-ci  nous  sémblé
constituér  uné  trouvaillé  qui  prénd  tout  son  inté�ré9 t  lorsqu'on  chérché  a�  appré�héndér  la
logiqué du signé dé l'autisté.

289  Lacan, J. (1961). Sé�ancé du 22 Novémbré 1961 dans : Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
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Cé qui pérmét dé lévér cétté « ambiguïJté�  »  qué pointé Lacan éntré cés déux systé�més
(l'ordré symboliqué ét la corréspondancé bijéctivé), c'ést lé trait unairé, trait dé sé�rialité�  qué
comporté lé signifiant.

« Trait aussi dé « discré�tion », jé véux diré dé coupuré, céci qué Saussuré n’a pas articulé�
miéux,  ni  autrémént,  qué dé diré qué cé qui lés caracté�risé chacun, c’ést d’é9 tré cé qué lés
autrés né sont pas."

Nous répréndrons un péu plus loin lés dé�véloppéménts dé Hjélmslév ét sa lécturé par
Manigliér, afin dé caracté�risér cés structurés distinctés qué sont la structuré symboliqué ét
l'imagé.

Saussure synesthète

Dans son ouvragé consacré�  a�  l'autismé ét aux concéptions du langagé290,  M.-C. Thomas
é�voqué la quéstion dé la synésthé�sié;  il  né s'agit  pas pour éllé dé liér cé phé�nomé�né a�  la
cliniqué dé l'autismé, mais dé révénir, par lé biais dé cés « Sénsations dé langué », a�  un cértain
abord dé la linguistiqué saussuriénné. Saussuré n'ést én éffét pas é� trangér au phé�nomé�né, lui
pour qui lé son « a » é�voqué la consistancé, la couléur ét lé bruit d'uné coquillé d’œuf cru qu'on
é�crasé291.

Saussuré sérait donc synésthé� té, ét il ést a�  notér qué sés prémiérs travaux dé linguisté (un
mé�moiré sur lé systé�mé primitif dés voyéllés dans lés langués indo-éuropé�énnés, publié�  én
1878292) portént sur cés voyéllés qui consistént justémént l'objét dé sa synésthé�sié.

Un signe concret

On rétrouvé ainsi uné cértainé parénté�  éntré lé signé saussurién ét lés mé�canismés dé la
synésthé�sié (uné parénté�  qui trouvé aussi sés limités, nous vérrons commént). Cétté parénté�
s'inscrit éntré autrés dans uné vision positivé du signé dé Saussuré, un signé qui, ré�sultant dé
"la misé én régard dé téllé diffé�réncé dé l'idé�é avéc téllé diffé�réncé du signé", va constituér sur
lé momént, uné éntité�  concré� té. EY coutons Saussuré a�  cé propos :

"Cé n'ést donc pas, sémblé-t-il, la voyéllé commé téllé, c'ést-a� -diré téllé qu'éllé éxisté pour
l'oréillé, qui appéllé uné cértainé sénsation corréspondanté. D'un autré co9 té� , cé n'ést pas non
plus la vué d'uné cértainé léttré ou d'un cértain groupé dé léttrés qui appéllé cétté sénsation.
Mais  c'ést  la  voyéllé  én  tant  qué  conténué  dans  cétté  éxpréssion  graphiqué,  c'ést  l'é9 tré
imaginairé  qué  formé  cétté  prémié�ré  association  d'idé�és  qui,  par  uné  autré  association,
m'apparaï9t  commé  doué�  d'uné  cértainé  consistancé  ét  d'uné  cértainé  couléur,  quélquéfois

290 Thomas, M.-C. (2012). L’autisme et les langues. L’Harmattan.
291 Flournoy,  T.  (1893).  Des  phénomènes  de  synopsie  (audition  colorée) :  Photismes,  schèmes  visuels,

personnifications ? Paris : F. Alcan Colléction.
292 Saussuré,  F.  D.  (1879).  Mémoire  sur  le  système  primitif  des  voyelles  dans  les  langues  indo-européennes.
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aussi  d'uné  cértainé  formé  ét  d'uné  cértainé  odéur.  Cés  attributs  dé  couléur  ét  autrés  né
s'attachént pas, autrémént dit, a�  dés valéurs acoustiqués, mais a�  dés valéurs orthographiqués,
dont jé fais involontairémént dés substancés. L'é9 tré [voyéllé x / léttré x] ést caracté�risé�  par tél
aspéct, téllé téinté, tél touchér [...]"293

Cétté  pré�cision  apporté�é  par  Saussuré  sur  son  fonctionnémént  synésthé�siqué  nous
sémblé fondaméntalé : il faut ainsi uné prémié�ré association, céllé dé la léttré é�crité ét dé la
voyéllé corréspondanté, qui va donnér formé, substancé a�  un é9 tré imaginairé constitué�  d'un
son conténu dans uné léttré.  C'ést cét é9 tré imaginairé qui va énsuité révé9tir  pour lui,  téllé
formé, consistancé ou couléur. On comprénd miéux ainsi lés synésthé�siés qui sé construisént a�
partir  dé  graphé�més  (léttrés,  chiffrés,  étc.),  autrémént  dit  dé� ja�  constitué�s  d'uné  prémié�ré
association, laquéllé ést énsuité "habillé�é" imaginairémént d'autrés sénsations.

L'on  rétrouvé  ici  l'idé�é  qué  lé  signé  saussurién,  dont  la  valéur  ést  dé� términé�é
né�gativémént par sa position dans la structuré, dans lé récouvrémént moméntané�  dés ré�séaux
articulé�s ou�  il prénd vié, va sé constituér én "substancé".

Un signe articulant deux "masses amorphes"

On  péut  énténdré  é�galémént,  chéz  Saussuré,  la  synésthé�sié lorsqu'il  parlé  d'un  signé
pérméttant uné prémié�ré discontinuité� ,  uné distinctivité�  é� lé�méntairé, dans la continuité�  du
mondé. M.-C.  Thomas é�voqué un signé pris dans uné ré�alité�  purémént qualitativé,  produit
"d'uné rélation spontané�é éntré uné pércéption ét uné autré apparténant au domainé d'un
autré séns, ou�  lé sujét ést passif".294

P. Manigliér soutiént ainsi qué Saussuré apporté uné ré�ponsé originalé au problé�mé du
passagé  d'un  mondé  continu  a�  uné  éxpé�riéncé  discontinué  :  "Lé  pari  dé  Saussuré,  qui
travailléra tout l'hé�ritagé structuralisté ét qué l'on rétrouvé intact, én particuliér chéz Lé�vi-
Strauss,  consisté  a�  affirmér  qué  l'éxpé�riéncé  sénsiblé  sé  structuré  éllé-mé9mé,  du  fait
cépéndant dé la pluralité�  dés nivéaux dé l'éxpé�riéncé : l'intélligiblé é�mérgé du sénsiblé par lé
"frottémént" dés plans dé sénsibilité�  lés uns contré lés autrés".295

Cé qué soutiént Saussuré, c'ést qué cé frottémént dés diffé�rénts plans dé l'éxpé�riéncé va
produiré, a�  l'éndroit dé léur union, "dés dé� limitations ré�ciproqués d'unité�s", c'ést-a� -diré uné
dé�coupé intérné a�  chaqué plan,  cré�é�é  par uné articulation dés plans éntré éux (ét donc la
dé�coupé d’un signé commé "éntité�  doublé").

Pour illustrér la langué constitué�é  commé "domainé dés articulations",  formé�é dans la
réncontré dé déux "massés amorphés", Saussuré filé l'analogié dé la vagué, qui sé formé au
point dé contact éntré l'éau ét l'air, ét qui, dans sés ondulations, "sé dé�composé én uné sé�rié dé

293 Flournoy,  T.  (1893).  Des  phénomenes  de  synopsie  (audition  colorée) :  Photismes,  schèmes  visuels,
personnifications (Paris : F. Alcan Colléction).

294 Thomas, M.-C. (2012). Sénsations dé langué dans L’autisme et les langues. L’Harmattan.
295 Manigliér, P. (2006). La vie énigmatique des signes : Saussure et la naissance du structuralisme. Schéér.
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divisions". Ainsi, "chaqué térmé linguistiqué ést un pétit mémbré, un articulus ou�  uné idé�é sé
fixé dans un son ét ou�  un son déviént lé signé d'uné idé�é"296.

Structure(s)

Dans  cétté  structuré  linguistiqué  saussuriénné,  qué  nous  voyons  présqué  é�mérgér
finalémént dé la réncontré tré�s concré� té dé diffé�rénts plans dé l'éxpé�riéncé, il ést né�céssairé
dé rappélér297 ici uné distinction apporté�é par Saussuré (ét misé én éxérgué par Manigliér)

Structure formelle ou structure signifiante

Ainsi, l’on sé souviént qué Saussuré soutiént qué lés dé�coupés réspéctivés dés plans du
signifiant ét du signifié� , bién qué co-dé�términé�és, né sé récouvrént moméntané�mént qué dans
lé signé, ét né sont fondaméntalémént pas homogé�nés298.

Il  éfféctué é�galémént uné distinction éntré  différence ét  opposition dans la dé�coupé du
signé. Pour Manigliér én éffét, Saussuré énténd la né�gativité�  toujours én deux sens, d’uné part
commé diffé�réncé ét d’autré part commé opposition" (Manigliér299). Pour lui, "la constitution
du signé commé valéur oppositivé ést uné opé�ration sécondé, qui s’éxércé sur dés térmés dé� ja�
donné�s,  pour  lés  rédé�términér".  On  péut  donc  distinguér  déux  témps  (logiqués)  dans  la
formation du signé saussurién.

1) La constitution d'un diffé�réntiél :  sur chacun dés plans (considé�ré�s sé�paré�mént) du
signifié�  ou  du  signifiant,  dés  diffé�réncés  sé  cré�ént  par  la  misé  én  corréspondancé  dé
ré�gularité�s qui sé corré� lént lés unés avéc lés autrés (éntré lés déux plans). Cé diffé�réntiél, qui
cré�é dés "térmés" (pour Saussuré, cé sont cés assémblagés dé traits corré� lé�s), s'éfféctué par lé
croisémént dé plans d'éxpé�riéncés diffé�rénts. Nous pouvons réconnaï9tré la synésthé�sié dans
cé typé dé dé�coupé qui cré�é uné prémié�ré scansion dans l'éxpé�riéncé.

"On éxtrait d’abord, du continu dé l’éxpé�riéncé, cértainés variations phoniqués, du fait dé
léur association avéc dés variations d’uné autré naturé (par éxémplé visuéllés). Cés variations
né déviénnént discriminantés, c’ést-a� -diré né sé constituént én traits distinctifs, qué dans la
mésuré  ou�  éllés  sont  corré� lé�és  lés  unés  aux  autrés"300.  On  ést  ici  dans  lé  domainé  d'uné
dé�coupé "mé�caniqué" qui assémblé dés diffé�réncés qui sé corré� lént, ét qui produit dés térmés
qui sé dé�gagént dé cétté réncontré.

296 Saussuré, F. (2020). Cours de linguistique générale (Edition Illustré�é—1916) Librorium Editions.  P156
297 Voir chapitré "A l'énvérs du signifiant"
298 Ibidém 
299 Manigliér, P. (2005). Surdé� términation ét duplicité�  dés signés : Dé Saussuré a�  Fréud. Savoirs et clinique, 6(1),

149.
300 Ibidém
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Ainsi, pour Saussuré, « Il n’y a dé diffé�réncés qué si l’on parlé soit dés signifié�s soit dés
signifiants. Quand on arrivéra aux térmés éux-mé9més, ré�sultats du rapport éntré signifiant ét
signifié� , on pourra parlér d’oppositions"

2) Cé qui nous amé�né a�  la sécondé é� tapé qui ést céllé d'uné ré-dé� términation, la cré�ation
du signé én lui-mé9mé, dans sa valéur d'éntité�  positivé (dans lé fait dé langagé) ét dans son
fonctionnémént  oppositionnél  né�gatif,  commé  valéur  sé  dé� términant  dé  sés  rélations
d'opposition avéc lés autrés térmés.

Ainsi,  Saussuré affirmé : « Gra9 cé a�  cé qué lés diffé�réncés sé conditionnént lés unés lés
autrés, nous aurons quélqué chosé pouvant réssémblér a�  dés térmés positifs par la misé én
régard dé téllé diffé�réncé dé l’idé�é avéc téllé diffé�réncé du signé. On pourra alors parlér dé
l’opposition dés térmés ét donc né pas mainténir qu’il n’y a qué dés diffé�réncés <a�  causé dé cét
é� lé�mént positif dé la combinaison > » (1944)

Des plans homogènes ou hétérogènes

Du fait qué lé signé soit co-dé�términé�  a�  la fois par sa facé Signifiant, ét par sa facé signifié� ,
il ést pris dans plusiéurs plans qui lé surdé�términént. Cés multiplés ré�séaux qui conditionnént
sa  valéur  én font  un é9 tré  a�  la  fois  doublé  ét  mouvant,  né  sé  fixant  qué dans lé  témps dé
discours ét toujours dans uné valéur é�quivoqué, ét pris dans lé glissémént diachroniqué du
séns.  Cétté  façon  d'appré�héndér  la  duplicité�  fondaméntalé  du  signé,  au  fondémént  dé  la
surdé�términation (ét dé la division subjéctivé), nous pérmét é�galémént dé considé�rér lé non
récouvrémént dés plans du signifié�  ét du Signifiant commé la condition dé l'inconsciént.

Ainsi considé�ré�é, la structuré du langagé apparaï9t dans l'articulation éntré lés déux plans
hé�té�rogé�nés du signifié�  ét  du Signifiant.  On voit é�galémént ici  combién un signé constitué�
commé uné ico9 né dé son objét (un signé proché dé la tracé), n'ést pas én mésuré dé pouvoir
constituér uné structuré langagié�ré, puisqué lés déux plans du Signifiant ét du signifié�  sont
alors parfaitémént homogé�nés, l'un é� tant l'imagé dé l'autré.

Mais commént pénsér alors lé typé d'articulation qui concérnérait dés plans homogé�nés,
commé il sémblé qué cé soit lé cas pour cétté sorté dé signé qu'ést l'ico9 né ? Nous avons vu
dans lé  chapitré  “A  l’énvérs  du signifiant”  commént  Hjélmslév,  grand léctéur  dé  Saussuré,
parviént a�  dé�montrér commént la structuré du langagé, qui ést céllé dés langués naturéllés, né
péut sé ré�duiré a�  un systé�mé formél (Lacan dirait qu'il n'éxisté pas dé mé� talangagé).

Pour Hjélmslév, s'il éxisté un rapport isomorphiqué éntré lés déux plans dé l'éxpréssion ét
du conténu,  il  né s'agit  plus d'un langagé mais d'uné structuré forméllé,  c'ést-a� -diré d'uné
algé�bré, constitué�é d'un rapport bijéctif éntré déux énsémblés.

Manigliér  én  conclut  qué  la  structuré  au  séns  linguistiqué  du  térmé  ést  éxactémént
l’invérsé d’uné structuré au séns mathé�matiqué classiqué : "éllé sé caracté�risé par lé caracté�ré
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a�  la  fois  « formél »  (ou  « algé�briqué »  ou  « positionnél »)  dé  sés  é� lé�ménts,  mais  aussi  par
l’impossibilité�  d’éxtrairé uné formé abstraité qui pourrait sé ré�alisér é�galémént, commé un
calqué, sur diffé�réntés substancés, autrémént dit qui pérméttrait d’é� tablir éntré lés plans (cé
qué  lés  mathé�maticiéns  appéllérait  lés  « intérpré� tations »  dé  la  structuré)  un  rapport
d’« homologié ».".

Nous rétrouvons dans cétté structuré forméllé constitué�é d'uné rélation éntré déux plans
homologués uné parénté�  avéc notré "éffét d'imagé".  Nous allons voir commént cét éffét sé
manifésté dans l'autismé, notammént a�  travérs lé mé�canismé dé cartographié vé�ridiqué dé�crit
par L. Mottron ét son é�quipé.

« Veridical mapping » : perception et structure dans l’autisme

Laurént  Mottron,  cognitivisté  s’inté�réssant  aux  spé�cificité�s  dé  la  pércéption  ét  dé  la
cognition dés autistés, a dé�véloppé�  lé concépt dé « véridical mapping301 » traduit én français
par  cartographié  vé�ridiqué,  mé�canismé  qui  sérait  a�  l’œuvré  chéz  cértains  autistés  dit
« savants », c’ést a�  diré céux qui dé�véloppént, souvént dans lé prolongémént d’inté�ré9 ts ou dé
passions céntré�s sur un domainé particuliér, dés capacité�s spé�cialés.

« Lé  mé�canismé  dé corréspondancé vé�ridiqué ést un mé�canismé associatif éntré déux
structurés qui partagént   un   haut   dégré�    dé   similarité�    pércéptivé,   c'ést-a� -diré éntré déux
structurés   isomorphiqués.  Cé   mé�canismé   dé   cartographié   vé�ridiqué  pérméttrait  aux
pérsonnés  autistés dé  miéux  dé�téctér lés  structurés  ré�pé� titivés  au nivéau pércéptif ét
d’é� tablir  uné   corréspondancé   éntré   déux   sé�riés   dé   pattérns partagéant la mé9mé
structuré  pércéptivé. 302»  Mottron  régroupé  dans  cétté  caté�gorié  dés  phé�nomé�nés  commé
l’hypérléxié (dé�chiffragé pré�cocé dé l’é�crituré, sans appréntissagé, ét sans accé�s au séns), lé
calcul  caléndairé,  l’oréillé  absolué,  la  synésthé�sié.  Cés  fonctionnéménts  singuliérs  sont
éfféctivémént plus fré�quénts chéz lés sujéts autistés, mais né sont pas léur apanagé303.

Lés maté�riaux rétrouvé�s dans cés capacité�s spé�cialés impliquént souvént dés codés téls
qué lés structurés arithmé�tiqués,  l'é�crituré, lés caléndriérs (calcul caléndairé),  lés notés dé
musiqué, ét lés taxonomiés naturéllés, cés codés disposant tous dé rédondancés structuréllés
(autrémént dit,  d’uné syntaxé). Mottron postulé,  dans lé prolongémént dé la thé�sé du sur-
fonctionnémént pércéptif pré�sént dans l’autismé, qué cés capacité�s savantés sont ré�alisé�és a�
partir d’uné modalité�  éxténsivé dé la pércéption, pércéption qui intérviéndrait chéz lé sujét
autisté dans dés ta9 chés habituéllémént ré�alisé�és dé manié�ré sé�quéntiéllé. Mottron mét ainsi
én lién cés capacité�s avéc l’habilété�  souvént constaté�é dés autistés pour dé� téctér dés pattérns,

301 Mottron,  L.,  Bouvét,  L.,  Bonnél,  A.,  Samson,  F.,  Burack,  J.  A.,  Dawson,  M.,  & Héaton,  P.  (2013).  Véridical
mapping in thé dévélopmént of éxcéptional autistic abilitiés.  Neuroscience & Biobehavioral Reviews,  37(2),
209-228.

302 Bouvét, L. (2012). Traitement musical dans les troubles du spectre autistique : Déficit du traitement global ou
surfonctionnement des traitements perceptifs ? [Thé�sé dé doctorat, Grénoblé]

303 Johnson,  D.,  Allison,  C.,  Baron-Cohén,  S.,  2011.  Synaésthésia  in  adults  with high functioning autism and
Aspérgér Syndromé. In: UK Synaésthésia Association Annual Conféréncé
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dés  ré�gularité�s  dans  lés  stimuli  pércéptifs,  ét  léur  supposé  un  fondémént  commun,  qu’il
nommé «mé�canismé dé cartographié vé�ridiqué ».

La  cartographié  vé�ridiqué  impliqué  lé  couplagé  dés  é� lé�ménts  dé  basé  dé  modé� lés
isomorphés, par éxémplé éntré un graphé�mé ét lé phoné�mé corréspondant (hypérléxié). Cé
mé�canismé péut é9 tré utilisé�  pour dé�téctér dés similarité�s dans uné mé9mé structuré, commé
dans la  corréspondancé éxistanté éntré déux sé�riés  homologués dé nombrés,  par éxémplé
éntré lés nombrés éntiérs ét léur éxpréssion dans dés factéurs. Dés éxémplés dé cé mé�canismé
péuvént  é9 tré  analysé�s  dans l'hypérléxié,  qui  éntraï9né  la  production phoné�miqué d'un mot
é�crit.  Ellé  constitué én éffét  uné cartographié dés codés graphiqués ét  oraux.  Lé calcul  dé
caléndriér, qui consisté a�  ré�pondré a�  dés quéstions téllés qué « quél jour dé la sémainé é� tait lé
12 janviér 1999 ?» ést ré�alisé�  sur la basé dé la corréspondancé éntré dés structurés civilés ét
sur dé multiplés nivéaux (sémainé, mois, anné�és, anné�és bisséxtilés, sié�clés).  Daniél Tammét
éxpliqué ainsi son gou9 t ét son don pour lé calcul caléndairé par lé fait qué « lés caléndriérs
sont constitué�s dé nombrés pré�visiblés ét d'un agéncémént dé formés particulié�rés sélon lés
jours ét lés mois ». Dans l'oréillé absolué, il s'agirait dé l'isomorphismé éntré lés é�carts dé ton
ét la structuré ordonné�é dés notés ou dés intérvallés; ét la dé� téction dé nombrés prémiérs
impliqué la misé én corréspondancé dés sé�riés dé nombrés éntiérs avéc la composition én
factéurs.

La  cartographié  vé�ridiqué  concérnérait  donc,  nous  dit  Mottron,  déux  structurés  qui
partagént un haut dégré�  dé similarité�  pércéptivés, c’ést-a� -diré déux structurés isomorphés.

Apports de Saussure à la cartographie véridique

La cartographié vé�ridiqué sélon Mottron c'ést donc la misé én rélation dé déux structurés
isomorphés dé� ja�  constitué�és, commé s'il y avait la possibilité�  pour un sujét autisté dé dé� téctér
uné similarité�  éntré déux structurés qui pré� -éxistéraiént au momént dé léur réncontré.

Or  si  l'on  prénd  lé  point  dé  vué  dé  Saussuré,  nous  pourrions  souténir  qué  dé  téllés
structurés né sont pas constitué�és a�  priori,  mais é�mérgént par lé frottémént dés diffé�rénts
plans dé l'éxpé�riéncé, qui s'organisént mutuéllémént dans léur réncontré, s'articulant a�  léur
point  dé  jonction.  Plus  qué  la  dé� téction  d'uné  isomorphié,  lé  mé�canismé  dé  cartographié
vé�ridiqué pourrait s'appré�héndér ainsi commé uné façon autistiqué dé fairé scansion dans
l'éxpé�riéncé,  éfféctuant  uné  partition  du mondé  a�  l'aidé  du  signé.  Dé  cé  point  dé  vué,  la
synésthé�sié  péut  é9 tré  appré�héndé�é  ainsi  commé pérméttant  a�  la  fois  d'éfféctuér  dés  liéns
originaux éntré diffé�rénts plans sénsoriéls, spatiaux ou témporéls (uné noté dé musiqué va
é�voquér spontané�mént un gou9 t, un jour dé la sémainé possé�dé uné couléur, étc.), ét én mé9mé
témps, dé lés organisér.

Mottron né sémblé pas quéstionnér uné possiblé distinction dés structurés impliqué�és
dans la cartographié vé�ridiqué dé céllés du langagé. En révanché, pour lui cé mé�canismé ést
uné altérnativé non-vérbalé pérméttant un accé�s  a�  l'abstraction sur dés basés pércéptivés.
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Cétté abstraction ést constitué�é dé la corréspondancé éntré dés maté�riaux disposant tous dé
rédondancés  structuréllés  :  lés  nombrés  sont  dé�composablés  én  factéurs  dé  nombrés
prémiérs,  l'é�chéllé musicalé ést caracté�risé�é par la ré�curréncé dés intérvallés conjoints (lés
notés) qui composént la gammé én dé�coupant la fré�quéncé du son, étc.

Il assimilé né�anmoins au mé�canismé l'hypérléxié, céllé-ci constituant un accé�s pré�cocé au
codé dé l'é�crit, avéc un dé�chiffragé (corréspondancé graphé�mé-phoné�mé) qui sé fait dans un
prémiér  témps  sans  l'accé�s  au  séns.  Mottron  souligné  au  passagé  qué  lé  langagé  ést  un
domainé  particulié�rémént  riché  én  isomorphismés  ét  compléxé  dans  sés  contraintés
syntaxiqués. Mais il nous faut rélévér qué cét accé�s a�  l'é�crit dans l'hypérléxié sé limité a�  la
phoné�matisation, il né passé pas par l'é� tapé d'uné ré-dé�términation par lé séns. Ainsi on péut
y  voir  lé  dé�chiffragé  d'un  codé  formél,  qui  né  sé  constitué  pas  éncoré  a�  partir  dé  la  co-
dé� términation  dé  déux  plans  hé� té� rogé�nés,  ét  qui  n'impliqué  donc  pas  la  structuré
(d'é�quivoqués) du langagé.

On péut donc incluré lé phé�nomé�né dé la cartographié vé�ridiqué dans cé qué nous avons
appélé�  lés "éfféts d'imagés", uné corréspondancé éntré déux plans sé caracté�risant donc par
dés rélations isomorphiqués (ré�ciproqués ét bijéctivés), sur plusiéurs nivéaux, corréspondant
alors  bién  a�  la  déscription  dé  la  structuré  forméllé  ré�alisé�é  par  Hjélmslév,  dans  laquéllé
l'"imagé" é�mérgé dé la misé én corréspondancé bijéctivé dés plans dé l'éxpé�riéncé.

La synesthésie chez Tammet

La  synésthé�sié  dé  Tammét  ést  particulié�rémént  compléxé,  éllé  concérné  sémblé-t-il
l'inté�gralité�  dés  é� lé�ménts langagiérs (mots,  léttrés,  nombrés,  étc.)  ét ést multimodalé.  Ellé
sémblé constituér pour lui dés ponts éntré modalité�s sénsoriéllés ét constitué uné basé dé
rélations dé contiguïJté�  pérméttant la misé én lién dés é� lé�ménts "symboliqués" (dont il sé fait
dés imagés), associations synésthé�siqués qui sont au cœur dés procé�dé�s qu'il mét én placé
pour  produiré  du séns.  Cés  nœuds synésthé�siqués  sont  construits  notammént  autour  dés
unité�s linguistiqués ou numé�riqués, lés léttrés ét lés nombrés prémiérs. Cés unité�s constituént
lés é� lé�ménts dé basé dé l'éxisténcé, scansions dans lé témps, l'éspacé, l'imagé :  cé sont lés
couléurs, lés jours, lés mois, lés léttrés ét lés nombrés....

Nous  pouvons  considé�rér  cés  objéts  é� tonnants  qué  sont  lés  nombrés  ét  lés  mots
synésthé�siqués dé Tammét sous déux anglés diffé�rénts :  dans léur valéur d'objéts positifs,
synésthé�siqués pérméttant dé concré�tisér ét mé9mé dé pérsonnifiér lés é� lé�ménts symboliqués
qui sinon réstént hors-séns, mais aussi dans léur valéur positionnéllé, nœuds du ré�séau au
croisémént dés modalité�s sénsoriéllés.

Lés léttrés ét lés é� lé�ménts langagiérs sont én éffét par léur diménsion synésthé�siqué dés
points  dé  passagé  pérméttant  dés  associations  éntré  diffé�réntés  modalité�s  sénsoriéllés  ét
é�galémént  éntré  lés  é� lé�ménts  langagiérs  éux-mé9mé  :  dés  liéns  mé� tonymiqués  qui  vont
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pérméttré un passagé du 1 au 2, ét donc uné cértainé misé én ordré dés signés, ét la possibilité�
dé misé én placé dé sé�quéncés.

Péut-on parlér dé signé synésthé�siqué ? Si l'on prénd uné synésthé�sié simplé, bimodalé,
constituant par éxémplé dés notés dé musiqué qui é�voquént chéz un sujét dés couléurs, on
péut diré qué chaqué nœud synésthé�siqué péut é9 tré  appré�héndé�  commé un signé doublé.
Célui-ci ést constitué�  d'uné facé "dé�clénchéur" (la noté), ét d'uné facé "é�vocation" (la couléur),
ét lés déux composantés sont bién rélié�és par uné rélation sé�miotiqué.

Si l'on régardé par cé prismé lé mot ou lé nombré dé Tammét, la compléxité�  induité par la
multidiménsionnalité�  dé sa synésthé�sié rénd plus ardué uné téllé appré�hénsion du signé, dans
laquéllé  on  né  rétrouvé  plus  la  dualité�  habituéllé.  Il  né  s'agit  plus  d'uné  simplé  rélation
bijéctivé univoqué (a�  la manié�ré d’un réflét dans lé miroir). Au croisémént dé multiplés plans
sénsoriéls,  cés  nœuds  particulié�rémént  é� laboré�s  ré�sultént  sans  douté,  a�  travérs  l"éffét
d'imagé",  d’associations  pluriéllés  dont  on  péut  fairé  l'hypothé�sé  qu'éllés  constituént  uné
structuré forméllé compléxé ; c'ést ainsi qué l'on péut péut-é9 tré appré�héndér lés nombrés
synésthé�siqués commé conténant, a�  travérs léur formé mé9mé, la structuré arithmé�tiqué.

Le nombre

Nous ré�alisérons dans cétté ultimé partié  quélqués ouvérturés én formé d'hypothé�sés
autour  dé  la  quéstion  du  nombré.  Nous  sommés  consciénts  qué  chacuné  dé  cés  courtés
é� laborations mé�ritérait d'é9 tré plus é� tayé�é, dé�véloppé�é ét arguménté�é.

Dans lés ré�cits autobiographiqués dé Tammét,  il  sémblé apparaï9tré qué d'uné cértainé
façon, son nombré s'ést inscrit dans un travail subjéctif tré�s pré�cocé autour dés colléctions.

"D’aussi  loin  qué  jé  mé  souviénné,  j’ai  toujours  éu  uné  éxpé�riéncé  visuéllé  ét
synésthé�siqué dés nombrés. Ils sont ma langué matérnéllé, céllé dans laquéllé jé pénsé ét jé
résséns".304

Notons au passagé l'impossiblé éntréprisé qui consisté a�  vouloir distinguér lé sujét dé son
procé�dé� , tant il ést apparént chéz Tammét qué c'ést én construisant son nombré qu'il s'ést lui-
mé9mé construit, tant ét si bién qu'il lui ést difficilé dé sé souvénir d'un témps ou�  il n'y avait pas
dé nombrés.

Collections et nombres

Enfant, Tammét cultivé la passion dés colléctions. Sa touté prémié�ré obséssion concérné
lés  "Monsiéur  madamé"  ("Mistér  mén"),  qu'il  dé�couvré  vérs  l'a9 gé  dé  2  ou  3  ans,  ét  qu'il
ré�clamé avéc forcé, si bién qué sés parénts, ravis dé cé tout prémiér inté�ré9 t, lui aché� tént péu a�
péu touté la colléction. Puis cé séront lés marrons (dont il  appré�cié la formé duré, lissé ét

304 Tammét, D. (2007). Je suis né un jour bleu. Lés Aré�nés.
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brillanté), lés dé�pliants publicitairés (pour léurs formés symé�triqués, léur aspéct glacé� ), lés
pié�cés dé ménué monnaié (qu'il émpilé autour dé lui én grandés tours brillantés), ét énfin lés
coccinéllés dont l'aspéct lé fasciné (il én compté lés points). Il accumulé, stocké, dé pré� fé� réncé
dans sa chambré (son "sanctuairé", dans léquél il sé sént bién, én sé�curité� ), ét passé béaucoup
dé témps a�  comptér ét récomptér tous lés é� lé�ménts dé son tré�sor. Il arrivé énsuité un témps ou�
la  colléction  pérd  son  inté�ré9 t;  lés  marrons  moisissént  dans  lés  placards,  lés  dé�pliants
dé�bordént dés tiroirs ét dés é� tagé�rés dé touté la maison. Sés parénts s'én dé�barrassént alors a�
la dé�chargé municipalé.. ét Tammét comméncé uné nouvéllé colléction.

L'un dé cés inté�ré9 ts, qui montré dés accointancés avéc la colléction, c'ést la passion dés
livrés qui occupé Tammét a�  un a9 gé ou�  il n'a pas éncoré accé�s a�  la lécturé. Tout pétit, il éxpliqué
qu'il transporté un a�  un tous lés livrés dé sés parénts dans sa chambré, ou�  il én fait dés pilés
qui l'éntourént dé tous co9 té�s.  "Toutés lés pagés dé cés livrés é� taiént numé�roté�és  ét  jé  mé
séntais héuréux, éntouré�  par lés nombrés, commé énvéloppé�  dans uné agré�ablé couvérturé
numé�riqué.  Longtémps  avant  d'é9 tré  capablé  dé  liré  uné  ligné  dé  cés  livrés  jé  pouvais  én
comptér lés pagés. Et quand jé lés comptais mon ésprit voyait cés nombrés commé autant dé
mouvéménts ou dé formés coloré�és"305.

Le nombre, suppléance au trait unaire ?

Lacan, lorsqu'il dé� finit lé trait unairé, qualifié lé nombré dé « cétté sorté dé multiplicité�
qui  surgit  pré�cisé�mént  dé  l’introduction  dés  unité�s »306.  A  travérs  sés  colléctions,  péut-on
pénsér qué Tammét, dé�pourvu du trait unairé, s'activé au contrairé a�  produiré dé l'unité� , du
distinct, a�  partir dé la multiplicité�  ?

Lacan noté qué lés prémié�rés tracés humainés, cochés ét marqués, sont ésséntiéllémént
dés dé�comptés.  Il  y  voit  la naissancé du signifiant,  du co9 té�  dé cétté marqué dont la  séulé
fonction ést d'é9 tré distincté dé la marqué suivanté. Comptér c'ést opé�rér uné distinction dans
lé témps, dans l'éspacé, c'ést sé répé�rér, marquér uné diffé�réncé dans lés éxpé�riéncés qui sinon
sé confondént. C’ést quélqué chosé qui n’appéllé pas dé signification mais qui porté un trait dé
distinction absolué, a�  la raciné dé l’é�crituré.

Lé trait unairé naï9t d’uné prémié�ré pérté, céllé du ré� fé� rént : lé trait éffacé ainsi tout cé qui
ést  dés "distinctions qualitativés"  pour  né  consérvér  qué la  marqué dé l'alté�rité�  radicalé  :
l'unité�  ést a�  la fois sémblablé a�  toutés lés autrés,  ét radicalémént distincté (cé qui pérmét
notammént dé pouvoir comptér).

Or lé nombré dé Tammét né s'appuié pas sur lé trait unairé, dont il né disposé pas. Lé
travail dé colléction (qui ést parént sémblé-t-il avéc d'autrés travaux dé ré�gulation symboliqué
qu'on trouvé chéz lés sujéts autistés commé lés activité�s dé tri), nous rénséigné sur la façon
dont sé construisént lés concépts, dont té�moigné par éxémplé Témplé Grandin. "Béaucoup dé

305 Ibidém, P44
306 Lacan, J. (1961). Séminaire L’identification (IX). Iné�dit.
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pérsonnés  qui  lisént  ou  énténdént  lé  mot  "clochér"  sé  répré�séntént  uné  é�glisé  gé�né�riqué
pluto9 t  qué téllé é�glisé ou tél clochér. Léur pénsé�é  passé d'un concépt gé�né�ral a�  uné imagé
particulié�ré.  Contrairémént  a�  la  majorité�  dés  géns,  més  pénsé�és  passént  d'imagés
particulié�rés, d'imagés vidé�o, a�  dés concépts gé�né�raux. Par éxémplé, chéz moi, lé concépt dé
chién ést inéxtricablémént lié�  a�  chacun dés chiéns qué j'ai connus dans ma vié." 307

Ainsi  pour  obténir  lé  concépt  dé  chién,  éllé  doit  formér  uné  caté�gorié,  qui  ést  uné
colléction : céllé dés imagés dé tous lés chiéns qu’éllé a connu.

Nous férons l'hypothé�sé qué Tammét s'activé a�  cré�ér uné distinction dans lé mondé a�
partir  dé  l'unién  lacanién308 (l'unién  é� tant  lé  un  dé  l'énsémblé,  dé  l'imagé  spé�culairé,  ét
l'unairé lé trait diffé�réntiél én lién a�  la ré�pé� tition), ét donc a�  partir dé la construction d'uné
partition dé l'éspacé, d'un bord dé� limitant un inté�riéur ét un éxté�riéur. Frégé309, qui ténté dé
fondér l'arithmé�tiqué sans posér pré�alablémént l'unité�  commé téllé, a conclu sa téntativé én
avançant qué pour comptér, il faut raménér lés chosés a�  uné dé�nomination communé310,  ét
donc  a�  un  nom ;  la  caté�gorié  ainsi  cré�é�é  pérméttant  alors  d'én  dé� limitér  pré�cisé�mént  lés
unité�s. Dé�pourvu du trait unairé, tramé du systé�mé symboliqué ét support dé la diffé�réncé
absolué, nous postulérons qué Tammét éfféctué, a�  partir dés colléctions a�  travérs lésquéllés il
éxpé�riménté concré�témént lé nombré,  un travail dé ré�gulation symboliqué dé son mondé, én
construisant avéc lés Uns dé jouissancé, un énsémblé au séin duquél ils péuvént s'ordonnér. (A
dé� faut d'avoir lé I, trait unairé). Lé nombré consistérait dans cétté pérspéctivé uné sorté dé
supplé�ancé au trait unairé, constitué�é a�  partir dé la multiplicité� .

Le nombre, un déchiffrage ?

Considé�rons mainténant lé nombré dé Tammét commé uné façon d'ordonnér lés Uns dé
jouissancé,  un  "dé�chiffragé"  dé  la  jouissancé  qui  viéndrait  supplé�ér  a�  célui  ré�alisé�  par  lé
procéssus primairé qui articulé lés léttrés dans l'inconsciént.

Si  l'on  réprénd  Braunstéin311,  lé  chiffré  dé  la  jouissancé  consisté  én  la  mésuré  d’uné
impréssion, mais uné mésuré qui sé férait sans é� talon ét sans é�chéllé dé mésuré, sans misé én
lién avéc d'autrés mésurés : uné tracé puré. Quélqué chosé qui s'ést inscrit dans lé corps dans
la primé� ité�  dés "Uns".

Notré  hypothé�sé  ést  qué  Tammét,  dé�nué�  dé  la  structuré  signifianté,  c'ést-a� -diré  d'un
inconsciént qui soit a�  mé9mé dé traitér la jouissancé én la transcrivant, ést aux prisés avéc dés
Uns  qui  né  péuvént  s'ordonnér  a�  partir  d'uné  matricé  éxistanté,  a�  laquéllé  il  pourrait  lés
rattachér.

307 Grandin, T., Sacks, O. W., & Schaéfér, V. (1997). Penser en images : Et autres témoignages sur l’autisme. O. Jacob.
308 Lacan, J. (2011). Sé�ancé du   15 mars dans :  Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XIX : Ou pire, 1971-1972.

Séuil.
309 G. Frégé (1884), Les Fondements de l'arithmétique, L’ordré philosophiqué, EY ditions du Séuil, 1969
310 Ibidém. «Donnér un nombré c'ést é�noncér quélqué chosé d'un concépt »
311 Braunstéin, N. (2012). La jouissance, un concept lacanien (Point hors ligne) (French Edition). Erés.

  188



En l'abséncé du procéssus primairé, Tammét fait cé qu'il péut pour ordonnér son mondé :
il ré�alisé dés colléctions, céllés-ci s'inscrivant dans lés travaux dé ré�gulation symboliqué qué
l'on  rétrouvé  souvént  chéz  lés  autistés  notammént  dans  l'énfancé  :  comptér,  caté�gorisér,
alignér, ré�alisér dés sé�quéncés, dés tris par couléur, par formé, étc. Cés travaux s'énvisagént
commé autant d'éfforts pour organisér lés "Uns" dé jouissancé, téntativés qui instaurént un
ordré fragilé, sans céssé a�  construiré.

Lés nombrés constituént pour Tammét uné façon d'organisér lé mondé, mais aussi  dé
l'invéstir, commé lé souligné judiciéusémént Léandro Jofré�  : "Pour Tammét, lé chiffré 1 n’ést
pas simplémént un chiffré éntiér pouvant conténir n’importé quél objét, sinon quélqué chosé
qui a uné éxisténcé propré. Quand il donné lé chiffré 1 a�  un marron, il n’ajouté pas simplémént
uné quantité�  mais uné qualité� .  Lés chiffrés a�  cétté é�poqué é� taiént insé�parablés du maté�riél
avéc léquél il pénsait. Il sémblé vraisémblablé dé diré qué quand Tammét indéxait lés chosés
avéc  lés  chiffrés,  il  é� tait  én  train  d’invéstir  ét  dé  réndré  vivant  lé  mondé,  uné  activité�
symboliqué qui sérait é�quivalénté a�  n’importé quél autré énfant qui, par éxémplé, donné un
nom a�  l’uné dé sés voiturés".312

Léur formé synésthé�siqué én fait é�galémént dés répé�rés privilé�gié�s pour appré�héndér lé
mondé. Lorsqu'il apprénd a�  liré, il éxpliqué commént il invéstit lés mots é�crits én lés classant
sélon léur  réssémblancé (synésthé�siqué)  avéc sés  nombrés  aimé�s  :  il  y  a  lés  mots  "ronds
commé un 3", "pointus commé un 4", "brillants commé un 5313".

Ainsi  nous  férons  l'hypothé�sé  qué  lé  nombré  dé  Tammét  lui  pérmét  un  prémiér
ordonnancémént du mondé ét dé sés signés, un moyén pour lui dé liér litté�ralémént lé Un avéc
lé Déux (bién qu'il n'ait pas accé�s au 1 unairé), dans dés rapports associatifs qui constituént
uné tramé basalé a�  partir dé laquéllé  tout s'organisé.  Commé lés attributs é�mérgént ét  sé
distinguént  dé  la  misé  én  rélation  dés  chosés  ét  dés  éxpé�riéncés  (lés  couléurs,  formés,
téxturés,  étc.),  lés  nombrés  viéndraiént  pour  Tammét  nouér  dés  énsémblés  a�  la  fois
isomorphés ét diffé�rénts (a�  travérs lés colléctions).

Le nombre synesthésique, une icône du nombre ?

Lé nombré dé Tammét ést-il  l'ico9 né d'un nombré,  au séns péircé�én du térmé ? Est-cé
possiblé d'imaginér uné ico9 né d'un é� lé�mént symboliqué commé lé nombré ?

Dans l'ico9 né péircé�énné, lés déux facés du signé sémblént confondués (lé pércéptiblé ét
l'impércéptiblé,  ou  éncoré  l'éxpréssion  ét  lé  conténu,  pour  répréndré  la  términologié  dé
Hjélmslév).  Surtout  si  l'on considé�ré  qué lé  ré� fé�rént,  l'objét  qué dé�signérait  lé  signé,  n'ést
qu'uné supposition  structuréllémént ésséntiéllé314, ét né péut é9 tré appré�héndé� . Nous n'avons

312  Jofré� , L. (2019). Aa  propos dés fonctions dés inté�ré9 ts réstréints dans lé parcours dé Daniél Tammét. Corps &
Psychisme, N° 74(1), 173.

313 Tammét,  D.  (2017).  Chaque mot est  un oiseau à qui  l’on apprend à chanter :  Daniel  Tammet ;  traduit  de
l’anglais par Samuel Sfez (S. Sféz, Trad.). Lés Aré�nés. P13

314 Lé Gauféy, G. (2014). L’incomplétude du symbolique . E.P.E.L.

  189



accé�s a�  cét hypothé�tiqué Ré�él qu'a�  partir dé la tracé laissé�é én nous par la réncontré avéc lé
mondé.  Ainsi  plus  lé  signé  sé  rapproché  dé  la  tracé,  plus  lés  déux  plans  formé�s  dans  la
réncontré qui constituént lé signé saussurién, sont sémblablés.

On comprénd aisé�mént ainsi qué lé Ré�él ét sa fonction dé dé�complé� tér lé symboliqué (lé
Ré�él én tant qué ré� fé� rént constitué�  dé la Chosé, hypothé�tiqué, impércéptiblé, jamais vraimént
saisié par lés mots), n'ést structuréllémént né�céssairé qué lorsqué lé signé s' abstrait dé cé
qu'il dé�signé.

Et pourtant l'imagé ést tout dé mé9mé signé : én tant qué tracé d'uné réncontré, éllé a uné
facé intérné (du co9 té�  dé la surfacé sénsiblé) ét uné facé éxtérné (du co9 té�  dé la frappé), mais lés
déux  sont  lié�és  par  un  rapport  bijéctionnél,  dé  projéction  qui  constitué  cés  déux  plans
homogé�nés qui pourrait é9 tré ré�sumé�s, par un souci dé simplicité� , a�  un séul (mais qui né lé
péuvént pas én ré�alité� , car c'ést bién léur réncontré qui cré�é l'imagé).

Hjélmslév dé� finit la structuré forméllé, dans laquéllé il y a homologié éntré lés plans dé
l'éxpréssion ét du conténu, par la possibilité�  d'uné ré�duction qui aplatirait lés déux plans én
un  séul.  Nous  pourrions  ainsi  diré  qué  l'ico9 né,  parfaitémént  homologué  a�  son  objét,  ést
constitué�é dé la corréspondancé éntré déux plans homologués qui né sont pas distincts, sinon
par lé fait qué l'un ést la projéction dé l'autré.

Ainsi chéz Tammét, c’ést dans cé qui nous paraï9t é9 tré lé support du nombré, mais qui ést
én ré�alité�  son imagé synésthé�siqué, qué ré�sidé l’ordré qui fait son ésséncé. Lés déux facés du
signé sont é� trangémént, a�  la fois confondués (car sémblablés), ét distinctés. C'ést uné imagé
qui s'ajusté parfaitémént (ét né�anmoins idiosynchrasiquémént) a�  son "objét", c'ést-a� -diré qui
réflé� té l'ordré arithmé�tiqué a�  travérs uné construction sénsoriéllé.

Langage, algèbre et arithmétique

Lés  nombrés  sont  dés  unité�s  dé�composablés,  lés  éntité�s  produités  par  cétté
dé�composition é� tant éllés-mé9més dés nombrés. Dé la mé9mé façon, si on lé multiplié, lé divisé,
lui  ajouté  ou  lui  soustrait  un  autré  nombré,  lé  ré�sultat  séra  toujours  un  nombré.  Cétté
organisation én abï9mé fasciné Tammét ét constitué un léitmotiv dans sés ouvragés. Ainsi, lés
vignéttés composant lés Avénturés dé Tintin qu'il afféctionné particulié�rémént é� tant énfant,
rémpliés dé dé� tails, constituént pour lui "uné infinité�  d'histoirés dans l'histoiré, commé uné
infinité�  dé nombrés dans lés nombrés"315. Tammét confié é�galémént a�  Lé�andro Jofré�  qué "l'uné
dés chosés qu’il adorait lé plus avéc la colléction dés marrons, c’é� tait lé fait qu’uné fois rangé�és
dans lé sac poubéllé, célui-la�  prénait lui-mé9mé uné formé dé marron."

Tammét joué avéc lés mots, commé avéc lés nombrés, a�  dés jéux dé dé�composition ét dé
récomposition én léttrés316, a�  travérs lésquéls il cré�é dé nouvéllés formés, l'éxércicé é� tant pour
lui  principalémént ésthé�tiqué.  Dans l'appré�hénsion synésthé�siqué dé la  léttré,  il  trouvé én

315 Ibidém, P12
316 Voir lé chapitré "Animér lés mots"
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éffét  uné  formé dé  séns  la�  ou�  ré�gné  habituéllémént  lé  hors-séns.  Car  contrairémént  aux
nombrés,  la  dé�coupé  én  phoné�mé  ést  hors-séns,  c'ést  cé  qui  pérmét  lés  formations  dé
l'inconsciént.

Dans la structuré dés nombrés, il n'y a pas dé surdé�términation. Lés nombrés n’ont pas dé
dé�coupé dé léur propré é�crituré sur un plan maté�riél hors séns (a�  la façon dont lés phoné�més
sont dés dé�coupés dans lé maté�riél sonoré support dés mots, ré-dé�términé�s énsuité par lé
séns).

Nous rétrouvons ici notré quéstion dés déux plans hé� té� rogé�nés né�céssairés pour fairé un
langagé,  ét  la  né�céssairé  non-isomorphié  dé  cés  plans.  Si  cés  déux  plans  péuvént  sé
corréspondré, ét on voit qué c'ést lé cas pour l'énsémblé dés nombrés, alors il s'agit d'uné
algé�bré ét non plus d'un langagé.

Cétté algé�bré dont parlé Hjélmslév sémblé é9 tré constitué�é du rapport bijéctionnél éntré
déux énsémblés (ét qu'on a assimilé�  dans notré arguméntation a�  l'éffét d'imagé qu'é�voqué
Lacan).  Or,  si  l'on  sé  ré� fé� ré  a�  la  thé�orié  dés  énsémblés,  l'énsémblé  dés  nombrés  éntiérs
constitué  uné algé�bré (uné algé�bré  considé�ré�é  dans la  thé�orié  dés énsémblés commé uné
sorté d'arithmé�tiqué gé�né�ralisé�é, ét constitué�é d'uné structuré, dé déux lois dé composition
intérnés (l'uné, additivé : commutativé ét associativé, l'autré, multiplicativé : distributivé par
rapport a�  la prémié�ré).

Il ést inté�réssant dé comparér a�  cé propos lé fonctionnémént dés nombrés ét dés mots
synésthé�siqués pour Tammét. Car s’il parviént a�  cré�ér uné imagé infailliblé dés nombrés (lés
nombrés-formés dé Tammét né font jamais d'érréur dé calcul), l'imagé dé la langué péut én
révanché é9 tré dissonanté : lé son ét lé séns sé corréspondént parfois, mais pas toujours; il y a
dés mots discordants, qué Tammét aimérait d’ailléurs rémplacér par dés vocablés qui sonnént
plus justés a�  son oréillé. Si l’imagé synésthé�siqué qu’il a cré�é�é dé la langué lui pérmét dé sé
dé�brouillér  avéc,  dé  trouvér  dés  altérnativés  a�  l’abséncé  du signifiant,  éllé  sémblé  gardér,
malgré�  son statut d’imagé, un caracté�ré hé�té� rogé�né, mal ajusté� . Si a�  la structuré forméllé dés
nombrés péut corréspondré uné imagé parfaitémént coordonné�é, la structuré du langagé né
péut sé ré�duiré a�  un “éffét d’imagé”.

Nous  pouvons  ré�pondré  dé�sormais  a�  uné  dés  quéstions  qué  nous  nous  posions  aux
pré�missés dé cé travail : Lés nombrés péuvént-ils constituér uné langué ? Si l'on considé�ré la
dé� finition  dé  Hjélmslév  d'uné  langué  constitué�é  dé  déux  plans  (éxpréssion  ét  conténu)
hé�té�rogé�nés, la ré�ponsé ést donc sans hé�sitér qué non. En révanché chéz Tammét ils prénnént
part a�  la constitution d'un Autré dé supplé�ancé au langagé.
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Ré�sultats

Différentiel autisme et psychose

A l'issué dé cé travail,  nous constatons qué dés é� lé�ménts diffé�réntiéls  ont é�mérgé�  qui
péuvént aliméntér lé dé�bat sur la distinction éntré l'autismé ét la psychosé317. Il s'agit d'uné
distinction qui concérné lé rapport au langagé.

Présence ou absence de la barre entre signifié et Signifiant

L'é� tudé a�  partir dé la répré�séntation dé mot ét répré�séntation dé chosé dé Fréud nous
ré�vé� lé (si l'on fait un rapprochémént rapidé dés déux couplés notionnéls fréudién ét lacanién)
qu'il sémblé né pas y avoir, dans lé signé dé Tammét, uné sé�paration, uné "barré" téllé qué la
conçoit Lacan, éntré signifié�  ét Signifiant. Lés déux compléxés fréudiéns sont dé mé9mé naturé
(dé la consistancé dé la répré�séntation dé chosé), ét s'associént én dé multiplés points (ét non
par l'intérfacé constitué�é par lé "tampon" sonoré).

Lés  formations  dé  l'inconsciént  sé  caracté�risént  par  uné  travérsé�é  dé  la  barré  :  lé
Signifiant déviént lé signifié� , lé son réjoint lé séns. Or pour qu'il y ait passagé, il faut qu'il y ait
frontié�ré. Pour Tammét, lés mots né sont pas soumis au procéssus primairé, ils né font pas
léttré(s) dans l'inconsciént.

Dans la schizophré�nié, il y a bién lés déux ordrés diffé�réncié�s. Mais ils sont soumis a�  uné
dé� liaison : il y a coupuré éntré répré�séntation dé mot ét répré�séntation dé chosé, lés mots sé
comportént commé dés chosés, ét font l'objét du procéssus primairé (dé� liré).

Pas de résonance du signifiant

Chéz Tammét, lés mots dé l'Autré né ré�sonnént pas : il né sont pas sés signés, ils n'ont pas
d'accroché a�  sa jouissancé. Lés procé�dé�s dés autistés (é�cholalié, "pénsé�é invérsé�é" dé�crité par
Donna Williams), ré�vé� lént bién la façon dont lés mots qu'on léur adréssé né font pas séns, a�
moins dé lés traduiré, c'ést-a� -diré dé s'én fairé dés signés proprés : Williams éxpliqué ainsi
dévoir én fairé dés imagés, én lés ré�pé�tant inté�riéurémént pour sé lés appropriér. La caréncé
dé l'é�nonciation nous indiqué qu'il n'y a pas chéz lé sujét autisté la structuré moébiénné du
signifiant, qui fait ré�sonnér lés mots au liéu dé l'Autré.

Pour lé schizophré�né, il sémblé qué lés mots dé l'Autré soiént au contrairé trop pré�sénts,
énvahissants.

317 Dans cét éxposé� , nous avons souvént assimilé�  la psychosé a�  la schizophré�nié : il sérait important dé pouvoir
considé�rér plus pré�cisé�mént cé diffé�réntiél au séin dés structurés paranoïJaqué ét mé� lancoliqué.
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Carence de la signification chez Tammet

Chéz Tammét, il y a toujours la distinction éntré Signifiant ét signifié�  (S ét s pris ici au séns
saussurién du térmé, commé lés déux facés d'un signé), dans lé séns d'un rapport dé�notatif (lé
signifiant é�voqué toujours lé signifié� ). Mais Tammét a a�  fairé "parlér lés mots" dé l'autré, léur
"appréndré a�  chantér", ét tout son travail va é9 tré dé produiré dé la signification a�  partir dé cés
mots. Céla sémblé sé fairé én déux mouvéménts :

1) D'abord il s'agit dé s'én fairé dés imagés, a�  partir dé léur formé é�crité : il faut qué lé mot
fassé "éffét", fassé prisé dans la jouissancé én produisant uné impréssion én couléur, formé,
étc. (c'ést lé fonctionnémént synésthé�siqué).

2)  Puis  Tammét doit  cré�ér  du lién mé�tonymiqué éntré  sés mots,  (ét  surtout,  dans un
prémiér témps, du lién a�  partir dé sés nombrés), afin dé lés réndré signifiants (notammént par
son procé�dé�  dé juxtaposition cré�ativé). Il éxpliqué tré�s bién commént céla fonctionné pour lui
lorsqu'il té�moigné dé sa façon d'appréndré dés mots é� trangérs (éxémplé dé "kalba").

Il s'agit ainsi dé cré�ér un ré�séau avéc lés mots-imagés qui lui pérmétté dé supplé�ér au
ré�séau sé�mantiqué (systé�mé signifiant).

Déliaison de la métaphore ou création d'un lien métonymique

Si Tammét travaillé a�  cré�ér uné liaison mé�tonymiqué éntré sés signés, lé schizophré�né ést
confronté�  a�  la dé� liaison dé la mé� taphoré : lé signifiant S2 pour lui n'ést plus réfoulé� .  Or, la
signification ést mé� taphoriqué, ét lé réfoulémént au céntré dé la mé� taphoré ést célui qui fait
consistér lé langagé ét la possibilité�  du sémblant, constituant un signifiant qui né répré�sénté
jamais qu’uné abséncé (condition dé la né�gativité�  du langagé). Lé mot du schizophré�né prénd
alors uné inquié�tanté proximité�  d'avéc la Chosé (s'il déviént én céla un signé, car pérdant sa
structuré dé signifiant, én aucun cas il n'ést uné imagé). La signification é� tant pérdué, lé jéu du
signifiant sé dé�vidé sans plus d'attaché au séns. Ainsi nous pouvons diré qué si Tammét n'a
pas dé signifiant, lé psychotiqué lui ést maladé du signifiant. Lé dé� liré manifésté la dé� faité dé
la  structuré  du langagé,  lé  sujét  cré�ant  dans  sés  procé�dé�s  dés  téntativés  dé  fairé  avéc  la
dé� liaison.

D'une rencontre originelle d'avec le langage

Enfin, lorsqué nous avons considé�ré�  lés usagés diffé�réncié�s dé la traduction ét dés langués
é�trangé�rés pour Tammét ét Wolfson, nous avons pu constatér qué chéz Wolfson la traduction
ést  uné  manié�ré  dé  sé  dé� féndré  du  parasitagé  du  langagé,  qui  s'incarné  dans  la  langué
matérnéllé.  Chéz  Tammét,  éllé  sémblé  é9 tré  un  procé�dé�  pérméttant  dé  passér  dés  Uns  dé
jouissancé  aux  mots  dé  l'Autré,  tout  én  pré�sérvant  l'inté�grité�  dé  son  é9 tré.  Ellé  sémblé
participér du bord autistiqué,  tant  éllé  a  vocation a�  pré�sérvér un é�cart  salutairé  éntré  lés
signés dé la jouissancé ét l'Autré. Lé récours a�  la traduction ét aux langués donné én outré a�
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Tammét un moyén dé contournér cé qui sémblé déméurér plus spé�cifiquémént dans l'anglais,
sa langué matérnéllé, dé la tracé traumatiqué d'uné réncontré primordialé d'avéc l'Autré du
langagé. Enfin, a�  travérs son amour dés mots é� trangérs, rarés, oublié�s ou éncoré "subvérsifs",
Tammét dé� fénd un usagé singuliér dé la langué, lés mots é� tant convoqué�s chéz lui dans un
"mi-chémin" poé�tiqué éntré lés Uns dé jouissancé ét l'Autré.

La nature du signe de Tammet

Tammét  é�volué  dans  un régistré  scriptural  constitué�  par  l'imagé.  Son signé  ést  dé  la
naturé  d'uné  émpréinté,  du co9 té�  dé  signés  dé  pércéption  qui  n'auraiént  pas  supporté�s  la
dé�coupé du trait unairé. Lé signé dé Tammét n'a pas pérdu sa diménsion figurativé, cé qui lé
laissé dans un rapport tré�s é� troit a�  son ré� fé� rént, célui-ci né dévénant pas Ré�él (én cé qué cé
sont lés signifiants qui font ék-sistér lé Ré�él). Nous pourrions répréndré lés térmés dé Lacan
é�voquant  lé  pétit  Dick,  pour  diré  qué si  Tammét possé�dé  dés  mots,  il  n'én n'a  pas fait  la
"béjahung". Il  né lés a pas pris a�  son compté dans cétté opé�ration d'éxpulsion primordialé,
cétté né�gation pré� figurant l'inté�gration dans l'ordré symboliqué, ét lés signés lui déméurént
intimés, dé la naturé dé l'émpréinté.

Entré lés Uns dé jouissancé (ou son chiffragé), ét lés signifiants dé l'Autré, n'opé�ré pas
chéz  Tammét  lé  dé�chiffragé  dé  l'inconsciént,  avéc  sés  mé�canismés  dé  condénsation  ét  dé
dé�placémént. Pourtant il sémblé bién qué sés signés, constitué�s én Autré dé supplé�ancé, soiént
travérsé�s  d'uné  cértainé  é�crituré,  ré�vé� lé�é  par  la  synésthé�sié  ét  par  la  compléxité�  dé  sés
nombrés. Cétté é�crituré n'ést pas inconsciénté, éllé né sé ré�alisé pas suivant uné structuré dé
langagé,  mais suivant un éffét d'imagé,  c'ést-a� -diré sélon cétté structuré forméllé qui sélon
Hjélmslév sé constitué dans la corréspondancé bijéctivé éntré déux "plans" homogé�nés (dans
laquéllé  l'on  rétrouvé  é�galémént  lé  mé�canismé  dé  cartographié  vé�ridiqué  trouvé�  chéz  lés
autistés dits "savants" par lés cognitivistés).
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Conclusion

Lés nombrés-imagés dé Tammét constituént uné solution singulié�ré, uné cértainé formé
d'Autré dé supplé�ancé, qui nous rénséigné sur la naturé du signé dé l'autisté.

L'autisté ést un é9 tré dé langagé, bién qué non divisé�  par lé langagé. Il n'ést pas lé sujét
d'un inconsciént.  Il né s'inscrit pas dans lé systé�mé signifiant commé I, ét n'y alié�né pas son
é9tré.  Il résté én déhors dé la division signifianté, dans un régistré scriptural fait d'imagés, dé
signés prochés dé l'impréssion dans lésquéls la tracé n'a pas é� té�  pérdué.

Si lé sujét autisté a donc affairé au langagé, cé n'ést pas a�  la mé9mé position qué lé sujét dé
l'inconsciént :  il gardé énvérs lui uné cértainé éxté�riorité� .

S'il faut trouvér un radical commun dans lé mot dé parlé9 tré qui é�voqué l'é9 tré dé langagé,
nous pourrions  simplémént  diré  qué Tammét s'affairé  commé tout  un chacun a�  cré�ér  sés
signés, c'ést-a� -diré a�  inscriré sa jouissancé, ét a�  la traduiré dans uné cértainé adréssé a�  l'Autré.
Pour lui, cé travail s'éfféctué dans un régistré scriptural qui ést célui dés imagés, distinct du
signifiant. Et s'il né s'y alié�né pas, Tammét émprunté lés léttrés du langagé qu'il fait siénnés au
séin  d'un  tissagé  pérsonnél,  original  au  travérs  duquél  travaillént  lés  éfféts  d'imagé.  Il
té�moigné dé multiplés façons qué cétté quéstion du langagé, c'ést l'affairé dé touté sa vié.

A l'issué dé la travérsé�é dé notré sujét, nous souhaitérions révénir aux mots dé Tammét,
lorsqu'il nous invité a�  "voir dans lé mondé uné poé�sié". Cétté poé�sié c'ést pour lui un "rapport
au langagé" particuliér, qui ést "célui dé l'humain au mondé ét a�  sés mysté�rés, [cés] chosés qui
né sont pas dités, parcé qu'indéscriptiblés finalémént, mais qu'on éssaié dé diré né�anmoins.
Car c'ést aussi lé propré dé l'humain d'éssayér quand mé9mé dé diré cé qu'on né péut pas diré.
Dé trouvér dés mots pour diré cé qu'on né péut pas diré". 318

318 Fariné, M. (16 mars 2018). Daniél Tammét ou la vocation du langagé. In Poésie et ainsi de suite, Francé culturé
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