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À la lumière des théories de John Rogers Searle et de la perspective pragmatique, cette 

thèse montre comment le Iecteur perçoit l'ironie du locuteur de Jacques Ferron partir de 

certains marqueurs. En effet, en jouant avec les règies constitutives de la langue. le Iocuteur a 
changé le mode de représentation et le statut iIIocutoire de son acte d'6noaciation narrative. L e  

lecteur doit dors analyser la partie du sens assocSe à la représentation et la distinguer de ceiie 
liée à l'intention de commltnication. 

La lecture de cinq textes de La conférence inachevée de Jacques Ferron mhe à la 
conclusioo que l'acte ironique est une assertion transgressive où se pergoivent des 
incongruités et des contradictions. Bref, dans l'implicite se cache un acte directif qui 
desamorce par la raillene Le tragique et certaines formes de sottise. Finalement, le modèle de 
Iecture permet de distinguer I'ironie iin6raire citatio~elfe de I'ironie situatiomeiIe. 

Raymonde Labbé 

Momo Le BIanc, directeur de recherche 



La pragmatique9 science du langage en acte, a élargi I'horizon & la Iingnistigne et de 

la sémantique. A la iumière des tht50ries de John Rogers Searle, la perspective pragmatique 

adoptée dam cette these conduit natureiiement le lecteur à séparer la partie du sens associée & 

la repdsentation, de ceile Liée & l'intention de communication. Ainsi le sens d'un texte 

Littéraire se construit à partir de deux composantes : B côté du contenu propositiomel. de sa 
valeur représentative ou descriptive, il y a la recherche de son but iuocutoire. Autrement dit, 

le texte présente son mode de réception et l'intentionnalité du locuteur, ses intentions 

d'écriture. Par conséquent, le lecteur doit scruter la dynamique créée par les différents 

marqueurs textuels. La principale hypothèse est que le locuteur, en jouant avec les règles 

constitutives de la langue, a chmg€ le mode de représentation et le statut illocutoire de son 

acte d'énonciation narrative. Cette seconde intentionnalité se perçoit à partir de certains 

marqueurs spécifiques qui indiquent une transgression des lois iittéraires narratives. 

La thèse comprend deux parties. La première partie se divise en trois chapitres. Le 
premier est. précisément, destine à mettre en place le cadre theorique et la théorie de 

l'ülocutoire de Searle. Le deuxitme sert à esquisser les fondements rationnels d'une 

interprétation d'un acte Iittéraire implicite. Quant au troisième. il est entièrement consacré à 

I'expIication d'un modtle de lecture des indices d'ironie d'un texte Iitt6raire. 

La deuxième partie sert à présenter les résultats de L'analyse de cinq textes de L a  
conférence hzchevée de Jacques Ferron. L'itude mène B la conclusion que L'acte ironique est 

d'abord et avant tout, une assertion transgressive à partir de laquelle se perçoivent des 

incongruités et des contradictions. Par conséquent, dans I'implicite se cache un acte cürectif 

qui d6samorce par la raillerie le tragique et certaines formes de sottise humaine. Fiaiement, 

la lecture des cinq textes permet de distinguer I'ironie iÎtt6raÏre citatiomeiie. de l'ironie 

situatiomelIe. Avec ce deuxihe type, c'est la situation et Ies actants responsables qui 
constituent les ciiles de i'ironiste. 

Mots clés 
Intentionnalité. Non-dit. Acte litté-. Pragmatique. Ironie. 

AIOUZO Le Blanc, directeur & recherche 



AVANT-PROPOS 

Cette thèse est une étape essentielle dans un parcours singulier, commencé il y a 

plusieurs années. Un long cheminement au coun duquel je cherchais une interptéation 
susceptible d'expliquer le sens paradoxal des textes Littéraires de l'auteur Jacques Ferron. 

En m'inspirant des études de John Rogers Searle, je propose une méthode de Iecture 
de cette oeuvre monumentale de la litt&ature québécoise. Cinq textes « PoiIon ». a La dame 

de Bologne u, a La chatte jaune D, « Les têtes de morues 1) et CC L'ange de Ia Miséricorde » de 

Lo con$érence inachevée, sont appréhendés comme des clefs qui d o ~ e n t  accès à l'univers 
imaginaire ferronien. 

La lecture de ces textes est ici décrite en trois temps puisque trois types d'actes 
distincts ont effectivement et€ accomplis au moment de l'écriture. D'abord, j'ai RCOMU l'acte 
narratif transgressif. Ensuite, j'ai isolé I'acte de réf6rence de I'acte de ptédication. La 
justification de cette séparation repose sur le fait que le locuteur, en effectuant des actes de 

réfE~nce et de prédication hét6rog8nes sous certaines conditions et avec certaines intentions, 
présente des actes propositiomeis transgressifs. 

Puis, comme les actes propositiomels n'apparaissent jds seuls - c'est-&-dire que le 
locuteur ne peut pas uniquement réf6rer ou prédiquer sans exdcuter un acte illocutoire -, j'ai 

étudié Ies stratégies d'6nonciation du locuteur, qui nous manifestent une intention de 

communication ironique. Bref, cette démarche m'a permis d'expiiquer qne le locuteur de 
Jacques Ferron, tout en effectuant des actes narratifs liaéraks, présente implicitement des 

actes iIIocutoires ironiqnes- 

Cette thèse, conçue un peu ik la manière d'un guide didactique, m'a permis de 

comprendre Iacomplexité de I'imnie dans les textes littéraires. Sans prétention, au terme de 

cette démarche, j'invite le recteur à s'aventurer sur mes pas pour découvrir d'autres textes 

ironiques de Ia Iittérature que!ioise. 



AVANT-PROPOS 

Pour compléter ces remarques üminaires, je dois ajouter que Ia dimension 

pragmaticpe de mes analyses tient compte de i'acri2re-plan du Iocuteur et du contexte socio- 

cuItureI. En somme, cet ouvrage se présente comme un acte de lecnire où le langage traduit 
l'implicite du discours. 

Consciente qu'il est difficile & mener & bien une étude comme ceile-ci sans soutien. je 

me dois de souügoer l'apport exceptionnel de feu Ie professeur Louis Francœur qui, Ie 
premier, a éveillé mon intérêt pour Ia sémiotique et la pragmatique. Je suis égdernent 
redevable à monsieur AIonzo Le Blanc, professeur titulaire au Département des Littératures, 
sans qui cette recherche serait restée inachevee. Ses encouragements et ses nombreuses 
suggestions constituèrent un apport précieux tant ii I'élaboration qu'à la rkahation de cette 
thèse, 

Mes remerciements s'adressent aussi à madame Sylvie Massé, avec qui j'ai pu avoir 
de fniftueuses discussions sur certains aspects problématiques de la théorie seariieme. Je 

remercie également, pour ses judicieux conseils concernant la rédaction. M. Fraqois Lépine, . 

responsable de formation pratique à  école des langues vivantes de I'Universit6 Laval. 

Dans mon entourage, j'eprouve une reco~aissance toute spéciale envers madame 
Pienette Dionne pour sa lecture attentive et exigeante de la première version du manuscrit. Je 

suÏs égaiement redevable à mesdames Nicoie LabM et Michèle Tardif, deux collégws qui ont 
accepté de faire une Iecnire minutieuse de la présente version. Enfin, je remercie mon 
conjoint, Marc-André Deiisie, pour le soutien indefectible qu'il m'a apporté tout au long de la 
rédaction de cette these. 
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Qu'est-ce qu'un acte ironique intentionnel? 

Le concept d'ironie est, pour différentes raisons. polys&nique, instable et imprécis. 
Dans la définition du mot a. ironie W. certains auteurs rangent la litote, l'hyperbole, 
l'antiphrase, L'astéisme. le chiasme, Ie calembour, la moquerie, i'imitation, Ia parodie et la 
fausse naïveté. Leur critère est que u dans i'ironie, seul I'auteur est conscient du vrai sens de 

ce qu'il dit. Si le sens est trop clair, rironie tourne au sarcasme' à I'injure ou à Ia menace1 S. 

Encore aujourd'hui, beaucoup de théoriciens oublient les implicites qu'évoque en même 
temps le sens strict du terne grec a p o v n a  De plus, leur définition ne parle pas de I'attitude 

évaiuative du locuteur qui désire discrètement par son acte « d e r ,  disquallier, tourner en 
d6rision. se moquer de quelqu'un ou de quelque chos$ >B. dans le but de << cor-riger ce qui 
déforme la v6rite3 B. Par conséquent, seIon Sperber et WiIson : « ï i  est habitue1 de 

caractériser L'ironie verbale comme Ia figure produite Iorsqu'un énoncé possède un sens 
f ipe à I'opposé de son sens litté& B 

À regret. cette traduction décontextualisée retenue par les rhétoriciens, remise en 
came très tardivement, sembIe être la seuie explication que I'on puisse donner pour justifier 

les différentes dékitions beaucoup trop restrictives que L'on retrouve peu près dans tous 
nos dictionnaires de langues, y compris celui de Bernard Dopriez 

En effet, ce dernier nous capplie encore la définition de Pierre Fontanier, fomnIee 
dans le Manuel classique pour l'étude des tropes publié en 1821% Nous Ia citons 
int6praiement : « Dire par une derie ,  ou piaisante, ou &rieuse, le contraire de ce qu'on 
pense, ou de ce qu'on veut faire penser? » 

Cette définition, issue des postulats de travail des rhétoriciens, et qui s'est perpétuée 
par la suite, ne donne pas Ia possibilité de reconnae I'acte d'écriture ironique littéraire- 

Comment expiiquer i'ironie du ~ocuteurqyi se dissimole M è r e  cet épiiogue « Ohoïipe* >, 

du Iocuwn de Iacqnes Fenon? 



C'est en tout cas la plus belle histoire que j'aie depuis iongtemps entendue, 
L'histoire de PoiIon et Dominique. les amants de Dnunmondville. [...] Le 
pays incertain s'enfonçait daos Ia nuit Ces belIes amours Ie rappellent au 
grand jolir; il tient une d o t e  dans ses bras? 

L'ironie littéraire ne peut être considérée comme un trope u classique >, au même titre 

que la métaphore, la métonymie ou la synecdoque~0. Reco~aître L'acte ironique à partir 

d'une défuuton aussi restrictive, à la manière de D u p a  nous semblait une tâche vouée à 

l'échec. Devant ce constat, nous avons fait une demarche pour trouver des théories 

Iangagiè~s capables d'expliquer le fonctionnement de cet acte de langage intentiome1. 

Sans un changement de perspective, nous etions toujours p1acCe devant des propos 

ambigus, paradoxaux, où il nous était impossible de trouver I'intention d'écriture du 

locuteur. Par exemple, dans Ces beiies amours le rappedient au grand jour; il tient une 
mariote dans ses bras" m. comment expliquer t'incohérence manifeste de  cette demière 

phrase? 

Pour comprendre ces propos et les autres textes de La  conférence inachevée12. nous 

avons posé comme hypothèse qu'iI faut accepter le « jeu de Ia üttératurrI3 » . Par habitude, 

tout lecteur sait que le texte littéraire présente une situation de communidon qui diffère des 

autres modes verbaux. Depuis les temps anciens, le texte Iittéraïre a toujours eu pour fonction 

de transmettre à une autre personne éioigde dans I'espace et le temps, une expérience 

individuelle, particdière, unique. La raison est qu'à une situation interne d'énonciation se 

superpose toujours, et sans contredit, une situation externe de réception. 

Cela dit, nous nous sommes ensuite préoccu#e de L'aspect sémantique et du statut 

Iogique particulier de ces actes de langage littéraires pour trouver les raisons qui motivent le 

locuteur à présenter des histoires aussi insolites, parfois même absurdes. Par exemple, 

pourquoi conclure I'histoire de PoIIon en valorisant son courage? Dans Ies circonstances, la 

faweté manifeste de cette conciusioa nous a amente à d6duÏre que le locuteur veut exprimer 

qyeIque chose d'autre à propos de I'histoire. Le sens iinérai de ce qui est exprimé ne peut être 

vrai : cet acte de parole est dém*somab~e. 

Cette attitude discursive singoiiih~ et a n o d e  nous a mterpeiîee- La mise en scène dn 
langage soIlicite indubitablement la recherche de rinteatioa d'h-tmetme NOUS avons dors posé 



comme hypothèse que le locuteur fait probabIement usage d'une histoire pour transmettre ses 

id&s les pius subiimes, un peu à Ia maniere de Socrate. 

Notre lecture et notre démarche interprétative nous ont permis de percevoir certains 

marqueurs texniels révelateurs des conditions de réception de cet acte de parole. Pour 

interpréter adéquatement l'acte narratif du locuteur de Jacques Ferron, nous avons déduit 

qu'il nous fallait choisir une approche tout à fait diff6rente de celle des formalistes, des 

senicaualistes et des théoriciens de la &mantique s t r u c ~ e ,  qui n'ont proposé qu'une étude 

des lois internes de L'acte narratif litteraire. En effet, leur méthode, une pratique d'analyse 

descriptive atodsante de l'œuvre, ne tient nullement compte du sujet parfarit et de la situation 

de communication. En adoptant leurs postuiats de travail, il nous était impossible de 

comprendre L'intention de communication du locuteur dans la situation d'énonciation- Et, en 
ignorant I'intention d'écriture du locuteur, Ies conclusions paraissaient toujours incongrues 

ou injustifiées. Autrement dit, nous ne pouvions trouver le but illocutoire de cet acte de 

langage intentionnel en ne faisant qu'une &de des lois internes d'un texte qui réduit à 

l'extrême l'étude des procédés qui permettent au langage de fonctionner. 

Bref, en ne tenant pas compte des partenaires de I'aiIocution et du contexte 

d'énonciation, les methodes d'analyse immanente ne donnent pas la possibilité d'interpréter 

les dferents extratextuels du texte14 Récisons que pour les Iinguistes et les sémanticiens, le 

locuteur-narrateur, cette instance dissimui6e derrih le texte qui juge, évdue et ironiseis ne 

peut être un fitcteur de sens. Ainsi, il nous apparaissait à peu près impossible d'6tudier d ' ~ e  

manière satisfaisante L'acte de Iangage iitt6raire intentio~ei du Iocateur de Jacques Ferron. 

Que faire aiors pour trouver a le sens suggéré qui constitue le %ai sens"'6 », ou en termes 
seariïens, Ie but itiocutoire de cet acte littéraire transgressif! 

Pour Ftpondre à cette question - et comme i'emde des textes en immanence porte un 
grave préjudice à l'objet empirique lui-même, c'est-&-dire ii l'œuvre, en i'arnpntant de 
queIques-unes de ses propriét6s essentieIIesi7 D -, nous avons aIors choisi de consmiire une 

mtthode d'analyse à l'aide des théories des pragmaticiem. 

Codativement, cela présuppose que nous avons reconnu la pertinence de certaines 

notions d é f i e s  par ces théoriciens qui se préoccupent des r&g[es conventionneIIes et 

intentionneks de h c t e  de langage. La réflexion sur rhtentiomaiit6, réactuah6e par Ie 
philosophe moderne John Rogers SearieI*, devient un concept fondamental dans notre 



recherche puisque nous voulons ouvrir la voie ii une autre perspective pour éclairer le 
phénomène de l'ironie fintraire. Sa réflexion sur ITintentionnalit6 nous amène à parier de 

comportements langagiers en attniuaat au locuteur, le sujet parlant, des penstes, des 

croyances, des désirs. des craintes et des intentions bien déterminées. Le mode de 

présentation du contenu de la pensb puceptiible à partir de i'organisation explicite des actes 

de langage nous donne alors la possi'biIit6 de parier de l'attitude du sujet et de ses intentions. 

Nous posons donc comme postulat de m v d  que le texte narratif s'étudie comme une 

phrase19 assertive. et qu'il remplit trois fonctions bien précises, soit celle de porter une 

simcation conventionneiie. celle d'être porteur d'une valeur de v6ritE dans le contexte et 

ceiie de véhiculer un contenu cognitif. C'est l'analyse du but illocutoire qui nous a donné 

l'opportunité de d6couvrV que I'ironie verbale est le résultat d'une intention évaluative, 

dissimuEe et encodée par le locuteur-narrateur. Or, ce faisant, ce phénomène langagier exige 
pour être compris que soit consid&& l'intention de représentation et de communication du 
locuteur-narrateur. Pour nous. inteqreter un acte de Iangage ironique consiste à reconstruire 

par conjoncture le projet sémantico-pragmatique du sujet parlant 

Conséquemment, nous avons cr€t une methode d'analyse qui nous donne la 
possibiüté de rendre compte de cette attitude d'esprit inhérente 2 cet acte iMraire, qui 
prksente toujours des dérogations aux &@es discursives. Les deux thCorÏes de Searle. ceHe 

des actes de langage et celle de ITintentiomaIité nous semblaient les plus adéquates pour 
parler des règles langagières qui ont kt6 tesgressées intentionnellement. Rappelons que 

l'acte artistique ironique reflète les états intentionnels du locuteur-narrateur créateur, cet être 

parlant, social et ünguÏstique qni est en dation constante avec ses paroles. À l'aide des deux 
thiories searliennes mentionnées. il nous est maintenant possible de dire comment et 

pourquoi Ia parole du lo~ute~narrateur est sigaifiante dans le contexte d'énonciation. 

En posant comme postulat de travaÎi que le Iectettr est toujours orienté dans le 

langage, nous avons intittû6 notre thèse : LrBitentionnalitédes actes litttfraires rramat$s de 

Jacques Ferrun. Ce titre se justifie du fait que I'intentiomalit6 se manifeste d'abord sur Ie 

pIan des étaîs h t en t i ods  et dans l'organisation de i'acte Iangagier. Comment, maintenant, 
cet engagement ontoIogiqae du sujet parlant se dvèt- i I  ou se perçoit-il? VoiIii la qpestïon à 

IaqoelIe nous avons dom6 une rQonse dans cette thèse. Artparavant, ii est nécessaire de 

rappeIer que le texte litteraire est un acte de langage assertif20, mi système de conmiunication 

tmiqne et tn mode d'action qui permet des mteractions entre Ies mteriocuteurs. 



Dès lors. nous postulons tout au long de cette recherche que toute communication 
littéraire implique des actes de nature iinguistique qui sont mis en scène selon des régies 

langagières conventionnelIes bien précises. En effet, selon Searle, N parler une langue 
suppose que des actes de langage sont accomplis conform€ment & des systèmes de règles 
constitutives*~ », 

Le texte Iitt&aire ironique est alors un moyen conventionnel de réaliser une intention 
de communication qui produit un effet iIlocutoire d'ironie chez son destinataire techniquement 
appelé narrataire, et par Ie biais de cette instance intra-textuelle, le lecteur. Le projet 
sémantico-pragmatique du locuteur et son intention d'écrïturt sont donc perçus et reçus par le 
lecteur, si ce dernier comprend le texte en question, c'est-Mire s'il reconnaît les règles 
énonciatives, sémantiques et pragmatiques auxquelles obéissent les éI6ments du texte dans la 
situation de communication. Mentionnons que le mot u pragmatique >o vient du grec n p w a  
« action » , npaWanma a relatif à L'action », et que ce mot est utilisé pour désigner 1's 

Étude des signes en situation22». 

Dans cette perspective onomasiologique, nous avons adopté un postulat fondamental 
de la thkotie searlieme qui se formuie comme suit : 

Afin que le locuteur puisse communiquer en employant des énonciations 
metaphoriques, des énonciations ironiques et des actes de langage indincts, iI 
doit y avoir des principes qui lui permettent de dire plus, ou autre chose, qae 
ce qo'iI dit; ces principes doivent être cornus de I'auditeur, puisque c'est cette 
connaissance des principes qui lui permet de comprendre ce que le locuteur a 
voulu dire. La reIation entre le sens de la phrase et le sens de LV€nonciation 
[..J n'est ni le fait du hasard, ni celui d'une décision singuii5re : eue est 
syst&natique? 

De plus, nous avons adopté un postuiat de travail fornuit5 par Marie et Louis 
Francœur, ces deux chercheurs qui ont démontré que le texte littéraire narratif est un « acte 
iLIocutoire de nmation24 » parce qu'iI présente de M mnltiples afEnit6s avec i'acte 

d'assertion= >D. Chaque texte sera dors analys6 comme une immense phrase et comme un 
acte iIIocutoire complet Par conséquent, nous avons fait nôtre cette definition du texte 

Iittéraire qni a été formdée par Louis Francœur : 

Totalité homogène signifiante, p o m e  d'une haance d'énonàation et d'une 
instance de réception reptrab1es et repérées [..J grâce aux nombreux signaux 
qn'eIIes laissent dans Ie discours du récit, chaque texte est Ie Iiea d'une 



communication [inguistique non p h  LittéraIe et stricte comme c'est Ie cas la 
plupart dans la vie quotidienne, mais bien d'me communication l i t t h i ~ ? ~ .  

En d'autres mots, nous considérons I'acte de Iangage Ettéraire narratif comme un 
phénomène, une intention en action, p o m e  d'un sens à la seule condition que l'on tienne 

compte du locuteur qui le produit, ce sujet parlant, témoin du monde. De plus. nous 
postdons que ce locuteur est le seui responsable des actes conventionnels qu'il choisit 
delibérément de construire en vue de transmettre un message. Le texte devient dors un 
moyen conventionnel d'exprimer sa pensée pour qu'elle produise certains effets chez le 

Lected? S'enquérir du sens, c'est aiors faire la recherche d'une Intention de 
discours associée à une forme d'extériorisation du langage. 

Bref, nous affirmons que I'acte li&raire narratif intentionnel est inaccessible tant que 

l'intention d'écriture, cette représentation littéraire d'une certaine réalité, Ia mirnésis, créée à 

partir de I'arrière-plan culturel du locuteur, n'a pas été reconstituke par Le Iecte@. Signalons 
que ce dernier possède des connaissances d'afflaffl&e-plan qui l'aident ii interpréter les sîratt5pies 
d'énonciation du Locuteur, et ceIa à partir du projet d'écriture que ce dernier lui a proposé. 

Ainsi, même si le discours littéraire opère sur le mode fictiomel, ses conditions de 
représentation et ses personnages acteurs nous donnent accés ii l'imaginaire et à l'idéologie 
du locuteur, ce sujet parlant du texte. 

La Iittkrature est un dévoilement de l'homme et du monde, disait Sartre; 
[elle] a trait à l'existence humaine, c'est un discours, tant pis pour ceux qui 
ont peur des grands mots, orienté vers la vérité et Ia morde. ElIe ne serait 
rien si eue ne nous permettait pas de mieux comprendre la vie [..J 29. 

Récisons immédiatement que notre objectif de recherche est d'examiner comment et 
pourquoi l'acte littéraire narratif du Iocuteur de Jacques Ferron produit un effet de sens 
ironique. À cette fin, nous avons 6tudié L'aspect formel, sémantique et pragmatique de six 
textes iitt6raires narratifs bien rep&entatÎfis de I'ironie de Jacques Ferron. Pour atteindre Ies 

rédtats anticipés. nous avons dégagé et saut6 tous Ies marcpeurs externes et internes qui 

indiquent Ia façon dont il faut consid6rer Ie texte litt6rak, cet acte ÏiIocutok complet qui 
présente tontes Ies caractéristiques d'un acte d'assertion30. Notre d6marche interprétative 

nous a permis de décoavrir que chaque texte de La corftérence kchevée est un acte sinmer 

transgressif, qui se distingue par ses anomaiïes perceptibles et ses prédicats fortement 
axioIogÏques. Par conséqnent, I'UnpIicite du discours repdisente toujom un autre monde, un 



univers diff6rent, plus sensiie aux r malEiem* tristesses ou tristes bonhem immédiats dont 
il est question dans l'œuvre31 N. 

Le style du locuteur de Jacques Ferron pose, évidemment, de nombreuses questions à 

l'interprète puisqu'h L'origine il y a toujours un acte irrégulier qui l'interpe11e. Le locuteur 
veut dire ce qu'il dit, mais veut dire aussi autre chos62 A côté de ce qui est représenté, des 
implicites laissent percevoir un autre acte d'énonciation. Comment alors interpréter d'une 
fqoa satisfaisante cet acte transgressif composé de signifiants textuels auxquels s'attachent, 
ii {c i'encodage et au décodage33 deux contenus propositio~ek et deux buts illocutoires? 

Ce constat nous a amende ii élaborer une hypothhe de recherche qui se formule 
comme suit : le locuteur ferronien a changé les modes de représentation du langage en jouant 
avec les règles constitutives de la langue. Par conséquent, il a créé un acte de langage 
intentionnel ironique puisqu'il vise par sa raiIIeue. une cible. 

Évidemment, notre hypothèse de travail nous a permis d'eliminer certaines approches 

théoriques où tout recours aux faits extra-linguistiques étaient exclus. Ainsi, nous avons 
écarté les approches des théoriciens de la poétiqueT en tant que << science de la Littérature34 >>, 
de la rhétorique moderne et de la sémiotique, qui ont prôné Panaiyse immanente des textes 
littéraires. iI faut cependant avouer, que sans leurs travaux, il nous aurait ét6 difficile 
d'expliquer les règles spécifiques qui structurent Ie texte litthtire narratif. Toutefois, comme 
nous i'avons mentionnt5 antkrieurement, nous avons choisi une autre approche puisque 
L'étude des lois internes de I'œuvre ne pouvait nous aider à comprendre l'acte discursif 
paradoxal du locuteur de Jacques Ferron. son attitude de distance vis-&vis du contenu Iittéral 
ainsi que I'expression subtile de son point de vue dans I'imphcite discursif. 

Deux objectifs codatifs à notre hypothèse ont aussi ét6 poursuivis et atteints. Dans 
un premier temps. nous avons pu expliquer comment les possibiiités et Ies Iùnites du sens 
dérivent de i'mtentionnaiité de l'esprit? Daus un deuxibe temps. nous avons été capabïe 
de dkmontrer qne L'acte de Iangage ironique n'est nullement Ia proprSté d'un texte, mais de 

I'acte d'énonciation du locuteur36. Bref, la perception de L'ÎronÏe d'un Iocuteur est 

directement reliée au mode d'organisation de son texte. 



Par ce dernier énoncé, nous indiquons clairement quelie orientation nous avons 

donnée à notre anaiyse des textes du locuteur de Jacques Femn, et quels sont les postuIats 

fondamentaux sur lesquels nous nous sommes appuyb pour bâtir notre démonstration. 

Pour ne pas sacrifer l'identité du texte, notre méthodologie k i t  intervenir, 

évidemment. certaines théories luiguistiques, sémantiques et pragmatiques, principaIement 

celles de Seade, à partir desquelles il nous a ét6 possible de parier des règles langagières et 

des compétences culturelles des interlocuteurs. L'objet de notre étude étant Ie récit littéraire, 

nous ne pouvions, évidemment, ignorer les études de ces deux auteurs qui ont élaboré [es 

règles conventiomeIIes inhérentes à tout acte littéraire narratif. Mentionnons Gérard Genette, 

qui a publié Figure 1@7, de même qu'Harald Weinnch, auteur du üvre Le temps38. La 
pertinence de ces deux études effectuées à partir de La grammaire du verbe nous a permis 

d'expüquer la chaine signinante des signes textuels narratifs qui circuIent entre le locuteur et 

l'aiiocutaire, 

 tant donné que L'acte de langage Littéraire est une formation fictive >) et que « de 

nécessaires prédicats de rMité39 sont absents, nous avons Ctudit cette representation 

comme un objet purement imaginaire capable de rendre présent ce qui n'est pas donné. De 
plus, nous avons pose comme posnilat de travail que le texte littéraire narratif est K émis, 

perçu reçu ou rejet6 comme une totalitt5, comme s'il n'était qu'une seule phras& B. Ainsi, 

en considérant chaque texte comme un << acte illocutoire de narration41 B nous avons éte 

capable d'analyser I'acte narratif à [a lumière des règles de l'acte d'assertion. I'une des huit 

grandes f d e s  d'actes illocutoires dégagés par Sead& 

CeIa dit, nous avons construit un modèle descriptif qui nous a donné l'occasion de 

mettre en évidence les pmprÏ6tés spécifiqyes de I'acte iittéraire narratif ironique. Les résultats 

de cette ddmilfche heuristique nous ont permis de comprendre que les stratégies d ' é m  du 

Iocuteur-narrateur de Iacques Ferron impliquent toujours me transgression aux règles de 

I'acte G6nonciation et une attitude Cvahative par rapport au monde représenté. Sotdignons 

F e ,  pour attn'bner une valeur ironiqye à on texte litt6&, il nous a falin andyser chaque 

texte à la Iumière des << règies conversatomeIIes >? elaborées par Hemi Paul Grice43 et des 

« lois de discours » d'OswaId Ducro* Brièvement, nous powons affirmer que chacun des 

cinq textes retenus présente des infractions aux règles conventionnelles et certaines 

kr6guIarités par rapport aux règIes du discom. 



De plus, nous avons constaté que le procédé citationne1 du locuteur, ses mentions 

ayant un caractère d'échd's B. est une procédure explicite qui indique son attitude distanciée 
vis-Ms des paroles rapportées et de la pensée à Iaqueiie iI fait écho46. Corrélativement, Ie 
lecteur perpit qui est la cibie de I'koniste. 

Cela dit, les marqueurs d'ironie forment un ensemble de domées fort hétérogènes. En 
effet. ii faut tenir compte du texte, des interiocuteurs impiiqués (notamment de leurs 
compétences respectives et de certains éléments de la situation d'énonciation) pour bien 
discriminer les marqueurs d'ironie et comprendre le sens de I'acte narratX. 

Nous terminons en rappeiant queiies sont les étapes que le lecteur doit parcourir pour 
comprendre le sens ironique des enonciations du locuteur de Jacques Ferron. Autrement dit, 

il nous a semblé nécessaire de présenter un bref résumé de la reconstruction ratiomeiie sur 
laquelle repose la capacité du lecteur de comprendre un acte littéraire narratif ironique. 
D'abord, il doit avoir une stratégie lui permettant de déterminer au préaiable s'il doit ou non 
chercher une interprétation ironique pour I'énonciation. Ensuite. au moment où ce dernier a 
décidé d'en chercher une, il doit 6laborer ua ensemble de stratégies qui lui permettront de 

calculer les valeurs possibles des prédicats fortement axiologiqtzes et de nature évaiuative de 
l'acte propositionnel intentionnel. En d'autres mots. iI doit maîtriser un ensemble de 
stratégies et de principes lui permettant de Iimiter Ie sens de I'acte d'énonciation dans Le 
contexte. Par exemple, iI doit savoir que la fausseté manifeste de I'acte d'énonciation littérale, 
les absurdités sémantiques, la violation des principes conversatiomeIs de la communication, 
de même que certains modalisateurs distanciateurs, révi5Ient d'une maniere certaine que le 
locuteur par son attitude énonciative se moque de quelqu'un ou de qnelque chose. Enfin, Le 
Iecteur doit connaître nn ensernbIe de principes discursifs pour décider de la valeur que le 
locuteur a s s e d 7  selon toute vraisemblance ii son acte d'assertion. En tenant compte de tous 
ces 6iéments, nous réaffirmons que toute démarche interprétative ne donne des résultats que 

si I'on tient compte du texte, du contexte et des marqueurs d'idktion qui sont exphcitement 
ou implicitement percept'bIes B partir de ratte d'énonciation IittéraIe. 

Autrement dit, pour identiner i'intention ironique du locuteur, le lecteur doit saisi 
rimposaue et percevoir I'ethos moqneur de ce dernier à partir de certains marqueurs de 

transgression et de certaines incoh6rences. RappeIons que I'acte intentionne1 ironiqw est, 

d'abord et avant tout, un discours implicite qp.i permet de faire passer K des vérit6s 
proprement hdiaiIes48 >>- CeIa dit, noas avons découvert q e  Ie titre même du recueil 



(Lu conférence hachevée ) est un marqueur d'ironie. En effet, le mot conférence >t km du 

latin a conferenria >t, nous convie à une procès discursif qui présage que I'être de p d e  

présentera M point de vue sur un sujet qui lui tient à cœur. Signalons imm&iiatement que les 

seize récits de La conférence inachevée exigent une attention spéciale, un acte de lecture 

soutenu, puisqu'iis laissent percevoir simultanément deux niveaux sémantiques et deux buts 
illocutoires. 

Lecture risquke, faut-il avouer, puisque chaque acte d'énonciation demande de 

supputer, P partir de certains faits textueis et contextuels, l'intention signifiante du locuteur, et 

cela il i'aide de signaux M s  subtils qui n'ont de sens qu'en contexte. L'activité de Lecture ou 

d'interprétation se dérodant comme daas un proces de communication, le lecteur doit 

constamment évaluer le texte qu'ii est en train de lire@. Bref, I'étude de I'acte ironique 

demande que L'on parle des stratégies du locuteur puisque cet acte consiste toujours en une 
signalisation d'évaluation péjorative? Une s@cificité incluse dans le champ sémantique du 
mot ironie, qui au sens grec, a p w v m  évoque la dissimulation et L'interrogations' n. 

La perception d'un acte de langage ironique, faut4 le rappeler, est le résultat d'une 

organisation de mots selon certaines règles52- Des *#es qui spécifient à la fois les conditions 

de production du texte et les intentions du Iocuteur. Le message implicite, résultat de la 

transgression de certaines conditions de satisfaction et de succés de I'acte d'énonciation 

IittéraIe, sera dit perçu par le lecteur si ce dernier fait preuve de stratkgie, c'est-&-dire s'il est 

capable d'inférer ['intention de communication ironique à I'aide de sa connaissance des 

principes discursifs. 

Succinctement, et d'une façon purement fotmaiiste, nous sommes d'accord avec Beda 
Aiiemann quand fi affirme que I'acte littétaire ironique est u un mode de discours (eine 

Redovcise) dans Iequei une diff6rence existe entre ce qu'on dit Iitt6raiement ( d m  w6rtlich 
Gesagten) et ce qu'on veut vraiment dire (dm eigentlich Genteinten)s ». 

Notre hypothèse de travaii confirmée, nous pouvons maintenant présenter une 
de'tkïtion de ce phénomène Iittérak : 



Acte üttéraire stratégique fait de j e u  et de mises en scène de personnages, et 
véhiculant une philosophie, une idéologie ou un point de vue contestables pour un locuteur, 
dont la discrétion l'amène à dissimuler dans I'implicite discursif la cible visée et la rdIeriee 

Défini selon la terminologie de la théorie seatiie~e, cet acte assertif insincère est un 
acte directif dont le but est de dthoncer uw cible par la raillerie ou la moquerie. 

Comme tout ce qui est dit peut être contredit, i'acte ironique permettrait ainsi « de 

laisser entendre sans encourir la responsabilité d'avoir dit54 M. Donc, l'acte assertif explicite 

serait toujours insincère puisque, fondamentalement, Ie sens Iitt6raI du texte et Ie sens de 

l'énonciation divergent. 

Avouons que les stratkgies du Iocuteur déroutent, même si elles procurent des plaisirs 
indkniables. Qui n'aime pas être confronté B des énigmes ou, en termes aristoteXciens, i des 
apophtegmes, ces mots a pIaisants » et t< fins N, i< ceux-18 qui laissent entendre autre chose 
que ce que dit la leme même55 ». 

Cela dit, la lecture des cinq textes nous a pennis de distmgtxer t< deux types d'iro- 
nise » reliés aux saategies d'6cnture du locuteur de Jacques Ferron. b o .  dans << l'ironie 
citatiomelifl ?P. c'est &idemment le personnage cite qui est la cible de I'ironiste : on tome 
dors en dérision, de manière directe ou indirecte, son comportement discursif et les vdeurs 
id6oIogiques auxquelIes ii adhère vraiment. Le caractère échoïque des discours rapportes 
vexctde dors une gamme d'attitudes et d'émotions d a n t  de I'approbation jusqu'au rejet 

absolu. Autrement dit, Le 10cufeur nous fait entendre une voix qui soutient a I'hsoutena- 
bIeS* B. II fait a ios dire par quelqu'un d'autre des réalités individueiIement et socidement 
inacceptables. Ainsi en est41 des principaux personnages de r La dame de BoIogd9 >F et de 

La chatte jamew >P. La non-pertinence des paroles rapportées et la reco~aÎssance de lem 
manque de vérité amènent Ie lecteur à prendre une distance vis-à-vis du comportement 
discursif du locuteur-narrateur- Le lecteur comprend qne I'ironiste vise avant tout à ridiculiser 

l'opiaion à IaqneIIe ii fait écho. Dans ces e x m e s ,  I'ironie est p n e  et cIaÏre puisque Ies 
r marqueurs >r de i'acte iiIocmoire hnicpe sont PIUS facilement percepaIbIes. 



Secundo, dans i'ironie situatioane1Ie, la réception & I'acte ironique est tout il fait 

différente puisqu'il s'agit d'une situation ironique représentée et créée par des personnages 

actants ironiques responsables de cette situation. Ainsi, dans ce type de discours. c'est la 

situation contre IaqueIie le locuteur récrimine et Ies actants responsables qui constituent les 

cibles de I'ironiste. Dans Pollon61 B. Les têtes de montes62 » et a L'ange de la 

Miséricorde63 D, par exemple, il est facile de percevoir que la situation et les actants 

responsables sont les cibles de l'ironiste. 

Aux chapitres 4 à 8, nous présentons les résultats de nos lectures, qui ont porté sur 

les cinq textes les plus représentatifs, notre avis, de kr conférence inachevée"du point de 

vue de l'ironie citationneiie et de l'ironie situationnelie. JJ y aurait sans doute Leu de 

p o d v r e  la recherche et d'&udier, 5 Ia lumière de notre modèle analytique et descriptif, les 

autres écrits qui font partie de la production langagière de l'auteur. Ceia nous permettrait 

d'étabik les critères spécifiques qui représentent les paramètres dénnitoires de I'acte de 

langage ironique Iittdraire. 

Pourquoi avoir choisi cinq textes de La conférence inachevée6~parm.i tous les 6Cnts 

connus depuis 193566, Qnt la variété des genres ne cesse de nous &orner? RBcits. contes, 

nouvelles, historiettes, pièces de theâtre, romans, articles de ptriodiques, chroniques 

Littt?raires et lettres font partie de cet inventaire bibliographique67 répertoriant I'œuvre 
scripturale de Jacques Fenon. C'est, avouons-Ie, une question de préférence et de 

pragmatisme. Évidemment, la brièveté des textes presente un avantage incontestable. Par 
ailleurs et surtout, la concentration des indices Enguistiques et extra-Iingnistiques de 

I'intentiomaIité du locuteur y est telle que les cinq textes retenus étaient pour nous des 

modèles jristinant un renouvellement de i'énide de l'ironie üti6nire68. 

Rappelons que i'uonie du locuteur de Jacques Ferron comporte une triple spécificité, 

soit syntaxique9 sémantique et pragmatique. Ainsi. I'activitti de Iecttue doit être dirigée au- 

delà dn texte comme unité syntaxiqne et sémantique6? Pour &cqpter cet acte intentiome1 et 

décoder I'intention évahative, donc ironiquep du locuteurp il faut absdument faire mi cdcd  

interprétatif à partir de la Wace  du texte, et ce, à I'aide de ceaains principes discomfs. 

Nous pouvons déjà affirmer que f'énonciation ironique du Iocuteur de Jacques Ferron 

présente tous [es aspects d'm acte de Iangage assertifcompIet et qu'a est possbIe de décoder 

ses indices linguistiques mtentiomeis à I'aide du contexte- 



De fqon purement formeDe, le uait fondamental qni gouverne I'ironie du locuteur de 

Jacques Ferroa est que ratte d'énonciation ne convient pas à Ia situation de communication. 

Le lecteur doit dors chercher l'origine de cette aire de jeu hguistique. Dans son 
interprétation, ce dernier se sent obligé de chercher Ia cohérence de I'énonciation et de la 

réinterpréter pour qu'elle siée à la situation de communication. 

La lecnue des cinq textes choisis nous permet maintenant de dire que L'ironie 
ferronieme, bien que parfois di"cile à saisir à cause du peu d'indices. se laisse analyser de 

façon très précise. Il faut cependant renoncer aux détours méthodologiquement contestables 
qui restreignent le concept à une figure de style ou ii un trope, L'acte de langage ironique 
ferronien est un K mode de discours70 >> singulier où il apparaît inadmissible de ne pas tenir 

compte de l'état du monde auquel fait allusion le Iocuteur. En conséquence, il semble 

impératif de se doter d'une théorie des actes de langage pour éviter d'analyser le texte comme 
un pur système de signes? En d'autres mots. si le lecteur veut trouver la logique des 

intentions de représentation et de communicationt du Locuteur de Jacques Ferron, il doit tenir 
compte de L'intentiomaiitE du sujet pariant 

En résumé, l'acte d'énonciation ironique du locuteur de Jacques Ferron est une 

mani2re singuiière d'interroger et d'tnoncer de nouvelles valeurs? À la façon de Mithri- 
date m. le locuteur-narrateur des seize textes de La conférence h a c h é e  écrit et refait la 
réalité de son pays à son pin. 

Notre hypothèse de travaiI se trouve, ici, confirmée puisque l'itude des stratégies 
textuelies du Iocuteur nous permet de dire que ce dernier a changé les modes de la 
représentation en jouant avec les règies coostitutives de la langue, et qu'il a, de ce fait, donné 

un autre statut illocutoire à son acte d'énonciation. 

Rappelons que L'intentionnalité: du locuteur se perçoit à partir de certains marqueurs 
Linguistiques ou extra-Iiapuistiques, ces marqueurs qui transgressent explicitement ou 
impücitement les lois de la nanatologie74, de la représentation75 et de la commanication en 
contexte. Observateur et ironiste, Ie locuteur de Iacqaes Ferron crée une cornphcité avec 

I'allocutaire pour que ce hmier puisse percevoir ses intentions d'écriture aux trois niveaux 
de i'acte de langage dont Ie rédtat est un jngernent évaluatK 



Dans cette thèse, nous faisons donc L'analyse & cinq textes de Jacques Ferroa pubüés 
à titre posthume en 1987. 

Le plan de la these est le suivant : 

Dans les trois premiers chapitres nous expliquons toute la théorie de l'iilocutoire 
littéraire et notre modèle d'andyse des indices d'ironie littéraire. Ensuite, nous présentons, 
dans les chapitres 4 à 8, les résultats de nos analyses des cinq textes retenus pour les fins de 

cette thèse. 

Dans le premier chapitre, nous mentionnons les principaux tMonciens qui se sont 
intéressés au phénomène de I'uonie verbale, depuis Cicéron et Quintilien. Nos nombreuses 
I e c m s  nous ont permis de découvrir que ce concept a subi les avatars d'une traduction 
décontextuaüsée et, par conséquent, trop restrictive du procédé dialectique habitueHement 
employé par le philosophe Socrate. Les nombreux thkoriciens qui se sont préoccupés, par la 
suite, du phfinomène de l'ironie verbale (y compris SearIe lui-même) nous ont permis de 

découvrir d'autres aspects de ce comportement discursif singulier. Nous sommes cependant 
restée perplexe devant la definition, somme toute encore trop restrictive, prtsentée par Searle 

dans Sens et expression. 

Le locuteur veut dire le contraire de ce qu'il dit. Pour parvenir au sens de 
l'énonciation, il faut passer par le sens de la phrase et de Ià au sens contraire 
du sens de la phrase76. 

Nous disons restrictive et incompIète puisque cette définition présente au moins deux 
défauts? En effet, selon Perrin, que nous citons, ceIle-ci « est entièrement focaiis6e sur Ie 
fonctionnement de l'ironie comm antiphrase et ne permet pas de rendre compte de ce qyi fait 
par meurs de i'ironie une forme de raillerie, de sa fzdté de prendre quelqu'un pour cible et 
de le tourner en dérision78 ». 

Étant donné que ces deux aspects ont déjà été étudi& et nuancés par Kerbrat- 
Orecchioni dans « L'ironie comme trope D, nom vouions senlement rappeler que i'mtiphrase 
est i< Ia forme extrême'% de Ia parole imniqne. Une parole qni peut se ramener. selon cette 

théoricienne, à mie f o d e  bien mccÏncte. <C L dit A, pense non-A et veut faire entendre non- 
A80 m. De fait, si nous revenons snr cette définition symboiique, c'est qu7eIIe situe la 
qnestion des actes intentionneïs irouiqaes sur le plan des wgies discursives et qne 



« L'ironie est une figure de pensée qui joue sur Le téI&copage de deux points de vue, de deux 

opinions opposées plutôt que sur une simple inversion de la signification d'un mot ou d'une 

Des points de vue qui sont perçus, bien évidemment, selon certains 

Linguistiques et socioculturels. En effet, ces derniers interviennent toujours 

d&tennuiation du sens global de cet acte de discours organisé intentionneilement 

facteurs 

dans la 

Dans le deuxième chapitre, nous avons d'abord défini les notions fondamentales 

reliées à i'acte iUocutoire dérivé. Nos nombreuses lectures nous avaient permis de découvrir 

que L'acte ironique présente toujours deux contenus propositiocmels et deux buts iUocutoires, 

qu'il nous faut absolument découvrir si nous vouions comprendre Les intentions de 

communication de i'ironiste. 

Soulignons que la situation de communication créée par le texte Littéaire ironique est 

de nature dynamique puisqu'ii y a trois actants impliqués, soit le texte, le Iocuteur et 

I'aiIocutak. Rappelons aussi que la situation de production et de rtception est dépendante 
des compétences linguistiques, culturelles, id€oIogiques et discursives des interlocuteurs. La 
co~aissance des « lois du discours >> ou des << &@es conversationnelles >) pèse sur la 

réception du message que le Iocuteur ironique veut transmettre. Bref, plusieurs facteurs 

dynamiques influent sur la perception d'un acte ironique, cet acte de langage railleur et 

dépreciatif qui vise me n i l e  sous une forme laudative. Bref, cet acte d'assertion insincère 

fait partie du phénomène de la communication litt6raire, et nous avons r6servé tout ce 

deuxième chapitre pour d t k k  pIus précisément L'acte â'inonciation implicite intentiomeI à 

partir duquel ceaains indices sont révéIateurs de l'engagement ontologique du locuteur en 

contexte. 

Enfin, nous avons consacré tout Ie troisième chapitre à la pr6sentation et à 

I'explication des notions fondamentdes de notre mbthode qui se veut exhaustive, capable 

d'expfiquer Ies trois types d'activitks compI6rnentaires inhérentes à tout acte üttéraire, soit 

I'acte d'énonciation, Pacte de contenu propositiomel et I'acte illocutoire. 

En somme, nous exposons les critères que nous avons retenus pour faire une analyse 

de l'énonciation ironiqe du Imteur  de Iacpes Femn. Ejrpiicitement, nous Iisons un acte 
d'assertion insincère. Toutefois, dans I'implicite, et en tenant compte du contexte, nous 



percevons I'acte directif du locuteur qui remplit une fonction bien précise' soit celle de mettre 

en relief certains aspects de la co1Iectivité qpeMoise ou certaines fornies de sottise humaine. 

Bnf, l'activité de lecture ou d'interpretation nous donne la chance de découvrir dans 
l'implicite discursif un acte directif au sens denni par SearIe82et une raillerie. 

Dans les chapitres quatre B huit, nous avons regroupé les résultats de nos lectures qui 

corroborent notre hypothèse de recherche. Pour chaque texte, nous présentons dans la 

première partie Ies résultats de l'analyse & i'acte d'6nonciation littéraire. La deuxième a trait 

aux aspects de L'acte de contenu propositionne1 intentionnel et à sa représentation. Dans la 

troisième est d h ï t  t'acte ilIocutoÏre litteraire intentionne1 du locuteur de Jacques Fenon. 

Quant à la conclusion, eue commence par un résumé des constatations de l'étude. 
Ensuite, nous discutons des implications de l'analyse. Ii sembIe bien que l'acte ironique 

ferronien est d'abord et avant tout un acte d'assertion transgressif, un acte qui présente des 

contrastes et des conaadictoires. En efiet, cet acte ironique est d'abord un acte d'assertion 

insincère, puis un acte implicite qui nous révèle un autre but iIIocutoire. L'acre ironique a une 

fonction précise. soit celle de désamorcer sous la raiiIerÎe Ie tragique. ou ceIIe de dénoncer 

certaines formes de sottises humaines inacceptables et intol&ables. Le but implicite de cet 

acte intentionnel est. haiement, de suggerer d'autres comportements plus près de la vie. 

Nous terminons en affirmant qne les strat6gies d'énonciation du locuteur nous ont fait 

comprendre ses intentions d'tcriture et permis de trouver le d6nominateur commun qui 

rassemble les seize textes de La conjiirence riurchevée. 
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LES ACTES DE LANGAGE 

Introduction 

Dans cette thèse, il s'agit de faire I'analyse de la signification des actes de langage 
ironiques du locuteur de Jacques Ferron, et cela à partir des propriktés sémantiques g6ndrdes 
du texte et des indices d'ironie pr6supposés B partir du contexte. Notre postuIat est que des 
règles langagières expliquent le comportement discursif ironique du Iocuteur à I'intérieur de la 

situation de communication. L'appropriation de la Iangue par Ie sujet parlant s'interprète, se 
montre. Par conséquent, nous nous efforcerons d'en scruter la dynamique. 

Le fait que I'espace Littéraire narratif soit un « espace fictif » n'empêche pas Ie texte de 

revêtir Ie statut d'un signe iconique doté d'me transparence capabIe de nous rév6Ier les états 
intentionnels du locuteur-narrateur et son intentiomaüté. Le but du présent chapitre consiste 
donc à esquisser Ia thkorie des actes de langage de John Rogers Searle', qui nous a permis de 
recomaître la spécincit6 formelle. reprtkntative et intentionnene des actes littéraires narratifs 

ironiques du Iocuteur de Jacques Ferron. L'acte litt6raire narratif se püe aux règIes 
Iangagières et aux conventions du genre msceptibIes de dédencher des effets de mimésis qui 
n'ont pas à sabir, évidemment, la question de Ia &dit6 v&ifiabIee 

Ainsi, ce premier chapitre est consad entièrement à la définition du cadre théorique et 

à la description des notions de Ia théorie des actes de langage. Nous esqnissons en même 
temps un profil de notre méthode de Iecfure. 



LES ACTES DE LANGAGE 21 

Nous présentons d'abord la théorie cies actes de langage de John Rogers Seade en 
1.1. Puis, nous avons réservé Ia section 1.2 pour discuter du statut logique de I'énonciation 
littéraire qui nous donne accès & une représentation de certains aspects du monde ndement 
accessibIes autrement. Au point 1.3, notre approche analytique et descriptive nous conduit 
naturellement à dire que comprendre le sens d'un texte ironique, c'est être capable 
d'interpréter les intentions de représentation et de communication du locuteur dans le 
contexte. Par la suite. cette démarche nous amène en LA iî expliquer pourquoi et comment se 

structure le comportement langagier ironique du sujet parlant À cette fin, nous présentons les 
principes et les règles langagières destinés à expliquer L'aspect intentionnel et conventionnel 
de tout acte de Iangage littéraire ironique. Cela dit, I'intentiomalit6 du locuteur est toujours 
inscn'te dans I'architecture du texte. 

Ce tour d'horizon permet d'observer qu'il n'y a pas de signes langagiers d'emploi 
neutre. Du band pronom perso~e l  aux appeIlatifs. I'existence même du contenu 

propositionnei intentionnel requiert, pour être compris, des aptitudes d'arritire-plan qui, 
sans être elles-mêmes des representations, sont Les conditions de possibilit6 de l'exercice de 
nos représentations2 ». 

L'hypothèse de I'arriere-plan tire sa justification de i'examen des conditions de 

dception de nombreux m e s  littéraires intentiomeIs qui ne sont compris que par des lecteurs 
initiés. Pour comprendre, par exempie, I'ironie d'un locuteur, il faut possgder un ensemble 
de capacités mentales incluant des savoir-comment et des savoir-faire qui sont le résultat de 

certaines pratiques cultureIIes. Sans ces conditions préaIabIes, cet a extraordinaire 
appareillage d'aptitudes3 », nous dit Searle, ii nous serait impossible d'écrire ou de Iire un 
texte. 

II est égaiement important de fairr remarquer que L'arrière-pian individuel marque 
I'expression & nos représentations de la &dite de même que toutes nos intentions en action. 
II détermine amsi Ia snbjectivit6, la conscience et la causalité mentale, ces caracteristiques 
bien réeIies de nos vies mentales5. Enfin, nous terminons ce chapitre en aEnrmaat qne le texte 
Iitteraire ironique constitue un objet Iangagier intentionnel parce qu'il est un acte 
d'énonciation impiicltete 
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1.1 La théorie des actes de langage de John Rogers Searle 

En réintroduisant L'homme dans la langue6 », ce K sujet p a r l a d  u, mentionné dans 

te sens de I'énoncé, il devient &ident que I'anaiyste doit parier de i'aspect intentionne1 de la 
Iangue. Sans cette dimension ontologique, il est impossible de présenter une étude complète 

de la parole qui manifeste toujours un aspect conventiomel et intentionnel*. 

Cette démarche pose évidemment toute la question du sens global qu'il faut attribuer à 

cet acte Iangagier en contexte puisque, selon un axiome désormais célèbre et largement 

adopté, Nous ne pouvons espérer comprendre le discours si nous ne tenons pas compte du 

but de [la] communicationg B. En adoptant ce postulat, nous avons volontairement orienté 

notre recherche. En effet, ii s'agit pour nous d'analyser i'intentionnaüt6 des actes litteraires 

narratifs du locuteur de Jacques Fe=, et cela il parni. de ses strategies d'écri~rre. Autrement 

dit, nous vouions montrer que la structure formelle d'une œuvre d'art nous r&èe des 

intentions d'tnoaciation. À cette fin, nous ne pouvions ignorer les trois principaux 

philosophes qui ont dtveloppé des th6ories pour expliquer ies règles des actes de langage du 

sujet parlant, soit John Langshaw Austin'o, John Rogers SearleIlet Henry Paui GrÏceI2. 

Cela dit, parier une langue et savoir l'écrire, c'est adopter une forme de 
comportement régi par des règles13 >&. Toute interprétation doit donc tenir compte à la fois de 

I'attitude de création caractéristique du locuteur, de ses intentions d'écriture et des effets qu'il 

veut produire sur le lecteur. Rappelons seulement, que I'intentio~aüt6 inteMent sur Ie plan 

des intentions de reprkntation et des intentions de cornmnnicatioa 

Les résultats de notre recherche présentés dans les cinq derniers chapitres de cette 

these prouvent que i'acte d'énonciation namatif ironique est avant tout un acte d'assertion 

transgressif qui met en œwre des intentions de représenter certains faits on états de choses 

du monde. et des intentions de cornmmïquer qui produisent des effets chez Ie lecteur. 

Mentionnons que la notion d'acte, issue de Ia tradition phüosophique et j ~ d q u e ,  

remonte à la scoIastique du moyen âge enseignée par I'Universitéi4 et se définit, encore 

aujourd'hui, comme un << agir », mi « faire-être B correspondant en qneIqnes mots << à ce 
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passage de la potentialitG à l'existencels ». Or cette d6nnition. d'une grande généraüté, 

englobe non seulement les actes juridiques, mais aussi tous les actes de langage, y compris 

ceux qui constituent la trame du texte narratif puisqu'iis sont tous le r6suItat d'une suite 

organisée d'actes cognitifs16. En termes seariiens, nous pouvons justifier ce postulat en 
ajoutant que tout acte de langage possède des conditions de satisfaction". C'est la raison 

pour IaqneUe la du contenu d'un acte de Iangage est I'expIication des conditions 

de satisfaction de ce demier et du mode psychologique sous leqnel le locuteur a formé ce 

contenu représentatif. 

Autrement dit, selon Searle, savoir parier est une forme de comportement appelé 

acte de langage » parce que toute communication de nature linguistique implique « des actes 

de nature iinguistiquel* m. Le locuteur qui désire être entendu et compris doit utiliser les 

éIéments de la langue choisie de façon réguliiire et  systématique^, a: tout simplement parce 

que parler est une forme de comportement régi par des rtgIes20 N. En consbquence, nous 

pouvons affllmer que l'énonciation d'un texte Littéraire est i'ex6cution d'une intention en 
action qui peut être décrite « tout bonnement comme étant l'acte de dire quelque chose21 » 

dans un but précis. 

Les deux principaux philosophes théoriciens qui se sont intéressés P la problématique 

des actes de Iangage, soit John Langshaw Austin et John Rogers Searle, affirment que 
I'6tude des traits formels de la langue est insuffisante pour comprendre une phrase ou un 
texte. Pour eux, une condition sine qua non est qu'il faut tenir compte du rôle et de la 
fonction que cette phase ou ce texte remplissent dans I'acte de communication si I'on veut 

comprendre le message tmis. Lors de la lecture d'un texte Iitt6raiie, ce fait se révèle être tout 

aussi Mai. En effet, le texte litt6raire est, tout comme i'acte de langage quotidien, I'expression 

de diff6rents buts iIIocutoires- Autrement dit, selon Marie et Louis Francœur : 

... le langage üttéraire n'est pas qu'une forme qui véhicuie m e  
information. II est aussi sub3tance dans la mesure où il foumit une 
information suc lui-même. A ce titre, iI est mi acte de Iangage, un 
comportement Iingai0stiqne globai : Ie narrateur raconte, commente son 
rkcit, ordonne à son narrataire d'adopter teIIe attitude de réception, 
l'invite à rrcomAtre les mtentions de narration qui ranimentu. 

En rtktm6, Ie modèle Iopico-linppistiqne créé paries phiIosophes de I'École andytique 
d'Oxford, connu sous Ie nom d'acte de langage, est un instmment de description et de 

fomaiisation du langage naturel et Iitte'raire. De p h ,  iï a Pavantage de proposer, en raison de 
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son caractère universel, une solution à Ia problématique des combinatoires intentionnelles 

empiriquement déceIabIes à i'intérieur de n'importe quel texte littéraireC Ainsi, il est possible 

d'articuler à la fois I'information que véhicde le texte litidraire et le processus d'énonciation 

du locuteur, par IequeI ce dernier nous indique le type d'acte Uocutoire qu'il a choisi pour 
communiquer son message. En d'autres mots. nous postuions que i'acte Litteraire est un 

moyen de représentation et de commULilcation, tout comme l'acte de langage courant, et cela B 
deux niveaux différentsa. À un premier niveau, hcte d'énonciation littéraire exprime un état 

intentiomel qui est le contenu mental représentatif d'une intention. Ce contenu représentatif 

est une intention en action façonnée par les pratiques, les habitudes ou les coutumes 

contenues dans I'amière-plan préintentiome1 du locuteur. À un deuxième niveau, l'acte de 

langage est intentionnel. car son contenu propositionne1 répond aux mêmes conditions de 

satisfaction que I'btat psychoiogique exprimé. De là, nous pouvons a f f i i e r  qu'une 

énonciation iitt&aire est l'extériorisation d'un état intentionnel. 

Un acte de langage sera donc consiâéré comme satisfaisant si l'intention d'énonciation 

est reconnue et qu'elle correspond aux conditions de satisfaction de I'état psychologique 

verbalw. Mentionnons que le sujet parlant apprend, dès sa naissance, toutes les conditions 

qu'il doit remplir pour extCrioriser ses Qats intentionnels et les rendre publiquement 

reconnaissables. Cela signifie, en dkfinitive. que le sujet parlant maîtrise les règles 

constitutives et normatives de la parole puisqu'il réussit toujours exprimer à un interlocuteur 
ses croyances. ses désirs, ses craintes et ses espoirs, qui sont des états intentionneIs24. 

Pour accompiir un acte de langage satisfaisant et pour que celui-ci soit réussi, il faut 

donc que le sujet pariant puisse éprouver certains états intentionnels. Ii lui faut aussi sentir un 

besoin d'extérioriser ses intentions pour les faire connaître aux autres. À cette fin, il peut 

choisir à sa guise un moyen pour communiquer. Évidemment, s'ii opte de s'exprimer par le 

langage, il lui faudra dors connaître les régies et Les procBdures conventio~eiies qui lui 

permettront de communiquer de manière satisfaisante ses intentions de représentation*. II 
faut mentionner ici que d o n  la W e  searlie~~ne : 

... la représentation est préaiable à Ia communication et Ies intentions de 
reprtsenter sont pr6dables atm intentions de commtmÏquerC [ De plus, 
ce1 que I'on communique. c'est, en partie, Le contenu de ses 
représentations, [même sa on peut chercher à représenter qaeIqye chose 
sans chercher à Ie commmiqyer*6. 
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À partir de cet énonce, une proposition aux implicatioos pragmatiques peut être 

formuI6e. En effet, seIon Jean-CIaude Anscombe sc Un énoncé parle [..J des motivations de 

sa propre tnonciation, c'est-&-due des intentions qu'il présente comme celles pour IescpeIies 
iI a été énoncén ». 

Ainsi, le lecteur cherche toujours au moment de Ia Iecture queues sont les intentions 
de représentation et de communication du locuteur. Sa compréhension de I'acte d'énonciation 
iittkraire sera dors satisfaisante s'il trouve le but iliocutoire de cet acte de communication 
artistique. 

Pour les fins de notre anaiyse, nous avons donc postui6, comme l'ont fait Marie et 

Louis Francœur, que le texte narratif est K une grande phrase28 >N qui présente une structure 
Logique binaire, et qu'ainsi, tout acte de langage peut s'étudier à Ia lumière des règles 

Langagières formulées par Iohn Rogers SearIe? A cette fin, nous avons repris l'hypothèse 
formdée par Marie et Louis Francœurf selon Iaqueiie un acte namtifpr6sente K de multipIes 
aîfhités avec l'acte d'assertion30 B. Selon ces deux chercheurs, a Les deux actes, en effet, 
comportent toujours et obfigatoiremeot I'un un contenu propositiomel, l'autre un contenu 
diégétique3 D. 

En somme, cette immense phrase qu'est le texte narratif est M I'expression d'une 
assertion32 >N puisque, selon les deux chercheurs rnentionnc5s, si le Locuteur-narrateur veut 

être compris, il doit présenter à son lecteur une histoire admissible dans le monde de la 

fiction. 

En conséquence, L'acte narratif est réussi s'il est porteur d'un sens à i'int6rieu.r de la 

situation de communication- En d'autres mots, I'acte d'énonciation narrative sera dit réussi 
s'il respecte d'abord les conditions et Ies règles de I'acte d'assertion définites par Iohn 

Rogers Sear1G3, et s'fi pemet au lecteur de se d o ~ e r  une bonne représentation de l'univers 
textueI. Nous terminons cette section en posant que Pacte d'assertion iittérak se caractélise 
par une volonté d'influencer Ia façon de voir du Iecteur en lui montrant un univers auque1 ii 
a ' a d t  pas accès autrement Par conséquent, cet Mivers représentatif possède un statut 

Iogique unique, que nous aIIons maintenant expliciter. 
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1.2 Le statut logique de l'énonciation IMéralre : la feinte et la ffction 

L'un des principaux truismes de théoriciens des actes de langage dit que les postulats 

des philosophes de  école d'Oxford sont inopérants pour faire une anaiyse des textes de 

fiction. Les textes de fiction, disent-ils, sont des discours autonomes ayant leurs *cificités 

intrinsèques et dont sont fondamentdement absents les nécessaires prédicats de la réalité. Or. 

comme l'attestent les chapitres qui vont suivre, nous croyons plutôt qu'une théorie de 

I'illocution iitt6raire peut nous aider à construire les exigences de f o d s a t i o n  d'un acte 

Iitte'raire narratif. Toutefois, pour adhbrer à ce postulat, il faut admettre que la caractéristique 

essentiene d'un texte littéraire est d'être K une assertion non vérifiabI* », 

L'acte d'énonciation litt&ake, afnrmons-nous, est un acte qui peut s'analyser à la 

Iumi5re de la théorie des actes de langage35 et de I'intentionnaüté de John Rogers Searl&6. 

En effet, pour nous, le texte Litt€raire est structurk seIon des règies conventionnelles et 

sémantiques précises, tout comme un acte de Langage quotidien, De plus, par son caractère 

autoréfi exif, il nous révèIe les intentions d'6criture du locuteur-narrateur, La codification de 

certaines proprikt6s sCmantiques et discursives37 aRicuie dors la fiction de fqon telle que E< le 

monde apparaît comme I'horizon de la fiction, et la fiction comme celui du monde38 ». 

Dans le cas du langage artistique, I'intentiomaiittS du Locuteur se révèIe dors. soit au 
niveau syntaxique, où il est possible de décrire Ies rapports que les signes d'un système 

dom6 entretiennent entre eux, soit au niveau s6mantique. B partir duquel nous pouvons parler 

des rapports que les signes d'un système donne entretiennent avec I e m  réfhnts et, enfin, 
au niveau pragmatique. qui implique L'étude des rapports que les signes entretiennent avec 

leurs interprètes. 

En d'autres termes. tout comme I'acte de paroIe quotidien, L'acte d'énonciation 

Iittéraire respecte Ies règies fondamentaIes du langage même s'il a son propre système de 

signes et de règies pour représenter le monde et pour transmettre des messages particdiers, 
qui ne seraient pas accessibIes autremenL La signification de ce modüe d'écriture est dors 

déterminée par des règies constitutives prbcises qui pemettent au Lecteur, en dernière 
instance* de comprendre cet acte artistique* et ce à qwi revient son emploi. 
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Le locuteur-narrateur accompiit donc un acte iltocutoire puisque la lecture de ce 
signifiant Iogico-linguistique nous donne accès aux conditions et aux directives essentielles 

pour comprendre les messages et Ies apprécier. Par ses indices sinpuiarisés, le texte révèle 

dors au lecteur I'intentiomaiité de son locuteur artistique. Dans le troisième chapitre, nous 

présentons les dix-huit marqueurs qui sont perceptibles dans I'acte d'6nonciation. Ensuite, 

nous rendons présents ii l'esprit les vingt-neuf marqueurs qui sont susceptiiIes d'être pequs 
au niveau de I'acte propositio~el nanatif, de même les trente-sept qu'il est possible & 

trouver au niveau de la l'acte iIIocutoire narratif, 

En ce qui a trait au texte artistique, Searle émet le commentaire suivant : « L'auteur 

d'une œuvre de fiction feint d'accomplir une série d'actes iUocutoires, normalement du type 
assertif [...] qu'il n'accomplit pas en réalité39 >p. Nous dirons que ce commentaire ne se 

justifie pas puisque I'acte litt6raire obéit+ tout comme i'acte de Iangage quotidien. aux règies 

et conditions essentienes qui définissent I'acte d'assertion. Preuves à l'appui, Marie et Louis 

Fraacœur ont dtmontré rïgoureusementq0 le contraire. D'ailleurs, en 1979, ces derniers ont 

été appuyés par Woifgang Iser. Voici ce qu'il affirmait B ce sujet : 

Un texte de fiction ne copie pas en effet les systèmes normatifs et Ies repères 
qui organisent notre quotidienneté: ii selcctio~e en eux quelques élements et 
par I'organisation qu'fi leur donne, manifeste sa contingence par r q p d  à de 
tels systèmes44 

Évidemment nous vouions souligner ici que nous acceptons le postulat seIon lequel 

tout acte artistique est une activite destinée à transformer la réalit@. Le but de L'art étant 

avant tout, de d o ~ e r  une sensation de l'objet comme vision et non pas comme 

reconnaissance43 m. D'aiIIem, en citant WoIfgang Iser, nous vouions rappeler de nouveau 

quei est le but fondamental d'une œuvre h t h i r e  artistiqne : 

Si la fiction n'est pas la réalit& [J; c'est d'abord parce qu'eue organise la 
réalité en vue de sa commtmication et qu9eIIe ne peut donc être elle-même ceIa 
qu'e'eiie organise4- 

Ajoutons que te Iecteur ou I'andyste doit comprendre que nous avons là, d'un côté, 

me situation interne d'énonciation et, de l'autre, une situation externe de réception qui a 

queIqne chose de particulier. En effet, Ie Iecteur se voit pnvé d'un rapport avec an locuteur 

réel4*. Parfois, dans certains cas, Ï I  est possible que des signes deviennent flous et 

inaccessi'b1es. Le Iecteur doit dors haghe r  I'existence même de ce Iocuteur-narrateur qpi ne 
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tient qu'au texte et qui n'existe pas en dehors de la structure de communication discursive, 
qui est elle-même un él6ment de la fiction46. 

De plus, nous nous interrogeons sur une autre concIusion énoncée par Searle, dans 

laquelle il affinne : « II n'y a pas de propriéte textuelie, syntaxique ou sémantique qui 
permette d'identifier un texte comme œuvre de fiction47 >B. Les résultats de nos analyses nous 

ayant démontre le contraire, nous sommes maintenant en mesure de prouver que chaque 

discours narratif est un te acte illocutoire de narration n qui &pond aux règles constitutives 

d'un acte de langage et qu'il pdsente en outre suffisamment de moyens conventionnels et de 

marqueurs pour qu'il puisse se percevoir sans trop de difficulté comme œwre artistique. 

Encore faut4 que le lecteur recherche les conditions de satisf'tion qui assurent la r6ussite de 

cet acte d'imagination. À cette fin, il doit avoir une connaissance minimale des régles 

conventiomeiIes et intentiomeffes de ce langage artistique, de même qu'un certaine 

sensibilité aux relations qui existent entre ces deux aspects. 

Dans le cadre de cette thèse, nous vouions de plus reconsidérer l'expression a jeux 

langagiers parasitaires D de Searle, que ce dernier explicite dans un article intituIt5 : r Le statut 

logique du discours de la fiction r. Voici ce qu'il affirme : c< ... raconter des histoires est 

vraisembIablement un jeu de langage distinct. [..J et ce jeu de langage n'est pas sur le même 

pied que les jeux de langage ilIocutoins, il les parasite48. D 

Le phiIosophe Iaisse entendre par 18 que tous les types de discoors de fiction, tek le 

roman, le th6âtre ou toute autre forme ütttraire' ne peuvent avoir de but iIlocutoire. car ce 

sont, dit-il, des énonciations non sérieuses. Par cons6quent, seIon Searle, le locuteur 

accomplit un acte iIlocutoire feint a qu'il n'accomplit pas en réalit649 m. Certaines subtilit6s 

ayant et6 omises Iors de Ia présentation de ce postuiat, cela nous a amenée à formuler deux 

propositions susceptibles de mieux faire comprendre la Iogiqrie da texte Ettéraire et son but 

Illocutoire* 

La première consiste à dire que le locuteur d'un discours Littéraire n'a aucune 
responsabilit6 envers le réel50 ». Par conséquent, le réfirent ne peut être contredit ou comgé 

par une « réaiit6 >, du monde. L'écrivain Jean Marcel explique pourquoi. C'est, dit-il, mie 

entreprise de mise en échec du monde par I'miagiaation datrice de f i o n  à faciliter le mode 
d'insertion de Ta conscience daus un de1 devenu mavottabI&b, 
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La deuxième propose que Ie discours 1itt6raire est un cas particulier de i'usage 

symbolique du langage qui rend possible une a représentation >> et une vision 

indépendantes du visible. Cela signifie que l'usage symbolique rend possible une 
comaissance autre par une certaine transposition du donné en ce qu'il n'est pas". Sinon, 

comment pourrait-iI y avoir une quelconque possibilité de création iitiéraire? En fait, tout acte 

d'énonciation priviI6gie le processus d'écriture et les jeux de langage, comme semble I'avoir 

si bien compris le locuteur de Jacques Ferron, qui présente un mode de discours particulier, 
fait d'un certain nombre d'excfusions et de conditions restrictives permettant la production de 

rnodi9es Li& des contraintes empiriques. 

En terminant, rappelons qu'outre tous les mpports singuliers que le lecteur peut établir 

entre I'acte dénonciation littéraire et la réalit& Ia logique stcuctureiïe de ce dernier, tout comme 
celie du signe iconique, ne reproduit pas une structure présumée de la réalité. Bien au 
contraire, elle reproduit, par son caractère autoreffexif, un acte d'énonciation littéraire 

représentatif. 

Si le signe a des propriétes communes avec queIque chose, il les a non avec 
I'objet, mais avec le modèle perceptif de I'objet; il est construit et 
reconnaissable d'après les mêmes opérations mentales que nous 
accompüssons pour construire le perçu, indépendamment de la matière dans 
Iaqueile ces rdations se n5alisent? 

Dans cette perspective, I'acte iittkraire rassemble « les déments d'un code de 

représentation et de perception r qui informent Ie lecteur sur ses propres dispositions 
représentatives et perceptives. De plus, selon WoIfgang Iser, les textes de fiction sont des 

« signifiants organisk u, des « signes iconiques ># qui « servent moins à désigner des 

signinés q y ' B  reprCsenter des instructions pur  la production de signinéss4 u. 

Comme le sujet pragmatique de I'acte d'énonciation littéraire assume un rôk qui ne 
tient qu'au texte et que Ie locuteur s'est Iancé dans unc activitC dont la Iogique repose sur la 

structure d'un jeu ou d'un « Faire comme si n, Ie lecteur déduit qoe ce locuteur est sincère, 

puisquTiI n'a ouvertement aucune intention de mentir. Son discours constitue dors Ie cadre 

qui deIimite exphitement les conditions de vaüditi restreintes. A ce sujet, John Rogers 

Searle rappelle *'il n'y a pas d'intention de tromper à on se lance dans une activit6 M où 

Poo joue à fairr ou 2 étm ceci ou ceIa55 S. 
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Les quelques précisions que nous avons apportées n'enIèvent pas à Searle le mente 

d'avoir présenté une théorie logico-sémantique des actes de Langage qui est toujours 

pertinente. Notre but est simpIement d'inviter les théoriciens de la pragmatique à formuIer 

d'autres posnilats ou hypothèses qui nous aideraient à mieux comprendre les actes 

d'énonciation Iittéraire qui font indéniablement partie de I'histoire des humains. 

Finalement, nous affirmons qu'a existe des actes d'énonciation qui appartiennent 

spécifiquement à L'univers litteraire et à I'art dans son ensemble parce qu'ils sont « un 
langage organisé de fqon particulière56 >B. Le romancier est capable, tout comme le cinéaste, 

le peintre ou le créateur artistique, de mouler sa pensée dans une forme productrice de sens 

qui nous persuade de partager avec lui une certaine vision du monde. 

Comme l'œuvre Littéraire trouve son origine dans Ie regard que porte l'auteur sur le 

monde. nous avons choisi une mtthode d'analyse qui nous permet de scruter les œuvres 

anistiques du Iocuteur de Jacques Ferron, résultat d'une confi~guration or~anisée et 

harmonieuse d'actes intentionnels. Pour réussir cet acte de lecture, nous nods sommes 

évidemment appuyée sur la ihéorie des actes de langage de Searle et aidée de certaines notions 

étroitement reliées aux lois du discoun. Nous postulons que le sujet parlant manifeste un 
ensemble déterminé d'intentions qu'il veut dinger vers des lecteurs réels ou Wtuels, et qu'il 

cornait les règles et les conditions de satisfaction exigées pour que son énonciation produise 

certains effets". Notre acte de lecture a donc consisté à rechercher Ies traits linguistiques, 

révelateun de certaines intentions du locuteur-nasrateur, ceux qui font de son acte de Iangage 

une paroIe signifiante, un objectif qui sous-tend toute notre lecture des actes d'énonciation du 

locuteur de Jacques Ferron. Plus précisément, nous d o n s  maintenant essayer de determiner 

les conditons auxquelles doit satisfaire l'analyse du sens des actes narratifs littéraires 

ironiques - en bref, tenter de répondre & une Cpineuse question qui se formale comme suit : 

Qu'est-ce que comprendre ce que dit un Iocuteur-narrateur ironique? 

I 3  Les actes narratifs ironiques dans une théorie du sens 

La théorie des actes de langage de Searle pose comme pomt de départ qne le texte n'a 

pas de sens en soi. De plus, elle afnmie que tout texte recéle mie dimension Uocutoire. 

Quand Le Locutettr-narrateur raconte une histoire, par exemple, iI fait deux choses : en 
premier lieu, ii exprime tm état mentd, sa croyance en I'histoÏre racontée; en second IÏeu. ii 
prodoit i'action ou I'acte intentiomel d'affirmer que les mots représentent le monde qa'iI 
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peqoit, sa croyance correspond dors aux conditions de satisfaction de son état mental. Cela 
dit, l'intentionnalité intervient aux de- niveaux, à ceirù de Mat psychologique exprimé 
comme à celui de l'intention en action qui donne comme résultat un acte linguistique 
accompli avec des intentions de senss8. Pour ces raisons, comprendre un texte, c'est 
reconnaître les intentions de représentation et de commanication59 du locuteur, le sujet 
pariant de texte littéraire. 

Pour que ses deux intentions soient reconnues et que Iecteur puisse inférer le but 

illocutoire, il faut d'abord qu'il y ait un nombre sdfisant d'indices langagiers. Sans cette 

condition préalable, le Lecteur ne peut interpréter logiquement la signification d'un acte 
littéraire. La signification est déterminée par des règles qai spécifient à la fois les conditions 
de satisfaction (Ia représentation) et de sucds (le but iiIocutoire) de cet acte de Iangage 
littéraire dans la situation de communication. Dans un deuxième temps, il faut tenir compte 
des signaux qui attirent I'attention de I'aiiocutaire sur certains faits de l'arrière-pian 
préintentionnel du locuteur : des faits qui relèvent de sa compttence Linguistique, 
idéologique, cultureile ou sociale, sans oublier, évidemment, qu'il s'est conformé à certaines 
lois du discours pour que son contrat de parole60 produise les effets escomptés et que ses 
intentions d'écriture soient reconnues. En d'autres mots, un acte de langage sera dit réussi si 
le lecteur est capable de se représenter Ies conditions de satisfaftion sous lesquelles cet acte a 
été forme. Bref, cela laisse entendre que le langage est I'institution par excellence qui permet 
d'extérioriser ses états intentio~eis puisqu'il les rend publiguement recomaissabies6 
Ajoutons que ce phénomène se produit parce que, seion Searle : 

... L'esprit impose intentionneUement à l'expression physique de l'état 
mental exprime les mêmes conditions de satisfaction que celles de Mat  
mental Ini-même. L'esprit impose L'intentiomalité à la production de sons, 
de marques, etc., en imposant Ies conditions de satisfaction de I'état 
mental à la production des phhomènes 

Ainsi, les différents buts illocutoires correspondent aux traits fondamentaux de l'esprit. 
II est également nécessaire d'ajouter que, selon cette même théorie, les intentions de 
repdsentation sont pr6aiabIes a m  intentions de c~mmunication~~. De là, nous dirons, par 
exemple, qu'un acte d'énonciation narratif de type assertif est dussi si le locuteur-narrateur 
parvient à faire reconnaitre le but iIlocutoite de son intention de commnnication verbalisee 

D'un point de vue cognitif, comprendre une énonciation narrative, c'est, 
premi&remen& saisir les présopposés de Ia vraisembhnce du monde repr6senE. Le texte doit 
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alors présenter des informations qui n'entrent pas en contradiction avec les connaissances 

préintentiomeUes du lecteur. Deuxièmement, pour qu'un texte soit considéré comme 

cohérent et acceptaMe, iI faut qa'a soit exempt de contradictions btenies. 

Cette réfIexivité de I'énonciation iittéraire, qyi permet au sens de se « montrer D, nous 

conduit naturellement au coeur du dispositif pragmatique de la théorie seariienne qui nous 

rappelle constamment que le texte est une action pourvue de sens et qu'il reflète les 

conditions de satisfaction qui lui ont été intentionnellement imposées. 

En bref, la clé du probkme du sens est de comprendre que tout texte littéraire conaibue 

à déterminer la nature exacte des actes iliocutoires que son énonciation exprime daas le 

contexte. Par conséquent, on peut imaginer des variations possibles du sens selon la 

situation et les éIéments pris en compte par le lecteur dans cette situation de communication. 

En d'autres mots, si I'intentiomalitk de L'esprit crCe la possibiüt6 de présenter des actes 

langagiers pourvus de sens, cene dernière, I'intentiomalité, en M t e  également les formes 

puisque les intentions de représentation et de communication sont toutes les deux marquées 

d'une cohérence psycho-langagière64 et de la compétence du sujet parlant. 

En adoptant les posnilats de la theone sedenne, il nous fmt maintenant expliquer 
d'une façon encore pius précise comment un Lecteur saisit Ie sens d'un acte iuocutoue 

fiaéraim. Logiquement, dire quelque chose par un acte de langage écrit est étroitement Lé à 

l'intention de produire certains effets chez le lecteur. Du côté du Iecteur, la compréhension 

du discours est étroitement fiée à la reconnaissance des intentions d'6criture. Ces intentions 

d'écriture seront perçues si Le Iecteur comprend ie texte, c'est-à-dire s'il connaît Les règles 

syntaxiques, sémantiques et iIIocutoires auxquelles obéissent les éléments du texte. D'une 
part, Ie sens d'un texte littéraire, dirons-nous, c'est avant tout celui que Ie Iocuteur-narrateur 

a bien vouiu lui donner en y inscrivant explicitement ou implicitement certains signaux 
textuels, contextuels ou paratextuels. D'autre part, parce que tout ce qui peut être interprété 

va au-delà du sens, nous dirons qrie comprendre c'est autre chose que de saisir le sen@. 

Expliquer le sens d'm acte iII.ocutoiR Littéraire signifieT en d'auee~ mots, qu'iI faut présenter 

une description de i'imap qu'il donne de sa propre énonciation. Le lecteur doit d o n  

reconsanire par conjeetme le projet sérnantico-pragmatiqne du locuteur, aid6 directement ou 

indirectement par certains signifiants énonciatifs et certains indices Iingaistiques et 
extraciaguistiques. 
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D'où la pertinence du mot a iI1ocutoin66 » choisi par John Laugshaw Austin, composé 

du préfixe a il », une vanoante du préfixe e in BU, et de Niément locatif latin iiz, signifiant 

a en, dans67 >r pour désigner spécifiquement cet acte produit CC en disant quelque chose >> . et 

dont I'anaiyse exige de se livrer à un calcul interprétatif plus ou moins complexe afïn d'être 

capable de répondre à la question a Pourquoi le Iocuteur a dit ce qu'il a di@? » 

Conséquemment, cela implique qu'il faut aussi interroger Ie a comment » de cet acte de 

langage artistique déterminé par des symboles langagiers révélateurs des intentions du sujet 
parfant. 

En résumé, les paroles trahissent la présence du sujet parlant et sont révélatrices de 

ses états intentionnels, tout comme eues nous donnent accès ii son arrière-plan culturel fait 

d'un ensemble de compétences, de positions, de présuppositions préintentionneiles, de 

pratiques et d'habitudes culturelles. En d'autres termes, ÉmiIe Benveniste affirmait avant 

Searle : « Une langue sans expression de la personne ne se conçoit » puisque 

« l'écrivain s'énonce en écrivad* >p. Dans ce cas, il faut toujours regarder l'acte litthire 

comme un possible interprétatif et suivre les instructions qu'il nous propose, si nous 

voulons reconstruire le sens visé, celui que le Iocuteur a bien vodu lui donner 
intentio~eiIement 

Nous venons d'afnrmer que le langage est avant tout un moyen de communication 

articulé et que l'étude de son fonctionnement symbolique et de ses propriétés ne peut être 

dissociée du sujet pariant Dans la section 1.4, nous verrons d'une façon encore plus précise 

comment un texte reflète les compétences linguistiques, id6ologiques et cultureifes du 

locuteur, ce sujet parlant et cet « être du monde71 >B. 

1.4 Le comportement langagier ironique intentionnel du locuteur 

Ayant côtoyé queiques reprtsentants de  école d'Oxford, ÉmÏIe Benveniste s'est 

partiCIXlièrement mtéresd au phénomène de Ia subjectivité langagière et au langage par lequei 

l'être parlant se définit, se crée et se fait connaîue. En effet, pour ce liogniste, dans une 

situation de commonication, le loctttear-narrateur' ce sujet parlant d'un texte Iitt6raire est 

placé dans un réseau compiexe de relations spatio-temporelles, qni détermine son acte 

d'énonciation et la signification même de sa paroIen. La Iangoe se trouve, pour ainsi dire, 

toujours empioyée pour exprimer un certain rapport au monde, et la référence da discours fait 

partie mtégrante de l'acte 86noncÏatÏon. De pIm, seion Oswaid Ducrot, Ie locuteor-narrateur 
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d'un texte littéraire9 ce sujet padant* du texte, est toujours 2 l'origine de cet acte i1locutoire 

complet Ainsi, c'est précisément à lui que doit être imputée la responsabilité de I'énoncé 

discursif dans lequel il est désigné par les marques de la premi8re pers0nne7~. Autrement dit, 

Ia parole Litt6raire est composée 6un ensemble d'actes signincateurs qui parlent du monde à 

travers les conditions et I'instaace même de sa traasmission. 

Quelques années auparavant, cette problématique ontologique de tout discours a 
d'abord été présentée et discutee par John Langshaw Austin dans ses conférences qui sont 

parues à titre posthume sous le titre How to Do Thiizgs with Words 75 en 1962. En se 
préoccupant des performatifis et de la valeur iiiocutoire du langage, il avait trouvé que la 

parole n'est pas indépendante du sujet parlant et du contexte sociohistorique dans lequel eues 

sont émises. 

Toutefois, ce n'est pas en tant que locuteur-narrateur qu'il est possible d'éprouver une 
croyance ou un désir, mais en tant qu'être du monde. Voila pourquoi nous parlerons de 

ïethos76 du Locuteur pour désigner L'ensemble des propri6tés qui lui sont attriiu6es grâce ii 

son activite énonciative. S'interroger sur la spécificité de cet acte permet dors de décrire Ies 

effets de Yencodage et les sentiments que le locuteur cherche h communiquer au lecteur. 

La prise en compte de l'ethos est d'une grande conskquence pour l'ttude des textes 

litt6raires ironiques puisque la compréhension de cet acte ülocutoire MguIier est inséparable 

d'une « voix n, et de certaines caractéristiques particulières7Tde son sujet parlant. De plus, 

précisons que le sujet parlant peut adopter d'un texte à i'autre ou à 17int6rieur du même texte 
des ethos très diff6rents. 

Cela étant, nous postulons que le choix des mots, l'or& de succession des actions 

d'un texte narratX, Ies modaIisatem ou adverbes d'opinion, les procé& citationnek, le type 

d'arguments sont des marqueurs qui nous révèlent les intentions d'écriture. Un des 

principaux objectifs de recherche de cette thèse consiste justement à fairr I'inventaÛe de tous 

les marqueurs du texte qui nous d6voiIent les intentions d'6crîture du locuteur. Nous avons 

réserv6 tout Ie troisième chapitre ii la présentation de cet inventaire exhaustif de signaux 

d'ironie susceptiaIes de se trouver dans Ies autres textes Iittéraires du locuteur de Jacques 

Ferron, 
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Nous concIuons ce chapitre en rappeIant certains principes78 qui nous ont permis 
d'expliquer Pacte anomal et ironique du Iocuteur & Jacques Fexron. 

D'abord, nous avons repris un postulat & Seade : 

Toute langue dispose d'un ensemble f i  de mots et de constructions 
syntaxiques au moyen desquels nous pouvons nous exprimer79. 

D'une portée univerdie, ce p ~ c i p e  appelé aussi principe d'exprimabilité, a déjà été 
formulé d'une façon différente par Searle : 

... pour toute signification X, et pour tout locuteur L, chaque fois que L veut 
signifier (a L'intention de transmettre, désire communiquer, etc,) X, alors il 
est possible qu'a existe une expression E, telle que E soit l'expression 
exacte ou la formulation exacte de X8O. 

Dans le contexte représenté, soit le texte Ettéraire, il devient alors essentiel pour saisir 

i'ironie du Iocuteur d'analyser tous les marqueurs qui nous ont permis de comprendre les 
intentions du t< locuteur en tant qu'être du moad@I ». 

Ce premier grand principe, d'une portCe universelie, rappelle donc que I7activitt5 
cére3raie est à l'origine de toutes nos actions humaines, incluant nos actes langagiers. Ainsi, 

Ioaqu'un locuteur-narrateur &rit un texte narratif et qu'il d6sire que ce dernier soit bien 
compris et reçu, il doit d'abord se remémorer un certain nombre d'expériences conscientes 
tout comme certaines lois figissant ce type de discours. Par conséquent, son intention en 
action concrétisée, dans et par son acte scripttuai. répond aux conditions de satisfaction de 

son étai mental. Toutefois, I'effet recherche lors de la production de cet acte narratif ironique 
sera atteint si le lecteur est capable d'interpréter le contenu représentatif implicite ii l'acte 
transgressif du LOCU~~UT-narrateur en contexte. 

Cette étude de la forme logique du contenu des pensees du locuteur de Jacques 
Ferron nous a été facilitée par Ia theorie de John Rogers Searie. CeIui-ci dlff€rencie 
nettement le contenu propositioanel (p) de sa force illocntoire F B. symbolistie par F 
(R+P) on F @)y tout comme d'ailleurs ü a Iui-même distingué I'état psychoIogique ou 
intentionnel par un « S >r pour indiquer mie croyance, mi désir ou tout autre mode 
intentionnel sous IequeI un Iocuteur en tant qn'être du monde peut former des contenus 
repn%entatïfis (r) intentionnels, qu'a a symbolisés par S(r)83. 



LES ACTES DE LANGAGE 36 

Ahsi, selon la théorie de ce philosophe. I'htentionnalité se manifeste sur Ie pIan des 
phénomènes mentaux et des phénomènes logico-Linguistiques. C'est ce qui Iui permet 
d'afiismer que : 

Lu composante mentate est une ùttention. 

La composante mentaie compte toujours de i'intentioooalité- Elle porte sur quelque 
chose, des objets ou des personnes du mondesS. Cette caractéristique du cerveau fait que 
nos états mentaux entretiennent avec les objets des rapports d'intention86. A I'aide de nos 
états mentaw, nous pouvons représenter le monde : voir comment il est fait ou se 
représenter comment nous voudrions qu'il soit, ou encore ce que nous avons I'intention de 

faire pour le changer si nous en sommes insatisfaits. De fait, le locuteur-narrateur 
ferronien, dans ses actes de référence et de prédication, présente deux contenus 
propositiomels (p). 

Par exemple, dans Pouon >>, le (p) explicite est l'histoire d'un amoureux qui se 

suicide dans le cimetière Saint-Georges-de-Dnunmondville, une ville située au coeur du 
Quebec, selon les divisions administratives du gouvernement québ6cois. Parallèlement, 
dans l'implicite le locuteur-narrateur construit un acte représentatif aberrant qui lui permet 
d'exprimer une intention de communication différente. Ainsi, sous un dire explicite qui 
possède les caractéristiques 6 un acte assertif insincère, nous trouvons un acte inten t i o ~ e l  
qui ironise les croyances et les comportements des gens du d i e u .  Dans ce cas, 
précisbment, nous que cet acte d'énonciation narratif a deux directions 
d'ajustement pnisqu'au niveau exphcite, iI est un acte narratif insincére et dans I'impiicite, 
un acte ironique. 

Autrement dit, le Iecteur en cherchant la condition de sincérit6 de l'acte Uocutoire 
trouve I'intention réeue de communication du locuteur puisque la direction d'ajustement de 

i'acte est identique ii celle de Ia condition de smc&it@? II se dit, en réfléchissant, que ce 
locuteur essaie de provoqner l'occurrence de qrieIque chose, p h  précisément qu'il essaie 

de représenter un monde inacceptabIe à ses yeux dans Ie but de provoquer M changement 
pni rendrait ce dernier pIus satisfaisant. Un pea comme Ie rappene Ie locuteur fermnien qui 
nous présente Ia « chatte jaune %, cette a énigmatique B et cette souveraine*8 » qui est 

venue interroger les méthodes prônées par la médecine et demander à ses hôtes que I'on 
respecte la nature. 
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Cet acte assertif carnode donc queIques indices de cette insincérité avouée qui 
permet au lecteur de lire I'acte ironique. En termes searliens, L'acte narratif est une 
expression de la causalité intentiomeIIe B que Searle a expliqybe dans un autre principe 

qui s'énonce c o r n  suit : 

La sorte de causalité essentielle aussi bien pour la structure de l'action que 
pour I'explication de I'action est Ia causalit6 intentio~elle89- 

En constnllsaut son acte d'honciation narratif le locuteur s'assure normaiement que le 

monde représenté est accessible dans la situation de communication. C'est du moins la 

condition essentielle pour poser un acte d'assertion. Or, selon le lecteur, il est impossible que 

le locuteur croie ce qu'il affirme. et cela dans les cinq textes, puisqu'il perçoit des paradoxes 

et des contradictions. II ne peut croire I'acte de discours explicite. Posant comme postulat que 

le locuteur ne peut faire une iûfirmation sans exprimer une croyance, il se voit alors contraint 

de chercher des conditions de satisfaction suppl&nentaks, celles-là mêmes qui 

correspondraient aux états intentionnels du locuteur, qui ont pris place dans son processus du 

raisornement, et qui rendraient le texte cohérent 

Cette dame de Bologne sut faire Ie bonheur de son fds, non sans accrocs 
à Ia Iégaiité, entrave au cours de la justice, complicitt5 après le fait dans 
une affaire d'assassinat. Elle etait au-dessus de tout ça et, ne passant pas 
par l'homme, elle tenait sa conscience de Dieugo. 

Pourquoi terminer K La dame de BoIognegi f i  sur une absurdité? Que veut dire le 

Iocuteur au moyen de son énonciation? Les causes et Les effets sont IogÎquement Liés et les 

contenus mentaux représentent le mondegz. De plus, des Liens d'interd6pendance existent 

entre la représentation cognitive et les signes linguistiques. Dans Ie processus de 

raisonnement Iogique, Ie lecteur déduit que le locuteur a posé un acte de parole ironique 

intentionnel, puisque cet acte d'énonciation assertif non sincike en contexte répond d'autres 

conditions complémentaires de satisfaction. 

Cela dit, nous pouvons maintenant affirmer que le texte, résultat d'une stratégie 

d'écriture intentÏonneIIe, véhicule un message impiicite qu'il nous faut absoInment 

découvrir si L'on veut acckder aux intentions de communication du Iocutenr, Vodoir dire 

queIque chose implique qu'a nous faut avoir au départ un ensembIe d'intentions. Des 
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intentions qui produisent des effets chez le lecteur puisque tout contenu propositionnei 

determine i'attitude du sujet, et cela tant sur Ie plan cognitifqye sur le plan langagier. 

Une relation logique existe donc entre nos actes de langage qui sont des intentions en 

action et L'intentionnalité. De là, nous pouvons expiiquer en quoi les possibilités et les 

Lunites du sens dérivent de l'intentionnalité de l'esprit93. Bref, nos pensées, nos états 

mentaux auencent notre comportement langagier. 

En conséquence, ii n'y a donc pas d'actions langagières sans une intention 

correspondante. Cet énonce nous permet maintenant d'affirmer que par ses états intentio~els 

et à ['aide de ses expériences visuelles, le sujet pariant perçoit, comprend et représente le 

r pourquoi u des choses ou leur <C comment >) Zk sa manière. 11 s'ensuit I'impossibilité 

d'exclure la subjectivitd comme caractéristique fondamentale de toutes nos actions, y compris 

nos actes langagiers. Le savoir mental constitue? pour ainsi dur, Ie üeu de la parole dont le 
résuitat est Ie choix de stratégies discursives susceptibles de produire des effets de parole. 

Ajoutons que, selon John Rogers Searle, nos actions iangagiiires peuvent être 

motivées par toutes sortes d'intentions diffgrentes. II a précisé quelque peu sa pensée dans un 
autre principe qui s'énonce comme suit : 

La conception d'intentions predables est, en générai, Ie résdtat d'un 
raisonnement pratique. Le raisonnement pratique consiste toujours à 
raisonner sur Ie meiIIeur choix à faire entre des desirs conflictuels*. 

Avant d'exposer Ies cons6quences de ces posnilats pour Les études Littehires, il 
s'ensuit que I'écriture sert de repère à I'expression des états mentaux- Un acte narratif est la 
représentation d'me histoire passte. présente ou fimue et cet univers imaginaire ne surgit 

qu'à travers un acte d'&riture où des traces parfois lacunaires, parfois même sous- 

détermin6es, donnent une chance au lecteur d'y reconstruire, par déduction, I'intention de 

commrnLttcation et les états mentaux du Locuteur. 

Par exemple, si le Lecteur fait me Iecttrre attentive des r Les têtes de mornes95 )bF il 

voit rapidement qye le comportement illogique et le raiso~ement emn6 du Iocuteur-médecin 
conduisent Zk i'éclatement du ridicde. Ce locuteur-narrateur-m6deM n'accepte pas Ies 
engagements Ïnhérents an serment d'Hippocrate. De plus, 3 conteste b rôle qu'a doit remplir 
Iors de I'accouchement des p6entes. Vivant certains désirs codiicmeLs, Ï I  âécide dors de 

tourner en dérision une situation dans laquene iI est engag& Toutefois, cette intention n'est 
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pas explicite étant donné que i'œuvre litt6raire est, par essence, vouée à susciter la quête des 

implicites. En conséquence, la recherche de I'implicite langagier nous fait connaître 

indubitablement les états intentionnels du locuteur. ce sujet parlant inscrit dans le texte 

littéraire. C'est ce que confirme un autre principe qu'a déjà éIabon5 Searle : 

L'explication d'une action doit avoir le même contenu que celui qui se 
trouvait dans la tête de Ia personne au moment où eue a accompli raction 
ou au moment où elle a fait un raisomment qui a abouti à son intention 
d'accomplir l'action. Si l'explication est réelIement explicative, le 
contenu qui cause le comportement par L'interm6diaire de la c a d t é  
intentionnelle doit être identique au contenu de I'explication du 
comportement96. 

Dans M Les têtes de morues », la description du comportement irrationnel du locuteur- 
médecin est exagérée dans le contexte. Placé devant un constat de transgression et des actes 

illogiques, le lecteur déduit que ce locuteur-narrateur a un autre but 111ocutoire. 

Dans ce cas, Le lecteur s'engage dans un raisonnement pratique qui l'&ne à 

comprendre que d'autres états intentionnels peuvent être à l'origine de cette intention en 

action. En fait, expliquer Ie comportement langagier humain revient à présenter la cause de 

L'intention en action qui possède, selon Ia théorie seatlienne, le même contenu représentatif 

que L'état intentionnel lui-même. ï i  existe un lien inddébiie enm I'ttat intentionnel et I'acte de 

langage intentionnel pourvu d'une direction d'ajustement? Or I'acte d'assertion explicite est 

insincère dans les cinq textes puisque les mots explicites ne se conforment pas au monde 

representé. Dans tous ces textes, le but ülocutoire implicite provoqye un nouvel état de 

choses, une nouveiie représentation du monde. Dans ce contexte, le lecteur se demande ce 
que Ie locuteur de Jacques Fenon essaie de faireaire 

Le Iecteur dkdnit que l'acte d'assertion exphcite est insinckre puisqu'il a deux 

directions d'ajustement Ainsi en est4 cies propos de la dame de Bologne auxquels fait écho 

Ie locuteur de mani& à &ester qn'iI les désapprouve. Le cas de range de la Miséricorde 

est différent puisqne c'est la situation et Ies actants responsables de cette simation qui sont la 

cibIe de i'ironlste. Vivant dans un milieu devenu mtoL&abI:e, Ie Iocntem-narrateur-médecin se 
présente comme un témoin ocdaire des événements repdsentés dans Ie but de denoncer par 

son acte de Iangage ironique tout le système et ses acteurs, en particulier toutes Ies tafttIfferies 

du personne1 au seMce de i'hôpital de Ia Miséricorde à Québecg8. 
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Phénomène langagier artistique unique, I'acte ïrréguiier appartenant en propre au 

locuteur de Jacqes Ferron nous amène subtilement ik saisir les changements qu'il souhaite 
voir apparaître dans le monde représenté. Toutefois. rappelons que cette intention de 
commuaication &Ue n'est perceptible que dans l'implicite discursif. 

Pour terminer I'explication de ce principe, mentionnons que des üens existent entre 
les états intentionnels et les actes de langage iittéraires. Ils seront dits satisfaisants s'ils 
répondent aux conditions de satisfaction de I'état intentio~elgg exprimé. C'est la raison pour 
Iaqueile la spécification du contenu propositio~eI de i'acte langagier est concomitante avec la 
a spécification des conditions de satisfactionlw >D de ce denier. Ajoutons que pour un 
Iocuteur : 

Il est impossible de faire une affirmation sans exprimer une croyance, ou 
de faire une promesse sans exprimer une intention, parce que la 
condition essentielle de L'acte de langage a pour conditions de 
satisfaction celles-la mêmes de I'état intentionnel exprimtlo! 

Nous vouions souligner par ces propos qu'une intention d'écriture ironique ne 
survient pas d'une façon fortuite ou imprhe .  Par exemple, le locuteur de « La petite 
carmfiteiO2 » ne peut croire I'histoire que Iui raconte La mère. Son attitude vis-à-vis des 
propos tenus par la mère fait immédiatement comprendre un autre état psychologique et 
intentionnel. De cette façon, Ie Iecteur perçoit le désir du Iocuteur-rnkdecin de rire de cette 
mère qui adhère sans discernement aux discours de la médecine capitaliste. En fait, expiiquer 
Ia réaction du locuteur-mddecin, c'est s'enquérir du contenu intentionnel ironique associé à 

cet acte d'énonciation discursif accompli avec un but i1Iocatoire bien précis. La cause de son 
désir de changement s'exprime alors dans une intention en action ironique aux conditions de 
satisfaction appropriées. 

Nous powons maintenant affirmer que L'essor de la pensee est Lié aux capacités du 

sujet parlant, à I'organisation de la soci6t6 et aux conditions généraies de la c t t i t w ~ ~ ~  d'mi 
milieu à un moment dete~nin6. Autrement dit, I'am5re-plan cuiture1 et socid de Phistok de 

<< La petite carméiÏte >b en faciüte la compréhension. Rappelons que ce texte est d'abord paru, 

à MontrCaI, daus la revue L' infurnatron médicale et paramédicale (MP), en 1978, an 

moment où le mouvement féministe qn'bécok se racücaIiseT et qu'a désiie daIarer la guerre à 

Ia famiIe tn&ion.neiIe, N Ir Ieeu d'd'assenrissement des f e m r n e s ~ ~  B. 
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Le langage étant social, notre explication de I'intentiomaiité du langage à i'aide des 
conditions de représentation et des conditions de satisfaction nous renvoie aux formes 
biologiquement fondamentales de la pensée, à savoir que la perception et I'action sont 
fondamentalement intentio~eiles et sociales. En conséquence, il est possible que, pour une 
expérience visuelle d'un même type, il y ait dinikntes conditions de satisfaction et différents 
contenus intentio~elslO? 

Soulignons ici que la perception et les expériences visuelles affectent tout le réseau 
des états intentionneIs, et que sans un tel réseau d'états intentionnels l'être humain ne 

pourrait fonmr des intentions de sens. Cela dit, le langage est une forme intentionnelle qui 
ne peut déterminer ses conditions de satisfaction qu'en Liaison avec un réseau d'autres états 

intentionnels. 

Tout Ctat intentionnel ne fonctionne qu'en tant que partie d'un réseau d'autres états 
intentionnels. Quand je dis H fonctionner »,je veux dire qu7I ne détermine ses 
conditions de satisfaction qu'en fonction de tout un ensemble d'autres états 
inten tionneIst@? 

De plus, seIon Searie, si nous regardons agir Ies humains, nous nous rendons vite 

compte que les activités de nom esprit ne consistent pas seulement en Ctats mentaux purs. 

Les états intentionnels n'ont Ieurs conditions de satisfaction et ne sont donc 
Ies états qu7iIs sont que parce qu'ils reposent sur un arrière-plan de 
capacites qui, prises en elles-mêmes, ne sont pas des états 
intentionnels IO? 

Autrement dit, pour avoir des états intentionnels, il faut posséder certaines formes de 

savoir-f& à partir desqueiks nous pouvons dénoir et dire a comment sont les choses >t et 

comment faire quelque chose108 S. En bref, certaines conditions doivent être remplies pour 
que notre esprit et Ies formes particuliikes d'intentionnaiité puissent fonctionner. Sans arrière- 

pIan, iI ne p u t  y avoir perception, action, mémoire ni états intentiomeIsLog. Voilà ce 

qu'énonce Searle dans ua autre p ~ c i p e  pour expliquer comment se structurent I'activité 
humaine et nos actions Iangagières. 

Le réseau d 'intentio~alité daris son ensemble ne fonctiome qn'assoh d'un 
arrière-plan de capacités humaines qni, en elles-mêmes. ne sont pas des états 
mentaux' 10. 
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Concrètement, cela signifie que la compréhension d'un discours. des phrases les 

plus SimpIes jusqu'anx plus complexes, ne sera satisfaisante et réussie qui si nous pouvons 

déterminer un ensemble de conditions de vérite il I'aide de notre arrière-plan 

d'assomptions r i  préintentiouneIies. En d'autres mots, comprendre, c'est être capable 

d'aller au-del8 des mots, des phrases et du texte. Pour percevoir I'ironie dans << L'ange de 

la Miséricordel l2 », par exemple, il faut que le lecteur sache rechercher les conditions de 

satisfaction qui ont été intentionnellement imposées à cet acte de langage Iittéraire. À cette 
h, il doit connaître les diffkrentes pratiques et habitudes qui avaient ét6 instaurées, depuis 

le deâut du pays. dans cet hôpital de Québec. C'est le savoir-faire culturel du locuteur et 

ses habilités langagières qui determinent le comportement scriptural et les conditions de 
vérité de son acte de parole. Ii s'ensuit donc que le sens d'un texte n'est pas indépendant 

du contexte. et qu'fi ne se comprend que relativement 8 un ensemble d'assomptions et de 
pratiques cuiturelIed 13. 

Ce concept d'arri8re-plan est donc déterminant quaad l'usage conventionnel des règles 

est bouscul6 au profit d'un processus intentionnel de seconde intention, une situation qui se 

rencontre souvent dans les textes Iittéraires et qui implique l'étude de l'acte d'énonciation 

intentionnelle à l'aide des conditions de satisfaction de l'acte de langage explicites et des 

habiIit6s langagières du locuteur essentielles à la condition d'exercice de toute représentation. 

L'intentionnalit6 de Ia langue tire ses racines dans ce r terreau prédiscursif u qu'est I'arriére- 

plan. Voiià la raison, nous dit JoëIIe Proust, qui nous permet d'expliquer que l'analyste doive 

renoncer à rechercher une description purement aigorithmique du phénomène langagier. Elle 
dt5montre, par cette remarque, que toute forme d'intentionnaiitt5 présuppose l'existence de 

certaines façons fondamentales de faire les choses et de savoir-faire relatifs au monde et aux 

objets qui nous entourent. Elle réaffirme aussi que l'arrîère-plan est un concept d6terminant 

quand I'usage conventionnel des règles est bousdé au profit d'un processus intentionneI de 
seconde intention. 

En terminant, rappelons que chaque phrase on chape acte langagier n'est compris 

qpe si Ie lecteur a la possibilité de percevoir le réseau des états intentionnels du locuteur qui 
repose sur un illcrière-plan de capmacltés et de pratiques socides? L'acte Iitt6raire narratif 

est un objet intentionnel, me œ w r e  d'art qui reflète les états intentionnels et rethos de ce 

locuteurITf L'analyse de i'effet de cette œ w r e  artistique ne peut donc donner des résultats 

probants sans Ia théorie & l'intentionnalité et des actes de langage. Ces deux théories 

s'imposent d'emblée puisqu'eiies nous permenent de cerner, de décrire et d'anaiyser Ies 
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intentions d'écriture et I'ethos marqué du sujet pariant dans I'architecture de son acte 
Iittér aire. 

Conclusion 

Parler d'acte de langage littéraire ironique nous amène rapidement à la constatation 

que L'acte d'interprétation répond d'abord ii la question fondamentale que se pose tout 

lecteur. à savoir quel est le but de cet acte de langage, ou encore à quoi ce locuteur veut-il 

en venir? Dans le cas d'un acte de Iangage ironique, l'acte de lecture demande dors 

d'examiner tous les signes ou indices de la parole qui permettent d'appdhender la 
deuxième représentation, celle qui est la plus coh6rente possible dans le contexte. 

Pour atteindre cet objectif, le lecteur doit poser comme hypothèse que le texte est un 
objet construit dont la capacitk de representer n'est pas iatRns5que mais dérivée de 

l'intentionnalité de l'espritl15. De plus, il doit penser que toute intention en action ne 

fonctionne que sur fond d'un arrière-plan de capacités mentales non représentatives. Nous 

pouvons formuier cette réalité autrement en affinnant qae toute performance intentionnelle 

est le résultat d'une strattgie d'Ccriture qui d é t e d e  les conditions de satisfaction en 

relation avec un arrière-plan de capacités mentales, de dispositions, d'attinides et de savoir- 

faire. Ainsi, nous avons pu assigner & l'acte d'6nonciation une vaienr Uocutoire ironique 

parce qu'a n'existe pas de distinction entre la compétence linguistique du locuteur et sa 
connaissance du monde'K En somme, la theone des actes de langage nous a permis de 

sortir de l'ombre la référence ontologique des textes littéraires et, simultanément, la 
subjectivité de tout acte Iitt6- narratif ironique. 

Dans le présent chapitre, comme la suite le confirmera, notre interpn5tation travaille 

dans I'hcessant mouvement du généri~ue au spécifique. L'ironie du Iocuteur de Jacques 

Femn n'est dors perceptible qu'à la lumière d'une théone de i'iIIocution Linéraire et d'me 
connaissauce préaIabIe du milieu socid représenté. le texte a"rme d'emblée les capacités. 

les attitudes. Ies savoirs de son locuteur-narrateur et son intentiom&té. 

Ainsi, ranaiyse des cinq textes nous a faic comprendre ce qn'est un acte intentiomel 
inhérent à tout acte narratif littéraire ironique. De plus, Ies résttitats de cette anaiyse nous ont 
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permis de prouver qu'un texte Ettéraire narratif remplit trois fonctions précises. 

Premièrement, il vehicuie une signification conventiomeile. Deuxièmement, il est une unite 
logique de sens qui exprime une relation avec des états de choses susceptible d'exister dans 
le monde représenté. À cette fin, une analyse des conditions de vérité de ce contenu 
propositionnel, compost d'un acte de référence et de @dication9 fait obligatoirement partie 

de l'acte de lecture. Troisièmement, le texte est également porteur d'mi contenu cognitif qui 
correspond au contenu des pensees conceptueiks du locutem-narrateur; la valeur illocutoire 
est reliée à l'attitude propositionnelle du locuteur-narrateur et à ses capacités créatives. 

La probMmatique de l'intentionnalité nous a donc conduite à parier de ce réglage 
interprétatif. Ainsi, au chapitre 3, nous expliquerons les étapes à h c h k  pour comprendre 
L'intention de communication du locuteur chaque fois qu'il existe une dichotomie entre le sens 
de son 6noncé et le sens de son Cnonciation en contexte. Évidemment, Lire sous la pression 

subjective des mots impiigne une méthode exhaustive qui puisse permettre d'appréhender ces 
mots ou ces expressions complexes en situation de communication. C'est la raison pour 

laquelle nous avons présenté au chapitre 3 de cette première partie notre méthode d'analyse 
issue de la philosophie des actes de langage de John Rogers Searle, une méthode qui nous a 

donné les moyens d'expliquer I'intentionnaiité des actes de langage du Iocuteur de Jacques 
Fenon où des Liens inextricables sont tissés entre le langage et le monde. 
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L'INTENTIONNALITÉ DU NON-DIT LITTÉRAIRE 

11 est possible d'accompIir un acte de langage sans utiliser de façon 
expiicite un marqueur de force iliocutionnaire lorsque la situation et le 
contexte montrent clairement que la condition essentielle est satisfaite. 
[...] On peut toujours rendre explicite la force illocutionnaire 6 u n  énonce 
Iorsqu'eIie n'est pas explicitement marquée. Ceci relbve du principe 
d'exprimabiIit6. &ablissant que tout ce que l'on peut vouloir signifier 
peut être dit'. 

Toute analyse Iogico-se'mantique d'un texte narratif se heurte d'emblée aux diffidtts 
que repfiente le non& d'un acte d'énonciation littéraire. Cependant, comme I'tnonce John 
Rogers Searle, dans les trois phrases mises en épigraphe, ü est possibIe de connaître ce qui a 

motivé un locuteur à créer cet acte d'énonciation littéraire- Renant appui sur ses cornpetences 
langagiiks et ses co~aissances du milieu représent6, Ie Iecteur peut Iliferer Ie but ~octttoire 
d'un acte Genonciation litthire. Cela signifie donc qu'ii est possible de connaître Ies 
mtentions d'6critare d'mi Iocuteur-narrateur et de percevoir rimage qu'il donne de sa propre 
énonciation en contexte. En adhérant aux posttüats seadiens, noos a"rmons. par ce qni 
précède, que la valeur illocutoire impîiclte d'un acte d'énonciation naaratif sera perçue si Ie 
Iecteur comaît Ies règles Iangagi&es du genre. De plus, nous posons comme hypothèse de 
recherche que Le Lecteur est capable de trouver par induction certaines informations 
nécessaùes concernant Ies habZt6s Iangagières du I~cute~narrateur. en parCicuIier ses 
vaIeurs socio-a€fieCtives et ses compétences encycIopédqttes, pi Itü ont donné Ia possibilité 



d'affirmer ce qu'iI dit. Sans ces préaIabIes, iI semble qu'iI soit très diffÏcÏIe, sinon 
impossibIe, de rendre compte de i'indirectivité d'un acte d'énonciation littéraire. 

Bref, tout ce chapitre sera consacré à l'expücation de la ciémafche interprétative d'un 
Lecteur pIacé devant un acte de langage litthire ironique. La probI6matique de la d6rïvation 

iIlocutoire implique, bien sûr, une fqon de faire inhérente à l'analyse logico-sémantique et à 

la pragmatique en génkrai. C'est ce qui explique que nous raisonnerons, désormais, 
L'intérieur du cadre de la théorie des actes de Langage de John Rogers Searle et d'une 
pragmatique intégrée. Pour nous, la valeur illocutoire Litt6raIe et ddrivée d'un acte 

d'énonciation narratif littéraire est, à Ia fois, véhiculée par Ie texte et le résultat d'une intention 

signifiante du locuteur-narrateur. À i'aide de cette perspective nous présentons, tout au long 

de ce chapitre, une démarche interprétative pour comprendre les actes Iitt6raires implicites du 

locuteur de Jacques Ferron 

Étant dom6 que le but du present chapitre consiste à esquisser les fondements d'une 

interprétation rationnelle d'un acte de langage Iittéraire implicite, nous avons d'abord soulevé 
les difficultés que représente la Iecture de celui-ci. Ajoutons que, en concordance avec la 
nature même de cette probI&natique, notre dbmarche nous a oblig6e à présenter Ies notions 

essentielles visant à appréhender cette parole Littéraire, d'abord dans ses rapports avec La 
parole réelle, ensuite dans ses reIations avec le discours ütt6raire. Pour bien lire, le lecteur 

doit aussi être capable de reconnaître un texte Iittéraire. La capacité d'inf6rence et de 

compréhension est triiljutaire de la reconnaissance de la littérarité d'un texte. De plus, la 
desambiguation2 des actes intentionnels ne se produit que si le lecteur est capabIe de lire et 
d'interpdter les stratégies dî6nonciation du locuteur. 

2-1 La lecture de ['ironie dans les textes littéraires 

Une réflexion p r m a ï r e  s'impose. Le non-dit n'est pas le vide. En vertu du 
principe d'exprimabilit6 de Searie, nous posons comme postulat de travail que i'ironie peut 

se percevoir même à I'intériettr d'un acte de Iangage très discret, où il n'y a aucun marqneur 
expiicite d'ironie- Dans ce cas, nous dimns qee L'œuvre Iitt6raire ironique se Laisse percevoir 

à partir du contexte d'énonciation. Dans ce même mouvement, nous mens qne Ies 

données extra-hgmSstiqes rempIÏssent un r6Ie de la pIos haute importance. En effet, ce sont 

les données extra-Iingnristiques cpi vont nous permettre de trouver les conditions 
compI6mentaires qui asment le succès de cet acte de Iangage en apparence 

incompre%ensiiIe. Les voies empruntbes et les effets obtenus soIücitent dors un travaÏi 



interpre'tatif de la part du lecteur pour retrouver le sens de ce discours obliqne institué par le 

langage et le dire du locuteurC 

L'acte d'interprétation de l'œuvre se fait donc ii partir du déploiement énonciatif de 

I'acte d'écriture et de la mattrialité du texte, La perception de l'ironie ne commence alors 

véritablement qu'au moment où le lecteur perçoit que certains agencements sont surprenants, 
inattendus, allant contre ce qui est généralement accepté. voire incongrus ou paradoxaux Les 
contradictions et les incongruités dans le contenu pmpositio~el énonci crient pour ainsi dire 

un trouble dans la cohérence. Ainsi, h lecteur se voit p l a t  devant L'obligation d'expliquer les 

incohérences et les apories. Ce discours tendu le mène naturellement à rechercher dans 

L'implicite d'autres conditions qui Ini permettraient d'établir Ia cohérence latente de ce 

discours déraugeant. 

Devant le peu de signaux, le processus de désambiguatiod >> commence par la 

recherche des présupposds sdmantiques. Le titre du texte et les expressions réferentieffes 

choisies intentionnellement par le locuteur dans le contexte d'6nonciation l'aident à trouver 

certaines conditions supplémentaires qui Lui permettraient de rétablir la cohérence textuelle. 

Ainsi lui apparaît un second modèle du mon& véhiculant d'autres valeurs, celles précisément 

qu'instaure L'œuvre de maniih impbcite. De plus, Ies principes g6n6rau.x de Ia conversation4 

lui sont ici d'un pr6cieux secours puisqu'iis l'aident à trouver les présupposés pragmatiques 

du discours, ceux qui se logent précisément dans l'implicite de la parole en contexte. À la fin 
de cette demarche interprétative, le lecteur perçoit dors l'esprit critique du locuteur et son 

ironie. La tension &e par la niptnre dans la texture cohérente et rassurante de la réalit6 

textuelle ébranle certaines certitudes existentieffes, tout en laissant percevoir le jugement que 

le locuteur porte sur Ies valeurs auxquelles adhère aveuglément la victime naïve, la cible de 

I'ironiste, 

Dans i'implicite, chaque acte d'assertion narrative cache un acte ironique qui a m e  

fonction bien précise, soit celle de dhoncer certaines évidences de la société, de la religion 

on de Ia nation af in de remettre d'une ceriaine mani&e « les choses ii l'endroit* ».Un peu 
comme i'affirme Henri Morier : 

L'ironiste est toujotus, à queique titre, un id&hte. II sorifn-e de l'erreur, 
iI voudrait corriger ce qui déforme la vénié; [J c'est pouquoi i'Ironie a 
ce caractère généralement stvère, et flageilant, Ie ton empom cassant, 
ou faussement enjoué. C'est qa'eiIe est commandee par un sentiment de 
dépit, de coIèn &Iée & mépris et du chSr de venger la véEté6. 



Nous savons maintenant que I'esprit ironique comporte toujours un jugement de 

valeur et qu'il fait une ou des victime(s), contrairement au discours humoristique- Rappelons 
que I'humoriste. même s'il met en lumière des aspects insolites et padois absurdes, emp- 
plutôt Ia voie du détachement en créant un acte nanatif qui rebondit plutôt dans la détente 

d'une façon andogue à celui du comique? Henri Bergson, dans Le rire, explique la 
ciüfiirence entre l'ironie et L'humour : 

Tantôt on énoncera ce qui devrait être en feignant de croire que c'est 
précishent ce qui est : en cela consiste I'ironie. Tantôt, au contraifet on 
décrira minutieusement et méticuieusement ce qui est, en affectant de 
croire que c'est bien 1% ce que les choses devraient être : ainsi procède 
souvent I'humou& 

Cela dit, le contenu caché qui nous a ét6 tévéI6 par certains indices implicites ne nous 
aurait pas été accessible si nous n'avions pas établi que les présupposés sémantiques et les 
sous-entendus du discours littéraire remplissent un rôle essentiel dans la découverte de I'acte 
ironique, qui se laisse découvrir à partir de certaines iacongruitt5s de I'acte d'assertion littéral. 

L'ensemble des cinq textes de Ferron nous est apparu comme un choix pertinent en 
vue d'me analyse à la lumière des règles de la théorie des actes de langage et des p ~ c i p e s  
discursifs, que nous expiicitons au chapitre 3. Nous avons ainsi d6couvert que les cinq actes 
ironiques du Locuteur de Jacques Femn dérogent tous aux règles langagières formul6es par 
John Rogers Searieg et Henri Paul Grice'o. 

2 2  La problematlque de I'illocutoire dérive 

Poser comme posttdat de travaiI que fa théorie des actes de langage peut nous aider à 

interpréter le sens global d'un texte ironique, c'est faire I'hypothèse que I'édtirre fitt6raire 

voile certaines indications relatives aux actes que son énonciation permet d'accomplir. La 

probIématique d'mi acte de Iangage ütt6raire demande dors de dbterminer de cpenes fqons 
ces actes implicites, présents dans Ie sens. le sont. La methode d'analyse que nous 
proposons au chapitre trois nous permet d ' m e r  qoe les actes implicites sont inscrits dans 

le sens de i'acte d'énonciation, 

Cette révision en profondeur de Ia IogÏque azistott9icienne et de ses postuIats a 

d'abord été effectuée, au vingtième siècle, par Gottiob Frege (1848-1929, mathématicien9 



logicien et phiIosophe allemand qui examina d'm point de vue nouveau les composantes de 
la phrase". Dans son souci de faire des analyses plus rigoureuses, Frege s'était aperçu que 
la langue de tous les jours est soumise am contraintes de I'interlocutioa, miutaire du desir de 

convaincre, d'émouvoir ou d'intéresser. De plus, ï.I avait constaté que Ia langue natureHe est 
régie par des lois relevant à la fois de la rhétorique et de I'affectivitél2. L'ampleur et la 
profondeur de ses réflexions ont ouvert, par la suite, la voie à la sémantique logique 
contemporaine puisqu'il introduisait une distinction fondamentale entre Ie sens (Sinn) de la 
phrase et sa référence (Bedeutung). Cette dimension a trop souvent été oubliée par les 
linguistes et les immanentistes plutôt sensibles par principe ou par vocation au 
fonctionnement interne et autonome du langagei3. Bref, cette question de la référence est 
devenue, depuis Frege, un élément clé puisqu'eiIe a permis de renouveler I'aiiaiyse des textes 

et oblig6 Ies adeptes de la sémantique à faire une retour vers la tradition philosophique - une 
tradition déjà inscrite dans la Grammaire de Port-Royai~4. qui avait promu I'andyse Iogico- 
sémantique du langage15 de la communication quotidienne. 

De plus, c'est à GottIob Frege que l'on doit la reconnaissance de l'existence dans le 
langage d'expressions et de marqueurs dont la signification sert expressément à determiner 
Ies types d'actes mentauxi6 que l'on accomplit en pariant. Dans ses écrits, par exemple, 
Frege mentionne les types d'actes de pensée qui sont accomplis lors des Cnonciations. Il 
mentionne les déclaratifs, interrogaufs, impératifs, et certaines expressions typiques qui 
servent à exprimer un souhait Pour lui, le mode indicatif pose un jugement de valeur parce 

qu'il instaure la vérité de sa proposition en contexte'? Par consrnent, disait-& le jugement 
de vaieur est insait dans la syntaxe même de Ia langue. Par contre, si Ie locuteur utilise un 
interrogatif, il ne porte pas de jugement de valeur, puisqu'il demande tout simplement une 
réponse à sa question. 

SeIon Daniel Vanderveken, c'est Frege qui a découvert, avant Iohn Langshaw 
Austin, Ia force ilIocutoire des énonciations? 11 ajoute que si les chercheurs ont ignoré ce 
philosophe et thioricien, c'est que les logiciens contemporains et les phiîosophes do Iangage 
n'ont pas reconnu toute i'impoaance de ses idées. De plus, fis ont pris beaucoup de temps à 

comprendre Ie rôle que remplissent les marqueurs de la force iilocutoire dans le Iangage 
nature1 ou scientifique. C'est aussi Ia raison qui explique I'échec de Ia sémantique Iogique 
contemporaine? 

Or. un des traits fondamentaux de Ia thkorie searlieme est justement de revenir aux 

idées de Gottiob Frege. En effet, c'est Iohn Rogers SearIe qui réintroduit la notion de 



marqueurs de force iüocutoire, ces indices linguistiques qui servent précisErnent à mdiquer au 
lecteur de queue fqon il lui faut considhr la proposition20 pour comprendre l'intention de 

communication du sujet parlant. 

Actuellement, il semble bien que les dhuvertes de Frege doivent être considérées 

comme fondamentales puisqu'elles ont grandement influencé toute la philosophie 

contemporaine, l'herméneutique, la sémiotique en gén6d et la pragmatique. Mentionnons ici 

le nom du logicien et philosophe angiais d'origine autrichienne Ludwig Josef Wittgenstein 

(18894951) et les ~pr6sentants de l'École d'Mord, entre autres, John Langshaw Austin, 

Henri Paul Grice et particulièrement John Rogers Searle, qui a élaboré à partir des idées 

d'Austin sa théorie des actes de Iangage21. 

Dans la conception d'Austin, le langage, loin de n'être qu'un moyen de 
représenter la réalit6 ou la pensée, est un dispositif ou une institution 
permettant d'accomplir des actes qui n'existent que dans et par cette 
institution - comme l'acte de « marquer un but » n'existe que dans et par 
L'institution du football. Ces actes qu'on accomplit dans la paroIe sont, 
comme ceux qu'on accomplit dans les jeux, gouvernés par des 

L'hypothiise austinïenne, qualifiee par Catherine Kerbrat-Orecchionia d'a hypoth5se 

lumineuse, infiniment productive, tminemrnent juste >>, a halement permis i la linguistique 
de remettre en cause une conception monosémantique et monologique du texte. De plus, 

selon les mots mêmes de Kerbrat-Orecchioni, cette hypothèse a permis à la linguistique de 

sortir de : 

... son splendide isolement immanentiste pour venir nouer des liens 
organiques avec la psychologie, Ia sociologie, l'n ethnographie de la 
communication », la th6orie des interactions (verbales et non verbales}, 
des actions (verbdes et non verbaies)24. 

Remettant en cause par ses axiomes toute la théorie du signe de Ferdinand de 
Saussure25, cette hypothèse d'Austin a findement contraint Ies linguistes et les sémanticiens 

refonnuier Ia probI6matique de la manifestation du sens dans les textes iitt6raires. 

CeIa & malgr6 l'influence de Barthes, il semble bien cp'en France, même si Ia porte 

semb[ait ouverte aux &des des proc6d6s qni nI5vent de la paroIe et de la « représentation 

indirecte u, iI faiIle attendce I'infIuence marquée des membres Ies PIUS représentaàfs de 

I'École de Constance. soit Hans Robert Jauss et Woifgang Iser, pour voir arriver de 

nouveaux paradigmes théoriques. RappeAons que Ianss et k enseignaient tous les deux en 



1967 B l'Université de Constance, qui a 6té Ie creuset de I'esthétique de la réception en 
Memagne, seion les mots mêmes de Lucien Da1Ienbach26. De plus, il faut ajouter qu'en 
1967 H d d  Weinnch, & I'Université de Munich, établit lui aussi le programme d'une 
<< histoire Littéraire du Iecteur27 * et, qu'à Ia même époque28, Roland Barthes rejoint les 
préoccupations de Jauss et de Weimich, C'est à partir de ce moment que certains chercheurs 
fiançais commenceront à s'intéresser d'un peu plus près aux << m6canismes de production du 
sens u qui sont infiniment plus complexes que la classique théorie du signe ne le laisse 
supposer, hfiiniment pIus subtils, pIus indirects u, selon Catherine Kerbrat-0recchioni2? 

Témoignent notamment de cette promotion du sujet pariaut le Plaisir du texte3O de 

Roland Barthes et les recherches de Phüippe Hamon, de Puniversite de Rennes, qui fait 

pmntre un article percutant dans la m e  Liiiéraîure. htitui6 u Pour un statut Sémiologique du 

personnage-" P. De plus, l'intérêt de Catherine Kerbrat-Orecchioni pour la connotation a 
entraîne « inductablement la réfiexion Iinguistique vers les champs contigus du poétique. du 

psychologique, du sociologique, et de I'idéoIogie32 ». Grâce essentiellement à ce concept, 
nous dit-eue, les théoriciens se sont aperçus que le « sujet intefient, à L'encodage comme au 
décodage, dans la construction du sens puisqu'ii doit mobiIiser ses compétences 
linguistiques, cdtureiIes et idéoIogiques3s B. 

Ces nuances définies et acceptdes, queiies sont donc les modalités et les conditions de 
fonctionnement de I'acte flocutoire littc5raire qui se loge dans L'implicite discursif? La 

possibilité constante et systématique de présenter une Iectirre non iitt6raIe de plusieurs textes 
intentionnellement fictiomels sur Ie mode de I'acte de langage indirect34 rend ces derniers 
encore pIus mystérieux et Ieur h d e  plus excitante. 

Deux types de phénomènes langagiers bien connus, soit les actes d'énonciation 
ironique et métaphorkpe. exigent pour être compris une inteqr6tation non littéraie. En effet, 
derrière ces assertions non iittéraies, le lecteur Le moindrement aierte perçoit rapidement une 
deuxième valeur iIlocutoire, Ie pIus souvent de type directif. Il en est de même de certains 
romans d'Albert Camus. qui cachent sous I'acte assertif Ettérai un autre type d'acte 
illocutoire. Le même phtnomène se produit à Ia lecture de certaines pièces de théâtre 

$Eugène Ionesco, où sous le comique naît I'absnrde pi appartient aux actes de langage 
illocutoires d6rivés. 

Bien évidemment, Ia recherche de cette deuxième vaIeur ilIocutoire peut paratAtre tRs 
contraignante pour des sémioticiens ou des sémanticiens qui ne se pdoccupent pas de 



I'intentionnaIité du sujet et de la force illocutoire indirecte des actes d'énonciation litt6raires. 
Pour être plus précis, nous devons afnnner qu'un modèle explicatif de l'énonciation littéraire 

indirect et ironique s'impose puisqu'ii nous faut maintenant tenir compte. lors de 
i'interprétation d'un texte ütt&aire, d'un certain nombre de connaissauces conte~tualisées~~- 
Saos cette donnée préalable, fi est difficile de percevoir' sous. un acte d'assertion marqué, un 
acte Uocutoire indirect. De plus, il faut tenir compte des lois du discours et de la capacité 
d'inference du lecteur pour bien décoder Face implicite. 

Le but de ce chapitre est donc d'expliquer comment fait un lecteur pour comprendre 
I'intentionnaüté d'un acte d'énonciation ironique, cet acte de langage indirect, qui est une 
espèce tellement cachée qu'on n'a presque pas le droit de parler de signaux36. En enet, seIon 
Beda Memanu, qui rapporte les propos du grand ironiste Musil, l'ironie Litt6raire doit 
« ressortir dans toute sa nudit6 du rapport que les choses ont entre elles3' W. Autrement dit, 

selon la perception d'AUemann, K le texte ironique idbai serait celui dont l'ironie peut être 

présupposée en L'absence complète de tout signal38 ». Cela dit, la juxtaposition des l e c m  
serait déjà un signai d'ironie, et le nom même de I'auteur constitue un indice certain. 

Ainsi, dans une interprétation Iogico-sémantique des actes Littémùes ironiques, les 
notions d'acte de langage explicite et implicite, de même que celles reli6es ii I'intentionnalité 
du langage, sont fondamentales. Eues permettent, tout d'abord, de rendre compte de la 

relation qui existe entre un texte et le sujet parlant De plus, elles servent d'outils heuristiques 
pour démontrer qu'un acte narratif littéraire peut avoir deux buts iiIocutoires, même en 
l'absence de tout marqueur de seconde intention, lorsque le contexte d'énonciation suppIée 
pour faire découvrir la deuxième force iiiocntoire. 

Cela admis, il nous est apparu pertinent d'expliquer cpeiques notions essentienes qui 
nous ont donné L'occasion de décrire d'une fqon précise I'attitude inocutoire du Locuteur de 

Jacques Fenon. 

2 3  Les concepts théoriques fondamentaux 

Notre analyse logico-sémantiqye est un cadre théorique précis et le recours à des 

notions étroitement reliées à la théorÏe de I'intentiomalité des actes de Iangage, aux 

présupposés sémantiques et aux sous-entendus du discorn, s'impose. De pIus, iI est 

nécessaire de rappeier qu'il faut distinguer Ie sens WraI d'un texte, celui qni est réalisé dans 



la structure du textsg, de celui qu'un Iectetu peut Iui attrÏ'buer rdativement à un ensemble 
d'assomptions d'arrière-plan contextueUes. 

En outre, il faut différencier l'acte propositionnel littérai, l'acte par lequel le locuteur 
pose une référence à L'aide d'expressions référentielles et prédicatives, de L'acte 
propositionnel intentionnel. Dans le premier cas, certains indices explicites ou marqueurs 
signaient directement le type d'acte Uocutoire qui a été accompli dans telle ou teLie situation 
de discours. L a  descxiption sémantique d'un texte iitte'raire doit permettre d'expliquer quel 
type d'acte a été fait dans telle situation de parole. Il est entendu, selon la théorie searlieme, 
que le sens effectif ne peut être prMsible à partll. de la seule signification du texte. Cela 

s'explique par diverses raisons. D'abord, la valeur réf6rentielIe d'un texte et les informations 
présentées se rattachent à I'enviromement contextuel. Ensuite, parce que la cohérence 
textuelie se fonde moins sur « ce qu'a dit )> explicitement Le locuteur, que sur Ies intentions 
qui l'auraient amené « à dire ce qu'il a dit W. En d'autres mots, tc interpréter un texte, c'est 
tenter de reconstruire par conjecture le projet d'encodagéu) ». 

En admettant que les intentions du locuteur font partie du sens, c'est-à-dire que 
I'illocutoire fait partie du sen#, et que leur repérage dépend des circonstances de la parole, 
nous devons accepter comme postulat de travail que le sens effectif ne se déduit pas 
directement de la signification, laquelle n'est qu'une valeur sémantique attachte au texte 
ind6pendamment du contexte et du sujet pariant. De plus, en considérant qu'un texte littéraire 
est un acte de Iangage complet, un acte assertif, comme L'ont démontré Marie et Louis 
Francœd2. nous pouvons penser qu'un même texte peut être utilisé pour accomplir des 
actes bien différents. Ainsi. le texte narratif explicite peut très bien, sous le mode assemf. 
transmettre dans le non-dit un message qui sert & rappder, à faire une demande, à adresser un 
reproche ou un compliment. En conséquence, nous nous devons de parler de Ia 
probMmatique des actes de langage indirects que SearIe a présentée au chapitre 2 de Sens et 
expressiod3 et qni nous a permis de parier des intentions implicites du locuteur à partir de 

son projet sémantico-pragmatique. 

En posant comme hypothk de tmvaiI qye le discours littéraire n'est pas dépourvu de 

conventio&. et qu'il est organisé selon des règles conventionneIIes, nous avons déduit que 
le travail d'interprétation dn Iecteur consistait à découvrir cet acte de parde représentatif?* q@ 
renvoie à des strat6gÎes intentionnelles. En effet, selon WoIfgang Iser : u En tant qn'a est mi 

cas particolier de L'usage symbolique, le concept [représentationl rend possibIe la 
connaissance par Ia traduction & ce @ est donné en ce qoi ne I'est pas46 ». 



Les remmpes qui préctdent nous amènent à dire que l'implicite joue un rôle essentiel 
en littérature puisque i'activitk discursive symbolique construit un modèle perceptible <c re- 

connaissable d'après les mêmes opérations mentales que nous accomplissons pour comfniire 
le perçu, indépendamment de la matière dans IaqueIIe ces relations se réaüsenr" ». Bien plus, 
selon Iser, cette activité discursive Iittéraire entrelace constamment le dit et le nondit : 

Les signes iconiques incorporent dès lors une organisation de signifiants 
qui servent moins à la designation des signifiés qu'à la pdsentation 
d'instructions pour la production de signin6s48. 

Cela étant, on peut croire OswaId Ducrot quand il affinne que le lecteur rencontre 

l'implicite à deux niveaux : celui des présupposés sémantiques du texte et celui des sous- 

entendus qui supposent que le locuteur s'est, dans la mesure du possible. conformé aux lois 

du discours de la collectivité iinguistique laqueue il appartienr'? De plus, dans un 
processus d'interprétation du texte litté&, le Iecteur doit franchir deux étapes essentielIes et 

successives. La première va de la sigaincation du texte au sens, obligeant de ce fait le lecteur 

à prendre en considération les circonstances de la parole. La deuxième, qui opérerait à partir 
du sens Iittérd et les circonstances de I'énonciation, serait de considérer cet acte explicite 

comme un engagement du Locuteur. Selon la thdorie de SearIejo et de Ducrotsl, la recherche 

par le lecteur de I'intention du locuteur est inhkrente atm actes langagiers. 

Ajoutons que cette recherche d'intention implique des suppositions particulières 

datives 2 Ia situation sociale, physique et psychologique du Iocuteur et qu'eue produit toute 

one série d'informations extra-linguistiques qni ne sont pas contenues dans le sens Littérai du 

texte, 

Ainsi, Ie recours atm principes conversatio~eis d'Henri Paui Grice, que nous 

explicitons dans la troisième partie du chapitre, se justifie puisqu'il nous permet de démontrer 

qu'il faut distinguer dans un texte ce qu'iI N donne à entendre >% de ce qu'il a laisse sous- 

entend&* >> ou de ce qu'a a donne intentionneiiement à en t ende  >>. 

Lors de i'analyse des cinq textes de Jacques Femn, nous avons ainsi été capable, à 

raide des principes gric6em. de comprendre que Pacte assertif est détermin6 et marqaé pom 

rendre possibIe Ia compréhension de Pacte inocntoire indirect et intentionnel. Autrement dit, 

Ia force iiiocutoire apparente de Pacte assertif9 indiqrtk par des éiements comme le mode 
verbaI, l'ordre des mots et les phrases interrogativesy n'est pas Ia force iIIocatoke v6n'tabIe de 



cet acte d'énonciation, Et, codativernent, le contenu propositio~e1 apparent n'est pas non 
plus Ie véritable contenu de Ia comxn~catio~1. Ceüe derniereV Ia force ilIocutoire, porte pIut6t 
sur un autre itat du monde. Comme I'a déjh anirmé François RBcanati : 

... le fait qye le locuteur enfkeint les p ~ c i p e s  conversationnels de fqon 
apparemment inexplicabie est un signai que ces principes sont respectés à 
un autre niveau que celui de la communication littéde : lYinfr;u:tion des 
maximes conversatio~elies indique que le Iocuteur fait un sous-entendu 
et que son intention est r dé- B. 

Ajoutons, en terminant cette présentation des notions fondamentales de notre 
recherche. que dans un acte de langage indirect, le contenu sous-entendu révèle le but 
iiiocutoire de l'acte de communication en contexte et que cet acte sera dit réussi si le lecteur 
reconnaît ta seconde intention à l'aide des principes conversationnels. 

Notre objectif a donc été de démontrer que L'impIicite joue un rôle essentiel en 
littérature, et que le a dire » Littéraire est intentionneIIexnent implicite. L'œuvre iittkraire est par 
essence vouée à susciter la quête des implicitesss ». 

Par ailleurs, la problématique de l'implicite ütt6raire ouvre la voie à la recherche de 
nouveaux concepts, notamment ceux qui sont reIatXs aux règles qui gouvernent Ies échanges 
discursifs dans un texte littéraire. C'est en s'appuyant sur ces règies et les habilités 
langagières du Iocuteur, qui font partie de son arr2re-plan culturel. qu'un Ieckur aidé de la 
situation d'énonciation peut espérer comprendre les contenus implicites d'un texte Ettéraire 
ironique. 

Dans ce cas. précisément, il faut déduire deux choses. Premièrement, que Ie dire 

diffère d'une simple information. Deuxièmement, qu'il engage Ia nsponsabilit6 de celui qoi 
parle. En conséquence, parler de I'implicite langagier exige de définir ce qu'est 
i'intentiomalité d'un acte de langage, comment elle se manifkm et pomqnoi. 

La notion d'intentio~aIité est fondamentale daos la théorie des actes de langage et ia 
lecture pragmatiqoe des textes Iittéraires. Eiie permet de rendre compte de la relation qui 

existe entre le teme et Ie sujet pariant Préi5sons que cette notion issue de Ia phüosophie 
scolastique se trouve, aujourd'hni, couramment empIoyée, à Ia suite de Ia methode 
phénoménoiogique d'Edmund Hussed (1859-1938), pidosopfie allemand qui osa dqner Ia 
métaphysiqoe classiqne. P o d v a n t  les recherches de ses prédécesseurs, John Rogers 



SearIe56 a lui aussi ddcrït les actes de pensée par IesqueIs nous atteignons les objets et Ie 
monde. L'intentiomaüté est toutefois une notion philosophique qui désigne justement cette 
relation active de l'esprit avec un objet existant ou créé de toutes pièces. C'est du moins Ie 
premier sens que Ie maiAtre d'Husserl, Franz Brentano. donnait à ce terme et qu'a repris 
Searle. Par la suite, Husserl empIoya cette expression pour désigner la relation « tram- 
cendantale » de L'état d'esprit & son objet Par exemple, les lexèmes d'une langue n'existent 

pas dans la nature, c'est plutôt l'intentionnalité de l'esprit qui les crée, si bien qu'il y a de 

l'esprit ou de I'intentiomalité dans la u significations D de tous nos actes langagiers. 

Influencé par la phénoménologie, Searle reprend ce même concept d'intentionnalité 
pour désigner la propriété fondamentaie du cerveau d'être en relation avec le rnond68. Bref, 
cette notion d'intentionnaiité développée par Seade sert à nommer cette capacité 

biologiquement fondamentde de L'esprit humain de mettre I'organikme en rapport avec le 

monde au moyen d'états meniaux et à travers nos perceptions et nos actions humaines. 

De plus, I'intentioanalité dtsigne aussi ce phénomène par lequel l'esprit prend 
conscience de lui-même comme créateur du monde et principe de la constitution du rée1 et de 

l'imaginaire. Searle parle dors d'engagement a ontologique » ou de l'engagement 
intrinsèquement intentionnel du sujet parlant vis-&-vis de la verité de ce qu'il assert&? 
L'engagement ontologique revient, selon les mots mêmes de Searle. à dire qu'« on est 

engagé vis-à-vis de la vénte de tout ce qu'on assertem ». Dans le même Livre. il affirme que 
« ce qui engage une personne, c'est ce qu'eue ciilai W. 

Ainsi, dans Les actes de langage62 son premier iivre, Searle développe sa propre 
théorie des opérations de l'esprit à partir de Ia parole. II délimite dors trois types d'actes 

distincts vis-à-vis desquels s'engage un locuteur lorsqu'il parIe, soit : l'acte d'énonciation, 
qui consiste à 6noncer des mots (morphèmes, phrases); I'acte propositionnd. qui consiste à 

effectuer des actes de réfhnce et de prt5dïcation; et L'acte iüocutoire, cp'on accomplit 

nécessairement quand on dit queIque chose63. Ces trois actes ne sont difZérenciés que 
conceptueUement, parce que, affirme+& as sont trois aspects d'me seule et même réalit664, 
I'acte de discours @obd ne pouvant représenter sans exprimer intrinsèquement un acte 
11locutoire. 

Dans S m  et eqwessions Seade parie 6gaIement des actes de Iangage indirects, ceux 

dont Ie sens de L'énonciation diverge du sens Littérai de la phrase ou du t e e  Chacun s& par 
expeCrience7 que dans les insinuations7 les allusions7 les figmes de discours ou dans Ies textes 



ironiques, b sens de I'énonciation du locuteur et Ie sens du texte divergent de diverses 

manières. Dans ces cas, pour employer une expression typiquement searlieme, nous dirons 
que nous devons interpréter un acte de langage indirect66 et les marqueurs de deux forces 
illocutoires diff6rentes. 

Dans le troisième chapitre, nous présupposons que le lecteur est familier avec la 
notion d'acte illocutoire. Ainsi, nous n'avons pas trouvé qu'il était nécessaire de dhmontrer 
que le texte littéraire s'auaiyse comme une grande phrase et comme un acte de langage 
complet puisque cela nous obligerait il plagier, d'une certaine manière, ce que les Francœur 
ont si bien fait L'interprétation des actes iitt&aires, que nous proposons aux chapitres quam 
à huit, est donc animée par un souci théorique, et cela dans le plus grand respect possible des 
récents développements de la théorie searlieme. Celle-ci étant globaiisante et exhaustive, il 
nous est apparu qu'eue foumissait tous les éléments d'explication pour ducider certains 
problèmes reliés aux actes de langage impiicites ironiques. 

À ces notions théoriques, nous nous devons d'ajouter quelques autres concepts 
essentiels qui ont été développés en France par Oswaid Ducrot67. En effet, celui-ci parle des 
présupposés inscrits dans Ia Iangw et des éIéments sémantiques véhiculés par tout énoncé68. 

Est présuppos6, dans un énoncé, ce qyi est apporté par I'énoncé, mais 
n'est pas apport6 de façon argumentative, en entendant par 1% que ce n'est 
pas présenté comme devant orienter la continuation du discours69. 

Quant aux sous-entendus, Oswaid Ducrot prend bien soin de les distinguer nettement 
des présupposés puisque, dit-& ces demiers ne pewent appararAtre qu'au moment de l'acte 
d'énonciatiodo. De plus, ajoute-t-il, cette notion renvoie plutôt B un processus particulier de 

codage et de décodage71. Les sous-entendus sont donc des faits de rhetorique liés à un acte 
d'honciation émis ii à moment d o ~ é  dans un contexte précis. Dans une interprétation, ce 
sont des faits de parole qui ne sont pas inscrits dans le texte lui-même, mais qui, dans une 
démarche interprétative, nous aident à trouver Ies intentions du sujet parlant En d'autres 
mots, les SOM-entendus du discours ou Ies faits de paroIe72 sont des réalités sociales qui ne 
peuvent être comprises que si Ie Iecteur c o ~ a î t  le milieu teprésent6 et les habitudes culturelles 
des gens qui le composent* 

À cette condition sedement, le lecteur est capable de comprendre Ies aspects liés au 
comment sont les choses B dans tde ou telle situation sociocoitureiïe, de ceux qui reIèvent 

phtôt du a comment faire les choses% Sans ces connaissances préliminaires, il devient 



difficile, de comprendre un acte de langage impiicite, qu'il s'agisse d'un acte d'ironie 

littéraire, d'un acte métaphorique ou d'un acte humoristiqueL 

Selon la théorie searlieme, comme nous l'avons mentiorne précédemment, un acte de 

Iangage littéraire est d'abord et avant tout un objet syntaxique ayant des capacités 

repré~entatives7~. Ce pouvoir Iui est attriiué par le fait qu'au moment d'accomplir un acte de 

référence, nous devons lui associer indubitablement un acte de prédication qui représente une 

personne. un lieu, un événement ou tout autre phénomène qui se loge dans le cerveau au 

moment de L'acte de parole, Toutefois. l'acte de contenu propositionne1 est un contenu 

représentatif qui reflète toujours le mode psychologique sous IequeI le Iocuteur a formé ce 

contenu75 grâce à i'intentiomaiit6 de son cerveau. 

Soulignons ici que I'intentionnaiitt5 fonctionne sur un arrière-plan de capacités 

mentales non représentatives et de pratiques cultureiIes localesx. Bref, l'intentionnaiitt5 des 

actes de langage est toujours hautement individualisée puisque i'activité cébrale est toujours 

teintée inninsèquement par L'ensembIe des habitudes et habiletés individuelIes. 

De ce fait, chaque acte langagier artistique est intentionnel et très individualisé puisque 

chaque être humain, en plus d'avoir un arrière-plan de capacitks fondamentales, possède un 
ariére-plan de capacités culnirelles composé d'un ensemble de pratiques, de compétences et 

d'habitudes individualisées qai permettent aux contenus intentionnels de fonctionner77. 

Conséquemment, un texte Iittéraire est toujours le dsuitat de l'expression d'un ou plusieurs 

états mentaux individuaiisés. 

L'intentionnalité d'un acte Iittéraire n'est cependant pas toujours explicite. 

Contrairement à ce q u ' m e  Catherine Kerbrat-Orecchioni, nous considérerons dans le 

cadre de cette thèse pne t'acte illocutoire dérive n'est pas toujours véhiculé dans le sens 

littéral d'un texte, tom comme Ie rappelle Oswald hicrot dans Le dire et Ce dit: : « J'arrive 

donc à cette conclusion que Ia valeur inocutoire d'mi 6noncé peut n'être pas marqde dans la 

phrase qui sert à accompln L'acte7h. 

Cependant, nous sommes tout a fait d'accord avec Kerbrat-Orecchioni Iorsqo'elIe 

affÏrme : Bref, pour nous, les sens litt6rai et dérive sont tous deux, dans Ie cas du trope, et 

véhicui6es par Yénoncé, et le tésnltat d'une certaine intention signifiante du locuteu~79 n. 



En adh6rant à cet axiome dans notre analyse des actes de langage, cela signifie que 

I'illocutoire dérivéso est de plein droit dans le sens littéral du texte-énoncé. Ajoutons qu'a 

existe deux types d'actes de langage indirects en finérature- Certains sont présents et marqués 
dans le sens iittérai, comme nous venons de l'afnrmer, tandis que d'autres ne sont 
perceptiiiies qu'à I'aide de c d e s  lois du discours dans le contexte représenté. 

Nous terminons cette partie en affirrmant que nous sommes tout à fait d'accord avec 

Kerbrat-Orecchioni quand elle dit : t~ Un énoncé veut dire ce que ses récepteurs croient que 

I'émetteur a vodu dire dandpar cet énoncé81 S. Ici, d'une façon remarquable, Kerbrat- 

Orecchioni souIigne que des valetus intentionnelles sont liées à i'acte d'énonciation et que le 

calcul interprétatif du lecteur intègre certaines hypothèses concemunt le projet sémmtico- 
pragmatiqu& du locuteur. 

Bref, les actes d'énonciation littéraires ironiques sont des actes dérivés et percepti'bIes 

quand le sens de I'Çnonciation du locuteur et le sens du texte divergent de diverses rnanihs. 
iIs seront dors compris si le lecteur est M stratégique PB et capable d'analyser a l'arsenal 

strat&ique*3 P> déployé par le locuteur pour rendre son acte d'énonciation Litthire recevable. 

Il faut reconnaître ici que I'accréditation et Ia reconnaissance de l'acte de Iangage 
indirect prend appui sur I'information d'arriere-plan, à la fois linguistique et extra- 

linguistique, que le locuteur et le Lecteur ont en commun ainsi que sur les capacités générales 

d'inf6rence de ce dernier. Il convÏent en outre de souligner que le contenu sous-entendu est 

I'objet d'un acte de communication et que cet acte intentionnel implicite sera réussi si le 

lecteur est capable de voir que le locuteur respecte certains principes conversatio~els, ou y 
dkroge, et dans quel but. 

Au point 2.4, nous podons  que Ie texte Iittéraire est une mise en scène socide qni 

f i e  des places et hi6rarchise des vaIeud4 n. De plus. nous croyons que le dispositif 

stratégique d'an texte assure son efficacité et sa réception. Partant de Ià, notre tâche consiste à 

expliquer comment fait un Iecteur pour comprendre I'intentio~alité des actes Iittéraires 
narratifs du locuteur de Jacques Ferron. Autrement dit, comment est-iï possible qu'un 
locuteur puisse communiquer avec un lecteur s'il présente des actes de 
langage indirects, des actes non mar@ dans In si-cation da texte, mais 
déductibIes du sensas? 



2.4 Le non-dit et ta IMérciMé 

Notre tâche consiste maintenant 5 @enter les stratégies du lecteur qui permettent de 

découvrir Ies valeurs iIiocutoires dbrivées d'un acte d'énonciation narratif litt6raire. La 
présentation des concepts fondamentaux de la théorie des actes de langage indirects nous 

permet de croire qu'ÏI est possible de décrire I e s  méca~Üsrnes qui d6terminent la lecture d'un 
acte de langage littéraire indirect et la deuxième intentioanalité de tout acte de parole littéraire. 

Au point de départ, nous considérons qu'il existe une certaine complicité entre le 
locuteur d'un texte Littéraire et son lecteur. De plus, nous posons comme hypothèse que ce 
lecteur a certaines afnnitt5s avec Ie Iocuteur. Ce dernier serait comme Lié impkitement à son 
Iec teur par certains présuppos6s d'ordre linguis tique et extra-lùiguistique. Plus exactement, 
nous postuicns que Ies composantes textueues et les proc6d6s syntaxiques mis en place, lors 
d'un acte d'énonciation narratif, font appel aux connaissances du lecteur. Ainsi, nous 
présumons que tout acte littéraire reflète par ses caractéristiques une connaissance des lois 
naturelles et des règies socides d'un milieu represente par le locuteur. Ajoutons que ce 
phénomihe intentionnel intrinsèque n'appartient pas seulement au langage écrit, mais à toute 
parole construite par l'être pensant. 

Si maintenant le lecteur accepte ces axiomes qui font partie integrante du processus de 
communication. cela nous permet de poser deux autres prémisses. Premièrement, nous 
croyons que le lecteur s'attend ii ce que le locuteur-narrateur ait « fidvis6 son r81e » et qu'en 

conséquence ses assertions ne puissent être soumises ii l'évahation dichotomique a vrai ou 

faux » étant donné que la caract6ristique essentielle d'un texte littéraire est d'être une 

assertion non vérifiable86 m. Deuxièmement, iI se doute que le cadre de référence ne soit pas 

un modèle univoque, on modèle de la réalité contextuaiisée que I'on peut soumettre à une 
vérification, 

L'acceptation de ces domt5es préIimuiaires permet d'expliquer le succès ou i'échec 
d'mi acte de Iangage Ettéraire. Par exempIe, quand Ies iDformations Liuéraies sembIent 

nettement insoffisantes, ii arrive qae Ie lecteur ci&isse son projet de Iectnre. Selon i'mdividu- 
lecteur, iI est anssi possîbie qw ce dernier cherche des réponses aux questions que Ie texte Ini 
pose. Dans ce cas, ï I  essaie de découvrir, dans Ie texte, à partir du monde te-1 construit, Ie 
système des prékupposés et des sous-entendus pour obtenk une interprétation cohérente de 

I'mllvers représenté. En d'autres tames, quand Ie Iecteur éprouve des dinicuIt6s de 



rEception, il met en œ w r e  ses savoirs Linguistiques et extra-linguistiques log& dans l'arrière- 
plan pour essayer de comprendre le comportement linguistique du locuteur. 

II faut rappeIer ici que l'objectif premier du Lecteur est toujours de comprendre ce qui 
se passe dam le monde textuel afin d'être capable de rétablir la cohérence du discours, et ce, 

à partir des conditions que le texte présente. Bref, le texte littéraire est toujours référé au 
modèle de la réalité du Iecteur dans la mesure où ce dernier doit mettre en œuvre ses 

habiletés' ses compétences langagieres et son ami&re-plan intentionnel composé de capacités 
humaines et cdtureiles locales acquises pour comprendre un texte littéraire. 

Est4 nécessaire d'ajouter que la lecture et I'interprétation d'un texte iitt6raire peuvent 
différer d'un moment B un autre et d'un récepteur à un autre sans qu'il y ait nécessairement 
perte de cohérence. De plus, i1 est difurciie de calculer Ie nombre de présupposés ou de sous- 
entendus qu'un lecteur doit imaginer pour rétablir la cohérence d'un texte littéraire ironique. 
Tout est relié à L'arrière-plan d'information factuelle fondamentale du lecteur, y compris ses 
capacités générales de rationalité et d'M6rence? 

Conclusion 

Nous concluons ce chapitre en rappeIant que Ie non-dit littéraire se compose d'un 
réseau relationnel de pr6supposés logiques explicables qu'il ut possible d'illustrer lors d'une 
analyse d'un acte littérairea8. L'essentiel, selon Ducrot, est que : 

L'implicite, [...] n'est plus à chercher au niveau de I'enoncé, comme un 
prolongement ou un complément du niveau explicite, mais à un niveau 
pIus profond, comme une condition d'existence de I'acte 
d'énonciation89- r 

De ce faif L'implicite du Langage nous réaigniUe toujours sut la voie de la littérarite et 
de la recherche des indices définissant tel ou tel type de discours. Le non-dit a donc une part 
miportante dans la détermination de Ia littérarité d'un texte- 

Conséquemment, la question fatidique des signes d'ironie qui se logent dans 

I'impiÏcite discursif doit faire i'objet d'une attention +de de Ia part du lecteur-, qui désire 

Ies interpr6ter rigoureusement. À la lumière des th6ories mentiomées. nous avons donc 



trouvé stifnsamment d'indices dans la textualité du discours pour afnmier que le locuteur de 

Jacques Femn présente dans le non-dit un acte littéraire ironique. 
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LES SIGNAUX D'IRONIE 

C'est i'effort conjugu6 de l'auteur et du ïecteur qui fera surgir cet objet 
concret et imaginaire qu'est l'ouvrage de L'esprit. Iî n'y a d'art que pour et 
par autrui. 

La lecture, en effet, semble la synthèse de la perception et de la 
création; elle pose à la fois I'essence du sujet et ceUe de l'objet; l'objet est 
essentiel parce qu'il est rigoureusement transcendant, qu'il impose ses 
stmctures propres et qu'on doit I'attendre et I'observeri. 

Ce passage désormais célèbre de Jean-Paul Sartre justifie notre interprétation 
pragmatique des textes du locuteur de Jacqws Ferron, car seul Le lecteur, semble dire Sartre, 
peut actuaIiser les potentialités du texte. Un peu comme une œuvre musicale, le texte littéraire 
doit être bien lu, entendu ou 6couté si nous vouions que la combinaison de ses signes puisse 
assumer leur fonction, soit celle de transposer un contenu dans Ia conscience du récepteur. 

Avant de préciser davantage les conditions de la réception réussie d'mi acte ironique, 

nous aimerions rappeIer un postriIat fondamentai à partir duqnef nous avons consmUt notre 
méthode de lecture. Ce postdat, formnl6 par Alan Gardiner en 1932, a été repris par Fmçois 
ReCcatrati en 1979 : 

... tom &mncé signine dans deux directions à la fois : d'une part, un énonce 
représente un certain état de choses qui est son a contenu proposltionneI » ; 
et, d'autre part, iI exprime I'intention qa'a Ee Iocateur de communiquer, par 
cet énoncé, avec Ie destinataire?. 
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Ce double aspect posé par Gardiner comme constitutif de la communication 
discursive anticipe u les anaIyses intenti0meUe.s de Gric6 >> et la théorie du sens de Searle, 

élaborée en 1983, dans laquelle iI affirme que : « Les intentions de sens ont [...] deux 

aspects : l'intention de représenter et I'intention de communiquefi ». 

Ce postulat fondamental de même que les concepts clés reliés aux actes de langage et à 

l'intentionnalité présentCs dans les chapitres précedents, nous permettent maintenant de 
considérer le texte litîéraire comme un acte assertif intentionnel, un acte d'énonciation complet 
qu'il nous faut analyser pour découvrir, dans I'impficite, i'acte ironique. 

3.1 L'Interprétation des signaux d'Ironie 

L'attention que nous avons accordée au phénomène de l'intentio~alité nous oblige à 

expliquer le rôle que remplissent précisément les trois types d'actes5 accomplis 
sirnuitanément torsqu'm locuteur écrit un texte. De plus, nous devons décrire quels sont les 
traits distinctifs de la force illocutoire qui influencent Ia production et la réception de l'acte 

narratif litt6raire ironique. Autrement dit, certains indices linguistiques ont une fonction bien 

précise, soit celle de faire varier la manière de considérer et de comprendre i'acte 
d'énonciation narratif, son contenu propositiomcl6 et i'acte üIocutoire du locuteur-narrateur, 
ses intentions de communication . Dans Ia vole ouverte par A d ,  parler est M 

agir et la valeur ilIocutoire d'un texte iittéraire est la vaIeur d'acte de son 
énonciation, sa visde pragmatique : est-ce une promesse, une directive, ane 
requête, une menace, une demande, un conseil, un avertissement ou one 
assertion7? Récisons que sedement cinq composantes de cette force K F8 * influencent 
réeflement la construction et fa réception de i'acte narratif bniqae. 

Selon notre analyse, ceIIes qui déterminent le pIus les conditions de succès et de 

satisfaction d'un acte Ïroniqne sont : Le but illocutoire, incIuant Ia direction d'ajustement des 
mots au monde que nous repdsentons par une fIèche orientée vers le bas, u, le mode 

d'accomplissement de ce but; Ies conditions préalabIes p&upposées par le locuteur pour 
accompk tut acte de discours avec SUC& en contexte; i'&atpsychoIogiprie ou la condition de 
sincérité (Y) et 1e de@ de l'mtensité de cet état psychoIogiqnee 
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Ces données préIiminaires expiiquées brts succinctement nous permettent de présenter 
la démarche heméneutique~0 que nous avons suivie pour trouver les intentions de 

représentation et de communication du Iocutwr, Dans un premier temps, nous avons étudié Ia 
structure fonneile de I'acte d'énonciation. Comme les textes du locuteur de Jacques Fenon 
sont ambigus et que certaines incongruités sont perceptiiIes, nous avons relevé, dans un 
deuxième temps, Ies signaux ou marqueurs qui indiquent que l'acte de contenu 
propositiomel explicite et l'acte iiiocutoire Littéral sont transgressifs dans le contexte". 
Er&, dans un troisième temps, nous avons isole chaque trait distinctif de la force Uocutoire 
« F >P à l'aide des principes discursifs pour decouvrir la deuxième intention de 
communication, l'intention ironique du locuteur. 

Cette démarche d'interprétation nous a permis de trouver les conditions de satisfaction 
et de succès des actes posés par le locuteur de Femn. h i ,  nous avons dtcouvert que ce 
locuteur ironiste joue sur la présentation d'un point de vue diffbrent ou contradictoire. Bref. 
la discontinuitt5 du texte artistique intentionnel ci6clenche un processus d'interaction entre des 

représentations paradoxdes qui renversent nos automatismes de perception. Cet acte de 
lecture doit alors être prolongé, car pour rétablir la coherence du texte et trouver le sens 
suggéré qui constitue le « vrai12 N sens, il faut être capable, comme le dit Umberto Eco : 

[de] le a remplir » d'une quantité d'inf&ences textueiies. Mes B un vaste 
ensemble de présuppositions déf îes  par un contexte dom6 (base de 
comaissances, assomptions de fond, consaictioas de sch6mas, Liens entre 
schémas et texte, système de valeurs, construction du point de vue, etc.)13. 

En quelques mots, le sémioticien Iaisse entendre que l'acte de lecture est un acte 
constructif puisqu'il est susceptible d'être influencé par les signaux thus  ou 
amphi'boIogiques du texte et i'&&re-plan d'information factue1.e qpe partagent le lecteur et le 

Iocuteor. Communiquer par &rit, c'est d'abord, nous sembIe-t-il, adresser un message à 

quelqu'un avec une intention particnli8re. Un contenu de sens s'organise dors à l'aide de 

stratégies textuefles spécifiqnes. Ce contenu de sens sera éventueilement interprété et compris 
2 partUr de certains indices linguistiques laissés intentiomeI1ement dans le texte- Évidemment, 
ces indices ne seront utiIes et signifiants que si le Iecteur possède certaines compétences 
Inipuistiques~~ encycIopédiques~~.logiques~6 et rfi6torico-pragmatiques. En somme, pour 
qu'un locuteur et mi Iecteur poissent communiquer. iI Ieur faut partager un minimttnt de 

connaissancesL7, qui lem permettra de partager certaines expériences. 
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Cela tient au fait que I'interprétation d'un texte litt6rak pose deux exigences : d'une 

part, le lecteur doit répondre aux attentes forxnelies prescrites par cet acte de langage singulier 

et, d'autre part, il doit tenir compte du fait que la communication Littéraire entrahe la 

confrontation de ses propres expériences avec celles du locuteur, ce sujet parlant qui 

possè&, lui aussi. un arrière-plan d'information factuelle unique[% De plus. il faut signaler 

que le texte littéraire est d'abord et avant tout une r structure de fiction19 >% et une << une 

assertion non vérifiable20 » Sans cela, ii n'y aurait pas d'acte de création artistique. 

Autrement dit, Pacte de langage iittéraire ne peut être comge par la réalité. En revanche, iI se 
laisse interpréter ou critiquer puisqu'ii implique tout <C L'appareil de la représentation21 a du 

locuteur. S'il en est ainsi. c'est que r L'œuvre littéraire a son origine dans le regard que 
L'auteur porte sur le monde22 o. En revanche. Ie lecteur doit découMir le caractère 

évenementief de chaque acte litt6raire Pour ce faire, il doit être capable de poser des actes de 

lecture signifiants. 

Tout comme notre conversation quotidienne ne se réduit pas à une suite de remarques 

décousues, ce qui ne serait pas rationnel si tel était le cas=, et que nos echanges de paroles 

sont le résultat « d'efforts de coopération24 >> en vue de communiquer a. un but commun ou 
un ensembie de buts= », de même devons-nous croire que le texte littéraire est plus qu'un 

assemblage de mots. En effet, le texte Iittéraire remplit une fonction précise et bien marquée 
qu'il nous faut dtcouvrir si nous voulons, par exemple, comprendre les actes Littéraires du 

locuteur de Jacques Ferron. 

Évidemment, la communication Littéraire sera assurBe si le Iocuteur? au moment d'ac- 

complir un acte Littéraire? respecte les règles fonneHes du r6àt Un posnilat fondamental de la 
présente thèse consiste à soutenir qu'&rire un texte Iitt6raire narratif. c'est adopter une forme 
de comportement intentionnel régi par des règies26- Plus préciskment, un texte narratif est un 
ensemble nni et stnicnué de signes linguistiques régi par trois types de règles : ceffes de 

I'6noncÏation narrative27, ceiies qni déterminent Ies contenus propositionnefs nanatifs28 et 
celles de i'acte iîIcutoire2? 

Deux aspects sont dors importants pour reconnaître I'acte narratif ironique : d'abord 
iI faut que Ie Iecteur ait une strategie pour établir un but iIIocutoire distinct de ce1u.i que 
pnknte le sens Iitt6rai du texte; ensoite, I doit connaître une procédure qui lui permettra de 

trouver en quoi consiste le but ülocutoire latent% Notre ache a donc consisté, tout au Iong 
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de cette thbe, 8 trouver les principes discursifs qui nous ont permis d'expliquer le sens 
Iittéd et intentionnel de l'acte d'énonciation31 ironique du locuteur de Ferron. 

Nous sommes maintenant en mesure d'affirmer que la perception des signaux 
d'ironie n'est pas independante des compétences langagières du lecteur, des contraintes de 
l'univers du discours et de la situation de communication. Ainsi, nous avons découvert que 
le lecteur peut résoudre les incongruités et les transgressions s'il connaît l'espace 
socioculturel représenté, L'idéologie sous-jacente, les valeurs cultureIIes du locuteur et les 
principes discursifs qui régissent cet échange verbal. 

Comme la signification est d'abord garantie par le locuteur (sujet pariant du texte 
Littéraire). nous avons construit une méthode qui permet de mettre en évidence les 
instructions qu'il donne au lecteur. De plus, nous avons posé comme postulat de 

travail qu'il fallait obügatoirement faire réference à I'dère-plan culture1 de ce locuteur et à 

son système de valeurs pour comprendre son acte litteraire ironique. Toutes ces exigences 
nous ont amenée à anticiper une réponse que nous avons pdsentee sous la forme d'une 

hypothèse : Jacques Ferron a changé les modes de la représentation en jouant avec Ies règles 
constitutives de la langue pour nous rév6Ier dans l'implicite un acte ironique. Cette 

hypothèse, par Ia suite, s'est confirmée au moment où nous avons Chidi6 les stratégies 
d'énonciation du locuteur qui nous ont permis de comdtre ses intentions d'6criture. Les 
résultats de notre anaIyse sont présentés aux chapitres 4 à 8. 

Étant dom&, comme nous L'avons signai6 quelques paragraphes plus haut, qu'il y a 
trois types d'actes distincts consmiits au moment de Ia production d'un texte littéraire, nous 
avons consacre les sections 3.2,3.3 et 3.4 du présent chapitre B une description detaill6e 

des Lieux où se cachent subtilement les signaux d'ironie dans un acte de langage narratif 
Ettéraire ironique. 

3.2 Les signaux d'ironie perceptibles dans la structure nanative 

L'acte d'énonciation narratif litt6raire est d'abord une forme, c'est-à-dire me 

organisation de signes agences à I'aide des règles syntaxiqrres du réck Ces EIéments 
transcendants aux œuvres narratives, et constimofs des jeux narratifs litteiairrs artistiques, 
sont d'abord pefiephbles B partir de la combinaison des fornies temporeUes du texte. En 
effet, d o n  Harald Weinrich : 
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C'est la syntaxe qui, dans I'inventaÏre de ses morphèmes grammaticaux, 
dispose des moyens Iinguistiques fondamentaux pour attniuer B un texte un 
caractère narratif ou non natratiP*. 

Ce théoricien affirme? en d'autres mots, que le texte i d u t  des signaux grammaticaux 
appropriés qui permettent au lecteur de reconnaître une narration. De plus, selon Weiarich la 
syntaxe orchestre, pour ainsi dire, l'élaboration de la vision du monde que le locuteur veut 

nous transmettre en proposant des marques verbales appropriées. Parmi ces marques se 
trouvent Le passé simple, I'imparfi Ie conditionnel, le plus-que-parfait, le passé antkrieur, 
qui, par leur caractère nettement narratif., servent ii présenter le récit ou la diégèse, tandis que 
le présent, Le passé composé et le futur, utilisés davautage dans les textes commentatifs, 
indiquent plutôt une prise de position, et I'expression d'un point de vue vis-&-vis du monde 

repr6sent@. 

L'étude des formes temporelles qui jalonnent les cinq textes choisis contribuent, pour 

ainsi dire, à faire comprendre au lecteur le fonctio~ement narratif du texte. De plus, comme 
les temps appartenant au monde commenté. soit le présent. le passé composé et le fuau, sont 
nés nombreux, le lecteur déduit dans ces conditions que le Locuteur ne veut pas seulement 
raconter une histoire, mais qu'fi veut aussi commenter L'histoire tacontee en vue d'exprimer 
un point de vue diff6rent par rapport it I'univers reprkienté34. Ainsi, nous avons déduit que 
la syntaxe remplit une fonction essentielle : elle permet en quelque sorte de voir que Ie 
Locuteur organise son texte de façon à nous presenter une histoire qui sous-entend un 
message singulier. 

Certaines transgressions aux lois narratoiogiques devie~ent  dors des signaux 
d'ironie poisqu'Ils permettent au lecteur de percevoir deux mtentions de représentation et 

i ' e t h o ~ ~ ~  moqneur marqué du locuteur. Le texte se pdsente, pour ainsi dire, comme un 
« champ de tension36 » où les paradoxes entre le message littérai et le message implicite 
obIigent Ie Iecteur à chercher quel message exactement Ie locuteur veut Ini transmettre. 

Parce que le texte est structoré seIon une certaine organisation des temps verbaux 
appartenant au monde narratif et au monde commenté, Ie Iectem cherche dors à comprendre 
ce « champ de tension37 D qne nous qnaünons d'a aire de jeu 38 » textuene. Que peut-elle 
manifester en contexte? L'ambiguÏt6 du discours crée hductabIement un d&Ïr àe découvrir le 
vrai message et mus invite à &gir. Quel est le but du locuteur? Le message iittérai ne peut 
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avoir une simple fonction assertive, il sembIe vodoir dire autre chose, veut-il démasquer 
qyeIqu'un39? Quelle cible vise-t4 exactement? 

Dans sa démarche interprétative, le lecteur se demande d'abord u qui parle? on M qm 
est le locuteur? >> Puis, iI s'intéresse aux techniques utiüsées par ce dernier et qui nous font 
connaître la vie intérieure des personnages. Pour donner vie au personnage, le locuteur 
choisit obligatoirement le discoun direct, le discours indirect ou le discours indirect Iibre. 
Enfin, l'étude de la temporalité namtive et de ses anachronies fait aussi partie de notre acte 
de lecture puisque l'6tude du temps des verbes demande de confronter L'ordre de disposition 
des événements du discours narratif à I'ordre de succession de ces mêmes événements ou 
segments temporels dans I'histo-. 

En adhérant aux divisions proposées par Gérard Genette, nous avons d'abord analysé 

les séquences temporelles inscrites dans les textes. La confrontation de l'ordre de disposition 
des événements présentés à l'ordre et à la durée de ces mêmes événements vécus de 

l'histoire, nous laisse percevoir queIques indices d'ironie. 

32.1 Les temps subjectifs 

La question que nous nous sommes posO est la suivante : est-ce que le choix de 
certains indices de temps dans le texte ou la quantid de temps qu'un événement occupe peut 
être un indice signifiant de l'ironie du locuteur-narrateur? Ou encore : I'absence de marqueurs 
chronologiques d6fiu.i~ peut-eIie révéler l'ironie du sujet locuteur? 

Ces deux questions sont pertinentes puisqu'ii arrive qae le lecteur se voit obligé 
d'inférer d'une fqon très approximative ii la fois le temps réel de I'histoire et le temps adopte 
par le narrateur pour raconter. Par exemple, dans r PoiIon41 >> Ie lecteur n'a aucun repère 
pour fixer la date précise des évtnements racontes. Cependant, Ia durée de cette temporalité, 
soit neufrnoisp[w t d 2 ,  devient dans le contexte un indice évÏdent de l'ironie du locuteur. 
Dans ce cas, la durée, soit le temps de gestation d'une vie fiPrnaine évoque un arrière-pIan 
discursif éloquent, on univers autre, différent qui démasque Ie jeu ironicpe du Iocutem. II 
faut recomaftre que Ia signincation des indices de temps dépend essentiellement de Ieur 
emploi dans Ie contexte narratif. Ici, Ieur fonction est pIus conirastive qae temporelle. Par 
conséquent, I'étnde de la durée des évinements rapportés est très pertinente paisque nous y 

trouvons des indices manifestes de l'ironie du locuteur. 
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32.2 t'étude du mode de narraon 

L'étude du mode implique que L'on preme en compte la modalisation, c'est-à-dire 
l'attitude du sujet parlaat envers ses énoncés. C'est précisément 1% que le lecteur peut 
découvrir l'ironie du locuteur-narrateur. Comme l'écrit Gérard Genette, On peut en effet 

raconter plus ou moins ce que l'on raconte, et le raconter selon tel ou tel point de vue 
[...]43 1~ .  Le mode de narration permet ainsi de rendre compte de la perspective de 
L'information présentée au lecteur. 

Dans un même ordre d'idées, Dan Sperber et Deirdre Wilson parlent de (< procédures 
explicites et finies capables d'éliminer toutes Ies interprétations possibles, sauf u n e  W. En 
effet, pour eux, le « manque de pextinence » de certaines paroIes rapportées et leur « caractère 
dérisoire N dans certaines circonstances suggèrent au lecteur « quelle est I'attitude du locuteur 
vis-à-vis de la proposition qu'il mentionne45 B. Selon Les deux chercheurs, les paroles 
rapportkes ont un caractère d'écho et Leur manque de pertinence ou de venté manifeste 
L'attitude désapprobatrice du locutem et son ironie. Le locuteur ferait donc écho à un énoncé 
pour indiquer explicitement au lecteur son attitude ironique. De plus, selon Sperber et 
Wilson, « une ironie a naturellement pour cible Les personnes ou les états d'esprit, réels ou 
imaginaires, auxqwIs elle fait €ch046 D. 

Hors de tout doute, les queIques paroles rapport& en styIe direct et indirect dans 

PoiIon47 », « La dame de Bologne" >N et u. La petite carméIit&g » prouvent justement que 
le mécanisme de l'écho est une strategie discursive du locuteur de Jacques Ferron qui 
détermine la cible de L'ironiste. Ajoutons que dans son discours ironique, le Iocuteur- 
narrateur de Ferron s'associe paradoxdement au point de vue qo'2 prend pour ciale. Et, la 

fausse adh6sion constitutive permet alors au Iecteur de percevoir que ce Iocuteur se distanCie 

de L'énoncé rapporte. II veut tout simplement attirer L'attention sur L'énonc6 lui-même et non 
sur ce que cet énonce ve%cde comw message. Le maque de pertinence et le marque de 
vénté des paroies rapportc5es laissent percevoir l'attitude ironique du Iocateur iL regard de 

rénoncé rapport& 

La stratégie du locutetu ironique consÏste donc ii faire écho à m~ parole, & une pe&e 
ou à me proposition globaie, d'une mani&e propre à manifester NI1 la désapprouve, soit 
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qu'eue manque de vérité, soit qu'elle manque directement de pertinence. Pour le Iecteur, les 
paroles rapport6es par le locuteur révèIent i'ironie du Iocuteur puisqu'elles manifestent 
implicitement un désaveu et la cible & sa moquerie. 

Bref, même si l'ironiste semble au début adhérer au point de vue du personnage cité, 
à la toute fin, il nous dit que c'est une absurdité. En d'autres mots, le locuteur s'approprie le 

discours du personnage ridiculisé pour mieux l'assujettir et l'anéantir. 

Tout compte fait, il convient de souligner que le lecteur doit tenir compte du contexte 
dans lequel a été rapportée cette parole pour percevoir natureIIement que la mention du 

locuteur50 est un indice de son ironie, 

3.2.3 L'étude de [a voix narrative 

Accepter de lire un récit, c'est d'abord consentir iL établir une complicité entre un 
locuteur-narrateur et son acte narratif. Bien entendu, le lecteur s'attend il ce que ce locuteur 

révèle queIques expériences émotives, inteIIecnieHes ou sensuelles qui le toucheront. Ce 

contact s'étabiit dors dans le cadre d'une situation de communication narrative. Pour 
comprendre cette situation de communication, il lui faut absolument voir que le locuteur lui 

parle. Les modaütes des contacts créé& par ce locuteur imposent une vision du monde qu'il 

faut absolument percevoir pour comprendre l'intention d'cbcriture. 

Bref? dans Les cinq textes retenus, Ies jeux indécis et biaisés51 de I'instance narrative, 
percepuiles par I'intermédiake des pronoms personnels, s'avèrent pour ainsi dire un lieu 
éloqnent de l'inscription d'me intention ironiqae. Une intention qui se laisse aussi dtcouvrir 
dans I'acte de contenu propositiomel. 

3 3  Les indices d'ironie inscrfts dans I'acte proposmonnel Ii-Réraire 

Dès le moment qn'un locuteur-narrateur dtcide d'énoncer M fait à propos d'une 
PerSoMe, d'une chose d'un événement particuiier, il doit accompIir denx actes distincts, 

I'acte de référence et I'acte de prédication, qni forment ensemble Ie contenu propositionneI 
représentatif, et que Searle a symbolisé par denx Iettres (R P)*2. Pour faire na acte 

dférentieIs3, le locuteur doit choisir, soit un nom propre, m groupe nominal compIexe au 
singrilier, un pronom ou M titre pour désigner le personnage partider, Ie Iieu de référence 
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et le temps. Aux expressions référentielles choisies, il doit, par la suite, trouver des 

expressions prédicativess4, quaiités ou actions. qui vont permettre au lecteur de se 
représenter l'univers référentiel auquel ce dernier se réfère daos son discours. 

Rappelons, très rapidement, que cette division n'est pas tout il fait nouvelle, 

puisqu'eik s'inspire de Ia tradition des grammairiens philosophes de Port-Roydss. eux qui 
considéraient que toute proposition comprend deux termes, Ie sujet et le prédicat 

Pour conclure ces préliminaires, précisons qye I'acte propositionne1 venicde toujours 

l'aspect sémantique du tex@ et les intentions de représentation du locuteur, des intentions 

qui peuvent être saisissables à l'aide des personnages acteurs qui n'ont d'autres hos que de 
permettre au locuteur-narrateur « d'identifier et d'attribuer, de référer et de prédiquer57 B. Le 

personnage-acteur est ainsi le lieu privilégié de L'expression du contenu de I'énonc@ B 

puisqu'il véhicule indubitablement des savoir-être et des savoir-faire par rapport à un milieu 

social choisi. Ainsi, nous pouvons I'anaiyser d'une façon précise ii partir des différents 

marqueurs extenies ou intemesS9 qui nous permettent de nous le représenter mentalement. 

En Littérature, le personnage-acteur se définit et se reco~aî t  par ses fonctions, ses 
actions, son identit6. son canictik, son histoire, ses iddologies, ses relations avec Ies autres 

personnages. Bref, I'étude de l'acte de référence et de pddication implique la réponse à Ia 
question N qui est4 ce perso~age?60 » Si nous voulons I'anaiyser, nous sommes dors 
amenes à tenir compte de l'instance d'6nonciation61 et de la réaIit6 du monde représente dans 

Ia situation de comrnunication~ 

Comme signe &fbrentief, le personnage-acteur est soumis aux axiomes d'existence et 
d'identité dénnis par la thborie seariienne62. De plus, cette unit6 de signification est régie par 
les règles constitutives de la Iangoe63. Nous devions donc 6hidier les diffire.ntes expressions 
réf<rentieIIes choisies par le locuteur-ironiste pour distinguer ses personnages. 

Rappe1ons ici que I e s  conventions de Ia I.itt6ratureT dont Ia fictivité, n'anndent pas t< le 

présupposé de la véracité, mais le di$Iacent vers un domaine où la réf6rence fonctiome dans 

un monde possible entretenant des rapports d'analogie avec le nôtre44 >F* 

Évidemment, L'acte iinkal de réfhce et de p&dicatÎon du locnteur nous a mterpelIée 
puisqpe les vaiears idéoiogiqnes atmqueIIes adhèrent Ies personnages acteurs, lems amibuts, 
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qualincations, actions et fonctions sous-tendent une a vérité » qui n'est pas donnée 
explicitement En d'autres mots, Ia description des personnages acteurs de chacun des textes 
est incompatible avec Ies valeurs du &eu repkentk Le comporkment aberrant de certains 
personnages dans tel ou tel milieu, par exemple, fait réagir puisqu'une proposition n'est 
satisfaisante que si elle est vraie, dans Ie contene d'énonciatioa6s. 

Or, en attribuant certains qualificatifs et certaines fonctions qui contreviennent à la 
condition sociale du personnage, à ses fonctions définies socialement, le locuteur remet 
nécessairement en cause toute la valeur de v6rité de sa proposition et, subsidiairement, la 
condition de satisfaction. Ainsi, le lecteur cherche ce que le locuteur tente d'exprimer par son 
acte de contenu propositiomel. La connaissance des règles langagieres et I'emploi de 

marqueurs spécifiques dans le contexte l'aident i trouver des conditions de satisfaction 
supplémentaires. 

Dans tous ces cas, le lecteur part à la recherche des conditions de satisfaction se 
rapportant au contenu propositionne1 non tittérai présupposb par le locuteur dans Ie contexte 
a£ïn de rétablir la vraisembIance des propos tenus par ce dernier. L'ensemble des pratiques 
sociales et cuitureiies du lecteur, ses compétences, ses habitudes et ses habiietés langagiikes 
posées dans son arrière-plan lui permettront don  d'inférer le contenu présupposé9 impiicite 
et vraisemblabIe que le locuteur voulait transmettre dans le contexte. Dans sa démarche 
herméneutique, le lecteur part donc à la recherche de I'acte de contenu propositiomeI d6riv6, 
aid6 par quatre principes66 Iangagiers qui nous ont permis d'expüquer comment fonctionne 
I'acte de reprgsentation ironique du locuteur. Dans les pages qui suivent, nous aUons 
présenter la démarche que le Lecteur doit suivre pour d6couvrir L'acte de contenu 
propositiome1 dé~vé. 

Recherche de I'acte de contenu propositionnel dérive 

Les quatre principes de PinterprétaCion de La reprékentation uoniqne : 

Comment Ie Imteur peut-iI dire que S est P6? * quand iI laisse entendre dans 
certains textes que a S est différent (+) de P w oa encore que S est plus ou moins 
égd (z ) i P m? 

Le premier principe s'énonce comme suit : 
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Le lecteur raisonne et se dit que, par définition : les objets qui sont u P u ne 
peuvent pas être différents (+) de P. Il se questionne dors sur La valeur de P u en 

contexte grâce à un deuxième principe langagier : 

Le deuxième principe 

Si le sens littéral est dqectueera. il faut chercher et amiyser tous les signaux 
linguistiques ou extrn-finguistiques qui ébranlent t'acte de contenu 
propositr'omel littéral dmLP le contextea. 

Voyant que le sens Iittkral est aberrant* ce lecteur cherche donc à déterminer les 

conditions de vérité de ce contenu propositionnel dans le contexte d'énonciation. Qu'est-ce 

qui caracterise réellement n P » vu que << P >> est faux dans le contexte? 

Le troisième principe lui rappelle : 

Qu 'il faut remplacer les conditio~~~ inconsistantes de t'acte littéral pur le 
complément de ses conditions si l'on veut trouver le sens qui permet de 
rétablir les nonnes de cohérence initiaiment cachées69. 

Ce principe compMmentaire, lié au prtcbdent de maniéte évidente, fait que la 

proposition différente est plus probable70. L'acte de contenu propositiomel littérai présente 

des incompati'bilités avec l'acte de contenu non Litterai dans le contexte. Pour chaque a PT1 » 

amihé au sujet cc S >r, il essaie de trouver les conditions compIémentaires qni rendraient le 

sens de L'acte de langage pius adéquat en contexte. 

Pour chaque caractéristique, il trouve evidemment d'abord et avant une proposition 

opposée72. II Iui faut substituer a S est P w par a S est non-P B. 

Dans Ie cas où ces dernières caract6ristiques sont en contradiction73 et que la 

cohérence n'est pas rétablie, le Lecteur cherche en quoi = S m pourrait ressembler à 
.r P u ou Id être plus ou moins égd (G ) à P74. 

Le quatrième principe 

Instrait d'un qnahième principe : 
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Qumid le sens défié est plus acceptable et plus confone à l'acte de dkours du 
locuteur-narrateur, c'est qu'il correspond aux conditions de vénW du contenu 
propositionnel présupposé75dmts le contexte76. 

le lecteur voit confirmer ses choix. Bref, celui-ci comprend que le contenu propositionnel 

dérivé est celui qui est vrai et adéquat en contexte. Il conclut qu'il correspond aux intentions 

de représentation du Iocuteur- 

Évidemment, le lecteur s'attend, par expérience, qu'un constat de transgression entre 
le sens Littéral (SéI) et le sens de I'énonciation (S@) se présente dans certains textes d'une 

façon très ténue ou encore d'une manière tri% accentuée, et que cette infraction aux règles 

langagières signale dans le contexte toujours une autre intention de communication, 

Nous terminons cette partie en rappelant que l'acte de contenu intentiomel ironique 

remplit les conditions complémentaires de satisfaction de I'acte propositionnel littéraln. 

Ajoutons que cet acte de représentation ironique, cet acte de langage intentionnel, est r per- 

ceptibIe78 N dans l'implicite du discom. À cette £in, comme le dit Daniel Vandemeken, 

certaines conditions doivent être respectées dans un contexte d'énonciation déterminé pour 

que le locuteur réussisse il faire comprendre son acte79 intentionnelBo- 

11 convient par ailleurs de souligner qu'un acte ïIIocutoire ironique sera réussi et reçu 
s'il existe à l'intérieur même du texte quelques signaux d'ironie qui renvoient le lecteur à 

l'intention évahative encodée par l'auteur, et aux points de vue que ce dernier cherche 2 lui 

transme ttre81. 

Ces données préhnhaires nous pumettent maintenant de présenter la proc6dme à 

suMe d'un lecteur pour trouver I'intention de communication do Iocuteur de Ferroa Dans un 
premier temps, il doit étudier la force iIIocutoire Iittbie- Comme les textes sont ambigus, et 
qa'ü perçoit certaines incongruités, î I  doit dans M deuxième temps rdever ces marqueurs qui 
lui indiquent que Ia force iIlocutoire litterde est déviante dans le contexte82. Dans un 
troisième temps, il fait appel à qrieIques principes discm5ifs qui lui permettent de décowrir 

I'htentiou de commtmication ironiqrie. 

Comme la composante Ia pins importante de a F * dernetue son but illocntoke, nous 

nom penchons pius particdièrement sur ce premier aspect incontoumabIe qpe présente tout 
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acte d'énonciation littéraire. Par la suite* nous étudions les quatre autres dimensions de N F » 

qui font varier la réception d'un acte d'énonciation littéraire ironique. 

3.4 Les marqueurs d'ironie de I'acte Illocutoire lifteraire 

3.4.1 Le but illocutoire ironique de I'acte de discours 

Le but iUocutoire determine, selon Daniel Vanderveken, la principale condition qui 

assure le succès des énonciations langagières, et celui-ci constitue, pour cette raison, La 
composante la plus importante de la force i1locutoire. Dans un acte Littéraire assertif, par 
exemple, la principale condition de succès pour assurer la traasmission d'un message exige 
du locuteur qu'il emploie des mots d'une fqon t e k  que ces demiers aient Ie pouvoir de 
représenter une personne, un fait ou un événement, et cela sans ambiguït6. Le locuteur doit 
donc représenter comment sont les évenements dans le monde pour être compris. Sinon, 
comme Ie souligne Vanderveken, a la machine du langage tourne à vide83 » puisque le 
locuteur ne réussit pas à accomplir le but illocutoire de son én0nciation8~. Autrement dit, si 
un locuteur fait une assertion, le but de son tnonciation est n o d e m e n t  de repdsenter 
comme actuel un état de faits, et le contenu propositio~el de I'acte de discours est cens6 
correspondre il un état d'év6oements existant dans le monde. Dans un acte assertif, 
l'énonciation possede, normalement, une direction d'ajustement qui va des mots au mondes? 
Comme Searle, nous représentons la direction des mots au monde par une flèche orientée 
vers le bas dans notre formole abrégée de l'acte d'6nonciation litteraire & 86. 

Toutefois, en faisant une assertion, ce même locuteur peut aussi vouioir railler, 
amuser, convaincre ou encore embarrassefi? son lecteur. À cette fin, ii peut changer la 
direction d'ajustement des mots au monde. Dans ce cas, le mode indicatif, qui sert 
nodemen t  à présenter I'action comme certaine en soi**, ne reprhente pIus comment sont 
les choses dans ce monde auqneI iI f ~ t  allusion. Le but de la force illocutoire est dors déviant 

puisque qu'ii vise tt représenter les choses telles qu'elles ne sont pas dans Ie monde. Le but 

inocutoire littérai assemta9 est dors dit déviant ( i- (ad) ) et nous i'avons symboiîsk comme 
suit : 
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Dans ce cas, le sujet désire faire comatre B son lecteuc I'autre 6tat d'esprit qu'il avait 

au moment où ii a considéré les personnages et les faits expriméSm, lors de la présentation de 

son acte d'énonciation littéraireg! 

Ainsi, dans les cinq textes que nous avons analysés, le mode indicatif ne rempiit plus 
ce rôle, d'où la nécessité de rechercher un complément à la condition transgressée. Si le 
Locuteur ne représente pas comment les choses sont dans le monde, cela signifie 
probablement qu'il vaut mieux les representer autrement. Son intention est de montrer 
comment sont les choses dans le monde, mais par un moyen détourné, par une représentation 

paradoxale qui devient dans le contexte une marque d'ironie. 

Pour trouver ce but iliocutoire ironique intentionnel, le lecteur doit alors tenter 
d'6tabh.r les conditions de vérité de l'énoncé ironique à l'aide des principes qui en régissent la 
compre%easion. 

Recherche du but illocutoire ironique intentionnel 

Pnizcipes pour trouver le but illocutoire iron@ue intentionnel 

Premier principe 

Les paroles d'un locuteur ne sont pas sans objet Les propos d'un sujet parlmt ne 

peuvent se réduire à me suite de remarques dhrrsuefl2. Tout lecteur présuppose que tout 
acte langagier sous-tend un but 

Demrième principe 

De plus, iI tient pour acquis qne le locuteur est coopérant, Ses expériences langagières 

loi rappeIIent qne tout « échange D conversatiomel demeure le produit d'efforts de 

coopération. hplicitement, fi comaît Ie principe générd de coopération, Ie CP (cooperative 
praiciple)). déjà formufé par Henri Paui Gace : 

Que vom contrr3~nOn comret.satronneIte corresponde à ce qui est exigé de 
vous, au d e  mtemt par celle-ci, par le but ou la direction acceprée de 
Iëchmge p d  dmis lequel vous êtes engage+? 
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CorréIativement, il suppose que ce même Locuteur respecte un minrmum de règies 

plus spécifiques dont Les effets s'accordent au CPg4. Par exemple, une règle essentieue 

concernant nos échanges de paroles exige du locuteur qp'il parie clairement. Cette règle. 

énoncée par Grice, peut avoir trois fomuiations différentes : Soyez clair. Evitez de vous 

exprimer avec obscuriré ou encore Évitez d '&e ambigug5 . 

Troisième principe 

Ainsi. toute irrégularité apparente par rapport à une ou à plusieurs règles 

conversatio~eiies amène le Iecteur à penser que Ie Locuteur vise probablement à faire passer 
quelques sous-entendus qu'iI ne peut ou ne veut pas émettre clairement. En effet. ce dernier 

sait que, selon deux règies discursives inhérentes la maxime de quantitég6, tout locuteur est 
obligé : 

De donner toutes les informations nécessaires pour atteindre les visées 
conjoncturelles de l'échange, et conséquemment. il ne doit pas non plus 
fournir plus d'information qu'il n'est requ fl. 

Ses pratiques Iangagihs, ses compétences et ses habitudes, Iogées dans L'arrière- 

pian cCr&rai, lui rappellent que toute infitaction conversatiomeIie patente et inexplicable en ce 

qui touche la communication littérale représente le signai d'une intention illocutoire 

déguisée? Ainsi, il déduit que le Iwuteur veut essayer de transmettre un autre contenu 

propositiomel9? 

Quatrième principe 

11 cherche dors an autre but i&cutoire parce qu'z reconnaît que 4 le bcutem enfreint 
Ies principes conversatio~efs de façon apparemment inexplicable, cela signine que ces 

derniers sont respectés à un autre niveaulo% Tout membre d'une communauté linguistique 

cornaît intuitivement les contraintes relatio~eiies~~l et strucnireiies d'un discour$, si bien 

qye tout manquement aux règies constitutives de la langue sur IesqueUes reposent le 
consensus linguistique et les normes minimales de coh6rence acceptées, interpeIIe toujours Ie 

Iectem. II faut respecter un autre principe énonce par Grice, B savoir Parlez à proposIO2, de 

sorte que nos paroles respectent les ptocédmes nomaies d'un échange. 
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Le lecteur cherche dors des conditions complémentaires qui asmeraient le succès de 

cet acte de parole dans le contextel03. II cherche d'autres propositions qui seraient 

susceptibles de se loger dans cet espace littéraire, car il sait que si une maxime est violée 

explicitement, cette dernière est respectée impiicitementF 

Son hypothèse d'interprétation sera alors confirmée au moment où le lecteur prend 

conscience, selon Daniel Vanderveken, que : 

L'acte principal d'ironie a en &et les conditions complémenraires des 
conditio~s de succès d'uccomp~~ssement sans déjiaut et de satisfaction de 
l'acte illocutoire littéral qui sont manifestement violées dans le contexte de 
i 'énonciation 1 05. 

Cette interprétation se c o n f i  quand le lecteur étudie spécifiquement le mode 
d'accomplissement du but illocutoire ironique intentionwL 

3.42 Le mode d'accornpllssement du but Illocutoire ironique 

D'un point de vue logique. une pratique distinctive pour présenter un but iiiocntoire 

intentionne1 consiste à restreindre les conditions d'accomplissement de celui-ci en utilisant 

certains moyens Linguistiques sp6cifiques pour 1'accompk106. D'un point de vue 

iinguistique. ces modes miaux d'accomplissement du but iIIocutoire1~ peuvent s7eEectuer 

L'aide d'adverbes, de locutions adverbiales, d'expressions adverbiaies complexes et 

d'indices présentant une forme comme n: N'estjie pas? « Beau, non? >> qui sont souvent 
des accompagnateurs d'expressions ironiques. En effet, selon Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

ces morphèmes interrogatifs qui expriment un enthousiasme deplacé. exagér6 et suspect 

suscitent toujours une réaction parce qu'ils instaurent mie amorce de dialogue. 

Signalons aussi qoe I'ironie comme phénomène langagier est liée au dialogue, à 

i'affiontement des idées et à la pol6mique. Dans les textes du Iocuteur de Jacques Ferron, le 

lecteur est, pour ainsi dire, toujours impliqué personneiiement et invite à maaifester son 

adhésion ou son refis face au K caractère inacceptable de I'assertiodo* M. 

Les adverbes d'opnùonI~ et Ies modaiisateurs emphatiques jouent, dans ce cas-ci, un 

rôle très important puisqn'iIs ont pour effet d'amener le Iecteur à prendre une distance à 

l'égard du but iUocutok litt6rai de I'aae d'assertion. 
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Dans les textes analysés, par exemple, nous avons constat6 que les adverbes 
modaiisateurs sont très fréquents. Les formes les plus souvent employées sont : bien sûr. 

vrafntertf, évidentntmt. en &t, certes, en vifrit4 assurément, sans doute, certainementr bien 

entend% comme chucm sait, qui permettent au lecteur de saisir L'intention ironique. II en est 

de même des expressions hyperboIiques qui rendent I'assertion mspecte. En fait, l'outrance 
dans la présentation ou la formulation dénonce une séquence ironique et le lecteur placé 
devant un constat de transgression part à la recherche du mode d'accompIissement du but 
illocutoire intentionnel, 

Recherche d'un autre mode d'accomplissement du but illocutoire 
intentionnel 

Principes pour trouver le mode d'accornplkssenient du but iltocutoire htentionnel 

Premier principe 

Le locuteur-narrateur de Jacques Ferron amplifie considérablement le mode 
d'accomplissement du but iiiocutoùe explicitement exp&- 

Cette amplification, traduite très souvent par un superlatif absolu, rend pour ainsi dire 

toujours suspecte l'assertion du Iocuteur. Le lecteur doit d o n  rechercher les conditions 
compMmentaires qui permettraient de dtterminer le mode d'accomplissement de Ia force 
ÏUocutoire véritabie. Même dans une situation de communkation IWraire. ce Iecteur se 
r a m e  qu'a faut parler ù propos' '0  puisque toute parole non pertinente dans un contexte 
rend I'acte suspect. 

Deaxième principe 

Dans ce contexte, le Iectem déduit qrie les propos exagérés du locuteur ne sont pas 

exhaustifs et, par comCqnent, iI met en doute Ia parole de ceIuici puisque, selon Henri Pad 
Grice. ü faut que [notre] conm3ution ne contiènne pas plus d'infonnmOn qu'il n'est 

r e p W l  . 
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À partir de L'arrière-plan textuel. le lecteur déduit qu'il faut donner une autre valeur à 

l'acte Uocutoire. Ce constat de transgression la règle de pertinence et aux p ~ c i p e s  
afférents ii la conversation lui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un acte de langage amplif?6 et, 
conséquemment, p'iI s'agit bel et bien d'un acte de Iangage iroaique et d'une railIerie. 

Ce n'est donc qu'indirectement, après avoir pris connaissance de I'intention du 

locuteur de déformer le monde r6el par un monde contre-factuel que l'interprète peut 
appréhender ce qui lui est communiqué. Autrement dit, le lecteur accède B une autre intention 
de communication Iorsqu'ii perçoit que la pensée du locuteur ne peut que se dissocier de ce 

qui est exprimé iittérdement 

La fausseté manifeste du discours tenu amène donc L'interprète à s'interroger sur les 
conditions p~liminaires qui ont motivé le locuteur à émettre de tels propos. 

3.4.3 Les conditions prelimlnaires intentionnelles 

Ce Locuteur ne peut avoir de preuves ou de raisons de croire que le contenu de ses 
paroles soit vraÏ~I2. Les conditions prékuhaires de I'asseaion qui, nodement ,  assurent le 
succès de cet acte en contexte, sont fausses ou incorrectes. Au point de vue Logique, 
L'interprète se trouve donc placé devant l'obligation de chercher les conditions préparatoires 
touchant la force illocutoire intentionneNe de I'acte d'6nonciation, 

L'ordre des mots, le type de phrases et Ies signes de ponctuation laissent deviner que 
les présuppositions du Iocuteur sont contraires à la raison. Les présuppositions de I'acte de 
parole du locuteur-narrateur sont irrationneiies. 

L'interprète ne peut croire Ies propos du iocuteur et il cherche B déterminer les 
conditions spéciales relatives à I'6tat de choses repdsentk par Ie contenu propositio~eIi13. 
C'est en s'appuyant sur ce qne nous appeIons une opinion commune et sur un ensemble 
d'informatioas contextueiles susceptiibies de contredire ce qu'il exprime que le Iocutem 
parvient à mettre en relief ouvertement son intention de ne pas communiquer littéralement sa 
pensée. En faisant une affirmation à IaqueiIe il ne peut adb6rer ou qu'a ne prend pas à son 
compte, le Iocuteur signale ouvertement à I'interprète i'obligation de chercher les conditions 
préparatoires touchant Ia force IIIocutoire htentiomIIe de i'acte p ~ c i p d  d'ironie. Comment 

aIors trouver Ies  pdsuppositions ironiqnes intentionneiIes du locuteur? 
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L'interprète accède aux conditions préparatoires de la force illocutoire ironique 

intentiomeiIe B L'aide des informations associées à la personne du locuteur et à t< la nature 

même de la chose » dont il est question. Quelques principes discursifs lui sont aussi 
essentiels, car ik orientent les actes d'inf'rence n6cessaires pour Ia compre'tieasion du texte. 

Recherche des conditions préliminaires touchant la force lllocutoire 
intention ne1 le 

Prkc@es pour trouver [es conditiorts prelimhires touchmtt lu force iI1ocutoire ùttenti'onneïle 

Premier principe 

L'interprète ne peut croire ce qui est dit puisque, selon une règle spécinque rattachke à 

la maxime de qualité, vous n 'Mrmez par ce que vous croyez être f a d  14 2 moins que vous 

ne cherchiez à dénoncer une opinion. Lors de notre lecture des textes du locuteur de Jacques 

Ferron, nous avons ainsi découvert que I'enonciation litt6raIe n'a qu'une simple fonction 

assertive, et que l'&ère-plan ironique est donné et compris sous forme de présupposCs. 

Deuxième principe 

Pour rétabür la vérit6 du texte et comprendre l'aire de jeu ironiquet il s'agit d'analyser 
[es présuppositions du texte et i'arrière-plan cdtureI du locuteur. À ces conditions seulement, 

le Iecteur saisit que l'ironie se perçoit à partir d'une trmisgresslon transparente de t'acte 

d'énonciation littéraid 15. 

A l'aide du contexte et des indices très subtils laissés dans i'énonciation, le Iectear 

trouve un ensemble de sous-entendus intentionnels. des sous-entendus multipIes déterminés 

par ranitude que manifeste le locuteur Zi i'6gard du contenu Liaérd qu'ü présente. 

En d'autres mots, un Iocuteur, en accomplissant un acte iUocptoire ütt6raire, exprime 
(ou numifieste) égdement ses &ats mentaux à propos de réta- de choses qu'a repnknte par Ie 
contenu propositiomeIK L'acte illocutoire assertSI i'acte narratif est interpréte et reçu 

comme M acte d'assertion. En d'autres mots, ii est reçu selon Ies attentes fomiek prescetes 
par M acte d'assertion sincère. HabitueHement, qoand un ~ocuteur asserte, cet acte de Iangage 
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signale au Iecteur que le locuteur croit au contenu propositionnel pdsent et que celui-ci est 

vrai dans le contexte d'6nonciation. L'ktat psychologique exprime est dors la sincérité ou la 

croyance au contenu représenté. « L croit pln et le mode psychologÏque exprimé est la 
croyance1 18- 

Voilà pourquoi il est nécessaire de se prbccuper de cette dimension, la sincérité du 
Locuteur, pour bien comprendre et recevoir un acte de langage Litthire intentionnel. Quand 
quelques doutes existent à propos de la venté de la parole du locuteur en contexte, le lecteur 
cherche quelques autres intentions qui rendraient vraie la proposition en contexte. Cette 
dimension revêt une très grande importance puisque I'acte ironique se distingue nettement de 
l'acte mensonger. comme nous le verrons au point 3.4.4. 

3.4.4 La condition de sincérité 

Bien sûr, il se peut que le locuteur, en faisant une assertion, puisse ouvertement 
mentir. Dans ce cas, nous devons inferer que son énonciation exprime une insincérité 
avouée1 19. La fausseté manifestée de ce qui est e x p h 6  change nécessairement I'acte de 
réception du lecteur. 

Pour résoudre cette fausset6 manifeste, Ie lecteur se sent oblige de faire un caicuI 
interprétatif pour comprendre le message. A cette h. iI doit prêter une attention particulière 
aux descriptions hyperboüques, aux discours indirects. aux processus didogiques inscrits à 

L'iaterieur du texte, qui impliquent toujours un trio actantie1~20 : un narrateur. un observateur 
et une cibIe (personnage ou situation), de même qu'aux processus de louange qui se 
nansfoment en reproches121 à l'égard de la cibIe. 

Évidemment, cette attitude Iangagière intentionnelle du locuteur reiance et oriente 
I'hterprétation du Iecteur quand ce dernier perçoit que Ie merveineux infIueoce aussi les 
événements présentés et v6cus par les personnage acteurs. En effet, Ie lecteur sait 

pertinemment que, pour réussir à modifier quelque peu Ie but inocntoire d'an acte, il faut être 
capable d'user de moyens subtils qui signalent ouvertement ses intentions de dire autre 
chose. 

En Iittératare, i'acte de Iangage ironique et rioshcénte du Iocutear peuvent donc être 

perçus à partir de fansses représent&ons ou de ce- mdices liés à Ia ponctuation, à I'ordre 
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des mots et aux types de phrases. Autrement dit, ces ensembIes de signaux sont susceptibIes 
de faire comprendre au Iecteur que le contenu informatif explicite est insincère, qu'il se 

dément ouvertement et cpe le locuteur a fait un acte iittérak ironique. 

Pour faire une analyse complète d'un acte littéraire iasincére, il va de soi que L'on doit 

distinguer ce qui appartient en propre au contenu propositiomel représentatif explicite de ce 

qui relève de L'état psychoIogique ou des états mentaux sous lesquels le Locuteur a formé 
l'autre contenu propositionne1 ironique intentiome1. 

Une déviance au niveau du contenu propositio~el explicite s'interprète donc, dans le 

cadre de cette recherche, comme i'expression d'une attitude intentiomeilement insincère, 
puisque ['état psychologique Y exprimé relatif à ce contenu représentatif littiral est 

volontairement bsr'izcère iz- 

En conséquence, dans le cadre de cette thèse, pour indiquer plus précisément ce qui 

distingue un acte ironique d'un autre acte de langage narratif, nous symboiiserons par la lettre 
grecque Y le mode psychologique d'un (R P), le contenu propositiomel représentatif 

explicite. De plus. il faut reconnaître que, pour accéder au contenu propositionne1 

intentionnel, le lecteur est nécessairement dirigé par quelques principes discursifs. qu'Li 

connaft implicitement et que nous devons présenter. 

Recherche de [a condition de sincérité de l'acte intenffonnel 

Principes pour trouver la condition de srircéntié de l'acte htentiomiel 

Comment trouver la condition de sincérité, le mode psychologique (Y) sous lepel le 
locuteur a formé le contenu représentatif mtentionnei? 

Premier principe 

Selon un principe g6néraI commun à tout échange conversationnel, tout lecteur 
présuppose que le locuteur, par  la manière dont il s'eqriine, joue le jeu de l'échange 
conversationne1 et qu'il est sincère dans la situatrion de commtmication II suppose donc ou 

tient pour ac@ que Ie principe général de coopération est respe!cté. 



LES SIGNAUX D'IRONIE 92 

Deuxième principe 

De plus, tout interprète présuppose que les propos du locuteur ne sont pas sans objet. 
Toutefois, cet interprète, s'il est placé dans une situation de communication ambiguë et 
paradoxde, se sent oblige de chercher une autre proposition qui, eue, révelcrait ce que le 
locuteur veut transmettre sinc&rement. Autrement dit, l'interprète cherche les raisons qui 

motivent le comportement lmtgagier du locuteur'? 

Troisième principe 

Par déduction, b lecteur se dit que si le locuteur s'est mis apparemment hors-jeu, 
c'est que le contexte ne doit pas laisser de doute sur son intention d'écriture. Deux régies 
conversatiomeiies : n '#innez pas ce que vous croyez être fauxlu ou encore n 'finnez pas 

ce pour quoi vous manquez de preuves126 permettent à L'interprète d'inférer quelques 
conditions de satisfaction pour comprendre les actes de langage du locuteur de Jacques 
Ferron, ceIui qui pr6sente des actes narratifs insolites, transgressifs, contradictoires et 

incongrus. Il faut rappeler ici que L'interprétation ironique ne commence v&itablement 
qu'avec la perception de l'incongru, de l'insolite, de l'inattendu ou de tout ce qui va à 

l'encontre des lois logiques et socides. 

Quatrième principe 

Aidé de certaines connaissances qu'il partage avec Iui, i'interprète peut formder une 
ou des hypothèses quant au but que poursuit le Iocuteur. II va de soi que le iocuteur, 
nonudement, fait de son mieux pour produire le discours Ie pIus pertinent possibIe'2'. Cela 
admis, le lecteur déduit un ensemble de propositions dont quelques-unes sont Iogipoement 
imbriquées dans ce discours. 

Dans un acte de langage ironique, il est évUIent que le locuteur ne peut 
croire sinc2rement au monde représenté. Son acte révèle une inshcériré 
crvoueél28. 

II ne peut croire ce qu'il raconte explicitement. Dans cette situation, I'interp&te déduit 
que rmsincéeté du Iocuteur est tactiqae et qa'ü veut eqmber on autre acte ülocutoire, 
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Le contexte et les indices très subtils Iaissés intentiomeIIement par le locuteur aident le 
lecteur à rétabk le mode psychologique Y. Ce dernier conclut que le Iocuteur voulai~ en 

présentant explicitement tel contenu propositiome1 intentionnel. accomplir un acte ironique. 
Le lecteur sait bien qu'ironiser. c'est dire par une raillerie, une plaisanteEe ou une moquerie 

quelque chose de dB6rentt2g de ce qu'on fait entendre, voire quelque chose qui y est 
totalement contrairel30. 

Jusqn'ici, nous avons essayé d'expliquer les quatre principales composantes de la 

force illocutoire (F) ironique qui permettent au lecteur d'interpréter [es intentions de 

communication ironique du sujet parlant Maintenant, il nous faut parler d'un autre aspect de 
l'acte d'assertion insincère qui influence sa réception. En effet, si le degr6 de puissance de la 

condition de sincérité d'une force iIlocutoire est exprim6 avec trop d'intensité, cela peut avok 
pour effet de faire changer la dception et L'interprétation de cet acte'31. Voilà pourquoi cette 

dimeasion acquiert dans le cadre de cette recherche une si grande importance, et nous 

l'abordons au point 3.4.5 

3.4.5 Le degré de puissance de la condition de sincerité 

II n'est pas inutile de revenir ici briévement sur la notion de sincdrit6 du locuteur, dont 
3 a d6jà été question au point 3.4.4, pour rappeler qu'une dbviance tnonciative ouvre une 

brikhe qui permet La réception d'un acte de langage intentionnel. Les états mentaux qui 

constituent les conditions de sincérité de nos actes de parole peuvent être exprimés avec pIus 
ou moins d'intensité selon Ia force illocutoite que le locuteur veut attribuer à son 

énonciatiod32. Ainsi, pIus la sincenit5 de l'acte d'énonciation littede est incertaine, plus la 
vaieur illonitoire intentiomeue devient prégnante et l'univers discursif explicite voie en 
éclats. 

Par récurrence ou par d t fau~ diff6rents éI6ments Iingaistiques comme Ies adverbes 

r sincèrement » ou « hnchement », les adjectifs d'intensité et Ies snperiatifs définissent le 

cadre énonciatif. De plus, ils condisent rengagement du Iocuteur dativement au contenu 

propositiomei reprknté. Ces supports lexicaux faissent percevoir la subjectivité du Iocuteur 
et son attitude par rapport au contenu pmpositio~eI exphcite. II est &ident que Ie processus 
engagé est celui d'un acte littérd insincère et que L'intention de communication est, par 

consé<lnen~ obliqee 
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Cependant, nous réaffirmons que la non-pertinence d'éléments choisis par rapport à 

un contexte agit sur la valeur iliocutoire de I'acte d'énonciation narrative. Par aiiieurs, Ia visée 

de ces jeux langagiers est nécessairement dévoilée par leur exploitation maximale, qyi remet 

fondamentalement en cause la sincérite des paroles du Iocuteur en contexte. En effet, 
I'expression d'me subjectivité trop grande de la part du Iocuteur sélectionne et spécifie 
certains référents et préside immanquablement B la mise à distance des intentions de la 
communication littéraie. 

Ajoutons que, dans cette logique propositionneiIe, le choix de certains adjectifs 

favorise un investissement axiologique inédit. En effet, ce- adjectifs qualincatifis fixent 

une valeur iotensiveI33 aux paroles du locuteur, remettent finalement en cause tout le contenu 

propositionnei littéral et l'acte de parole émis en contexte. 

L'effet insolite de certaines desmiptions et les adjectifs épithètes employés révèlent, 

d'une façon évidente, dans les textes retenus une mise en abnîine du contenu propositionnel 

littéral et, par ricochet, l'attitude de locution insincère. 

En résumé, la parole présente au plus haut point dans les textes retenus un masque, 
car la valeur iilocutoire de i'tnoncé explicite est mis en abArne par I'axiome de perthencei34. 

Le renforcement voile, d'une fqon certaine, un contenu &rivé. L'exagération accentue la 
dfIexivit6 de l'acte de parole et la sincérité du Iocutcur. Le lecteur est oblige de d6couvlir le 
degré de puissance de la condition de sincérit6 de la force iiiocutoire. et cela à l'aide d'un 
principe discmx 

Recherche pour décoder le degré de puissance de la condition de sincerfté 

Pnircipe pour décoder le degride pubsrnice de [a condition de sincérité 

Principe générai 

Si le degré de puissance des conditions de sirtcérité est exprimé avec trop 
d'intensité cela produit un @et contraire et met encore pius m évidence 
I'aisincénttf du locuteurf3? 

En effet, augmenter ou diminuer excessivement Ia vérité des choses pour qu'elle 
produise plus d'impression constitue m e  strateHgie connue de tout sujet  padan^ Cette tactique 
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fait partie de L'arrière-plan d'assomptions cuItudIes de tout interlocuteur. En conséquence, 
plus une assertion est sciemment contraire à la vérité, plns elle est exagérée. plns elle met en 
évidence la contre-vénté et la tromperie. 

Bref, pIus la vérité est exagéréeT plus l'évocation est profonde et individuelle et plus 
I'ethos moqueur de l'ironiste est perceptible. Rappelons ici que tout énoncé est soumis aux 
lois d'exhaustivité et de pertinencel36. Une exploitation maximaie de Ia fausset6 de I'acte 
littérd en contexte et de sa non-pertinence permet de comprendre la visCe de L'acte ironique. 

Nous terminons ce chapitre en affirmant que tout discours fait réflexion sur lui-même 
et nous donne des indications concernant l'acte accompli par le locuteur Lors d'un acte 

d'énonciation Littéraire137. 

Conclusion 

L'importance de tenir compte de la dimension pragmatique du langage, à l'heure 
actuelle, n'est plus à démontrer, et le rôle du lecteur ne se réduit pIus à ceIui d'un simple 
réceptacle de valeurs. 

Dans fa ci6termination du sens d'un texte littéraire, le lecteur doit s'attendre A être 

oblige de faite un cdcui interprétatif, plus ou moins complexe, pour comprendre les 
intentions de représentation et de comrncmication du locuteur-narrateur 

Bref, c'est I'examen de certaines marqueurs d'ironie perçus au niveau de la parole 
explicite qui nous a permis de découvrir I'acte mtentiome1 ironique. Nous présentons un bref 

résume des quatre-vingt-douze marqueurs d'ironie d'mi texte Iittérak à L'annexe 7. 
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C O M P L E ~ ~ Z  DE L~IRONIE DU LOCUTEUR 
DE JACQUES FERRON 

De façon purement formelIe, le trait fondamental qui gouverne i'ironie du locuteur de 

Jacques Fenon est que son acte d'énonciation présente certaines anomalies en contexte. 
L'acte d'énonciation n'étant pas approprié, Ie lecteur cherche les causes pouvant expliquer 
cette aire de jeu littéraire* Évidemment, ce dernier, par expérience, sait qu'a doit se soumettre 
aux impératifs du texte, et qu'il doit, par conséquent, trouver les conditions qui rendraient cet 
acte d'énonciation finéraire appropri6 ciam Ie contexte. 

Son expérience de Iecteur l'amène à chercher les signaux ou les marqueurs d'ironie 
qui influencent le plus sa réception du texte. Ce sont au point de vue formel : l'ordre 
chronoIogique des événements, le mode de narration' et la voix narrative. Dam Les ironies 

comme mentions2 *, Dan Sperber et Deirdre Wilson m e n t  que c'est le mécanisme même 
de L'écho qui détermine la cible de L'ironiste? Le discours direct ou indirect des personnages 
permet ainsi au locuteur de faire écho à un discours d'une rnaai5re propre à manifester qu'il Ie 
désapprouve en raison de son manque de vérité ou de pertinence% 

De plus, dans sa demarche interpdtative, le lecteur s'intéresse à l'acte de contenu 
propositionne1 ou à la repr6sentations symbolique du texte, et ce, à l'aide des principes 

searIiens6. Enfin, il sait qu'il peut trouver L'intention du locuteur-narrateur s'il se réfère aux 
principes conversatiomeIs ou aux lois du discours?, tout en tenant compte, bien &idemment, 
des mteriocuteurs impliqués et du contexte d'énonciation. 

Le contexte, seIon MariIyn RandaiI, est a une composante intégrante de toute 
interaction discursive8 » : 

Limité an domaine purement discumf, Ie texte littéraire est souvent d6fk.i par 
rapport B une certaine indépendance contextneiîe qai garantirait son itération à 
travers Ie temps et i'espace. Or, 1.J faute d'un contexte communément 
accessible au producteur et au récepteur, ce type de discoms est contraint à 
véhicuier Pmforrnation contextueDe nécessaire pour sa abonne réceptio~w, et 
[.J a dispose par surcroît de ses propres strat6gÏes pour 6voqrier ou c&r les 
co~aissances dont Ia compréhension exige la commmaüt6. Ce sont ces 
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ressources. forcément de natore discursive, qui font I'objet de Ia recherche 
pragmatiqye de la l i M -  

En résume' tout texte n'est pas un pur système d'infonnationsl0. L'interprétation est 
influencée par [es personnages, leurs discours et les événements présentes. De plus, la 
structure de I'espace adoptee dans le texte en d6termine la réception. En effet, selon Iomi 
Lotman, N Tout le continum spatial du texte, dans Iequel est re-produit le monde de i'objet, 
s'ordonne [selon] un certain topos" W. 

Dans cette deuxième partie de notre thèse, nous présentons d'abord le contexte socio- 
historique auquel réfère ie texte, ensuite les résultats de notre interprétation des trois types 

d'actes impiiqut5s dans i'émiture d'un acte d'énonciation Littéraire intentionnel. 
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Introduction 

Ironiser, c'est K railler, disqualiner, tourner en derision se moquer de quelqu'un ou 
de quelque chosez ». Sur Ie plan pragmatique, cela signifie qu'il existe à i'intbrieur même du 

texte lintraire des signaux qui renvoient le Iecteur à I'intention 6vaiuative encodbe par le 
locuteur. Sur Le pian sCmantique, cela impiique qu'a y a un contenu représentatif litt6rai 
doublé d'un sens intentionnel. Un contenu représentatif qui interpelle le Iecteur puisqu'il 
détermine ses conditions de véritt5 relativement B un ensemble d'assomptions d'arriére-plan 
partagkes par les interlocuteurs. 

Or, comme le seul marqueur de force Uocutoire est weaif. et que I'énonciation 
IittéraIe est transgnssive, Ie lecteur est obIig6, dans mie deuxième étape, de chercher d'autres 
conditions qui rendraient cette paroIe acceptable. La perception de certaines incongruités, la 

fausseté manifeste du contenu littérai, Ies contradictions et les non-sens, amènent le lecteur B 
chercher une autre interprétation ou une autre mtention de représentation et de commUIilcation 
s u r  Ia base d'assomptioas d'arrière-plan qui ne sont pas explicitement r6alis6es dans la 
structure s6mantique du te= Sa cornaissance de I'histoire du Qu&c et des principes 
conversationnels lui permettent de caictxier les vaietus possibles qu'ü faut attri'buer à 

I'énonciation du Iocuteur. Dans mie troisième étapef le lecteur résout les absurdit& en se 
réferant à certains principes discursifs qin Iui permettent de limiter Ies valeurs possibIes de 
Pénonciation dans le respect de la VraisernbIance. 



Comme i'acte ironique intentiomeI n'émerge pas & syntagme en s y n t a p  et que Ies 
signaux sont dissimulés, cet acte de langage demande que i'on présente en tout premier Iieu 
l'arrière-plan sociocnItureI du texte. 

4.1 L'arrière-plan soc~oculturel du texte 

Robert Mailhot, surnomm6 Poilon, vécut ii DrummondvilIe4, une ville peWcoise qui 

se caractérise par sa situation géographique avautageuse puisqu'elie se trouve à mi-chemin 
entre les deux principaux pales urbains de la province, Montdai et Québec. Dnunmondville 
se trouve au cœurs même de la zone habitée qui Ionge le fleuve Saint-Laurent Cette ville hit 
fond6e en 1815 par lord Gordon Drummond, le gouverneur du Canada d'don, qui était 
conscient des intérêts immédiats des groupes anglophones canadiens6. 

Pollon. qui s'est suicide dans Ie cimetière Saint-Georges de DnunmondviIIe, aurait 
fait partie, selon Ie locuteur de Jacques Fe- d'une grande famüe dont les membres étaient 
engages soit religieusement soit poütiquement dans la région q u ~ o i s e ,  appeIee, Mauricie 
Bois-Francs, au cœur même du Quebec habite, mais sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. 
Quant à la « meilleure poétesse des Ursulines de Trois-Rinères' >>, née Adèle Mailhiot 
(1818-1881), elle fut supérieure du monastère des Usulines de Trois-Rivihes de 1862 à 

18688. 

II est n6cessaire de rappeler qu'en 1868, le premier ministre du Quebec, Pierre I. 
Olivier Chauveau a cd6 le ministère de L'Instruction publique qui fut  supprimi en 1875 à 

cause de i'de ultramontaine de  église dont un des dirigeants était monseigneur Louis 
François LafIèche, coadjuteur à Trois-Rivi&res. Les évêques qnébécois, appartenant à L'aile 

ultramontaine de ~'Égüse, combattent alors avec acharnement toute allusion à I'6cole 
obligatoire, sous le <C couvert d'un danger maçonnique9 >>. Ce groupe de couservavateurs a 
pour adversaires les Rouges, le parti fiôéral qui, seIon M F  Lafkche, a est un parti 
anticatEioiique dont Ie cIerg6 a Laison de combattre les doctrines perverses et I e s  tendances 
dangereuses10 P. 



Pour sa part, Charles-Christophe Mailhot, qtii a vécu de 1808 à 1874, fut a membre 
du ConseiI Iégislatif de la province du Canada et du Mnat canadienII B. Ii occupait une 
fonction politique au moment des troubIes de 183812. En 1840.2 a été i n f o d  du projet &rit 
par lord John Georges Lambtoa Durham qui visait tout simplement l'assimilation et 
I'angiicisation des Canadiens hçais13. Soulignons aussi que ce sénateur militait pour le 
parti Liral, héritier du groupe des Rouges, un parti anticatholique~4dont le radicalisme avait 
suscité une vive réaction du clergé. 

Dans les décennies 1840-1 860, les curés avaient pris 1' habitude 
d'intervenir dans les élections au moment où le grogmmme radicai des 
Rouges menaçait la position privilégiée de 1'Egiise en essayant de 
mobiliser les masses dam un mouvement antickical; I'influence du clergé 
avait kt6 une des principales causes de la dispanrion presque complète du 
mouvement radical. Mais, même après la défaite des Rouges, la confusion 
demeure: les membres du parti IibQaI sont encore pergus comme des 
adhérents aux courants Iiiraux doctrinaires, condamnés par le pape et, 
malgré leurs efforts pour se disculper, ils sont dénoncés dans les chaires 
catholiques 1s. 

Cela dit, après la Conf6dt5ration. la première intervention du clerg6 a lieu à I'occasion 
des elections de L867. L'un des thèmes majem de la campagne électorale fut &idemment la 
nouvelle constitution que les conservateurs avaient Baborée et que Ies libéraux avaient 
combattue avec achamement'6. 

Par i'entente de 1867, le gouvernement québ6cois herite d'une partie de la dette 
accumulée ant6rieusement17. Ainsi, l'État q t t ~ c o i s  se trouve, pendant les premières 
décennies du régime c0nféc6rat.Z~ dans une situation de faiblesse qui affecte sa capacite 
d'intervention18 B. De plus, B la suite de la proclamation de i'infiiiüi'bilité pontincale de 1870, 

L'Église a renforce ses pouvoirs au Québec et stimui6 I'ultramontanisme~9.Voila donc deux 

organisations d'encadrement qni ont marqu6 profondément la sociét6 québécoise, y compris 
les citoyens de DnmimondvilIee 

Précisons qu'en matière de relations intergowemementaIes, Ie grand de%t ouvert à 

propos de Ia constinition depuis 1867 se poursuit jusqn'à la guerre de 1939-1945. 11 
s'intensifie même au-dclh de I960m. Le debat continue et oppose toujours d'une façon 
particuli&e Ie gouvernement fedérai et celui du QIié'bec? 

Il  est nécessaire d'ajouter qn'm siècle après I'adoption de l'Acte de 1'Amenprie de 

Nord britanniqae, Ia Commission myaie d'enquête de 1963 a démontré que les Qu&*coÎs 



francophones se trouvent nettement inférieurs à la minorite mgIophone de la province. 
L'écart entre le revenu moyen des deux groupes s'aevait à 354622. 

Toutes ces données socio-historiques sont pertinentes puisqu'eks permettent au 
lecteur de comprendre les personnages et les Cvénements présentés dans PolIon B. 

Évidemment. la connaissance de ces données socio-historiques influence l'acte 
Ginterprétation. En effet, selon Roland Bourneufet RéaI OueIIet : 

Si le tableau peut se saisir globalement en un instaut, le roman [le dciq doit 
d'abord être dtroule avant qu'on I'embrasse dans son entier, qu'on Ie saisisse 
pIeinement23. 

Sans cette précision. les personnages du texte M Poîion N sont des êtres désincamés, 
évanescents, insaisissables. L'importance que l'on doit accorder l'espace et au temps dans 

ce récit hautement significatif n'est donc pas B démontrer. Au contraire, les réferents textuels 
nous assurent la comprChension de cet acte langagier connotation sociale et politique. 

Pour un locuteur-narrateur d'un récit Iittéraire b contenu politique et social, le 
problème consiste à réorganiser, à restructurer l'histoire dans Ia matrice même de l'œuvre 
pour qu'eue produise de l'effet au moment de l'acte de lecture. II existe pIusieun façons 
d'organiser le rCcit. Cette r6guiation des 6vénements et du temps narratif s'opère à L'aide de 
trois techniqyes narratives étudi6es par Gérard Genette24 et que nous pr6sentons en 42. 

4.2 L'acte d'énonciation littéraire intentionne[ 

4.2.1 Les techniques reliées au temps et à l'espace 

Dans cette pnnii&re partie, nous rendons compte de i'organisation formeIIe de i'acte 
d'énonciation narratif intentionnel à I'aïde de Ia theone d'Harald Weiortcb. et de Gérard 
Genet@. D'abord, nous analysons Ies signaux micro-syntaxiques27 ou les formes verbaIes 
qui peuvent foumir au Iecteur I'information n6cessaire pour recomaitre Ia situation de 
commtmication narrative. Parmi les quatre-vingt-six verbes empIoy6s. cinquante-cinq pour 
cent (5546) appartie~ent aux temps narratifs, soit k ~ 0 n d i t i 0 ~ d  (2%), Phnparfait (2I%), le 
pius-que-parfait (14%), le pass6 simple (16%) et Ie passé ant6rieu.r (2%). Ce retour des 

temps propres au monde racontk signaIe imm6diaternent au Iecteur que Ies contenus 



commun-qués s'inscrivent dans un discours narratif. Toutefois, plus de (35%) des formes 
temporelles appartiennent au monde commenté, soit le présent (26461, le passé composé 
(6%) et le funu (3%). Ces douées permettent dors au lecteur de percevoir I'attitude 
subjective du locuteur dans son choix des événements reliés au temps et à i'espace. Ses 

commentaires deviennent, dans le contexte, i'indice qu'il désire faire entendre autre chose. et 
qu'il prépare subtilement L'accueil qu'a souhaite voir dsaver à son texte- 

Daas un texte iitt&üre, confionter l'ordre & disposition des événements à leur ordre 
de succession dans L'histoire permet de déceler ceriaines deviations chronologiques qui 

révèlent le ton ironique du discours. Par exemple, le rappel de ce fait passé au quatrième 
paragraphe nous =&ne relire autrement Ie deuxième paragraphe. 

Dominique et Pollon, saos le secours du sacrement, avaient vécu ensemble, 
tout simplement, pendant trois ans. [...] Ce couple rare devait les 
déconcerter, les intimider. Peut-être douthent-ils un peu d'eux- 
mêmes=? 

Cette information, rappelant les trois annkes de vie conjugale des amants, indique 
dans le contexte, qu'ils avaient une autre façon de vivre qui dérangeait Ies représentants de 

l'Église, ces agents contrôleurs de la vie sexuelle des Québécois et des Québécoises du 

temps. 

Cela dit, pourquoi Ie suicide de PoIIon arrive-t-il r an peu après midi, [...1 neuf 
mois plus tard, le temps d'une gnwaess$9 »? Nous sommes en face d'6vhernents 
choisis où Ie sourire narquois du locuteur se perçoit dans l'organisation temporelle de 
I'histoire. Pourquoi ce moment précis? La vie renouveIt5e, an pays du Québec, semble dire le 
personnage, n'est qu'illusion et rêve. Plus qu'un emploi judicieux des temps verbaux, c'est 
I'essence même du temps narratif qui a, ici, me vaIeur d'ironie. En effet, Ie locuteur fait 

progresser le récit par bonds en nous reIatant seulement quelques événements chmg& de 

sens, 

À partir de ce cadre honciatif, L'analyse de certaines transgressions au mode de 

narration conmbue à I'indispensabIe recul du Iectear vis-à-vis de la narration et des paroles 
des personnages concernés. 



4.22 Le mode de narration 

Le lecteur peut interpréter et même juger les paroIes rapportées par la Iocuteur. Celui 
qui parle et dont les paroles sont citées, directement ou indirectement, influence grandement 
l'acte de réception, Une histoire racontee par i'un des personnages ou par un locuteur- 
narrateur nous permet de percevoir les événements avec des points de vue differents et 

souvent critiques. 

Dans « Pollon B. le lecteur apprend dès le premier paragraphe que le Iocuteur- 
narrateur est témoin d'une histoire : a La veille, Pollon avait annoncé à un ami : "Moi, j'ai fini 
de travailIei'. Cet ami n'avait pas cherché à comprenddo m. 

Toutefois, au sixi5me paragraphe, le lecteur doit faire une pause puisque cet a .  n'est 
qu'un « connotateur de relais » et qu'ainsi ses paroles sont objet d'un discours de la part du 
locuteur. Les premières lignes du sixième paragraphe sont explicites ii ce sujet. r C'est en 
tout cas la plus belle histoire que j'aie depuis longtemps entendue ». 

De plus, quand le lecteur voit rapidement qu'il se trouve en face d'un récit 
d'év6nements, et non en face des évenements eux-mêmes. il prend une distance vis-à-vis des 
paroles rapportdes? II cherche dors à savoir si cet informateur est digne de foi. En effet, 
plus le discours est distant, plus iI est soumis à I'epreuve de la vdrite. En ne présentant qu'un 
seul discours direct (a Moi, j'ai fini de travailler D), I'impartiaüté du narrateur est remise en 
cause. Dans ce cas, le lecteur cherche la raison qui pourrait expliquer ce choix. II se demande 
aussi pourqnoi Ie locuteur-narrateur revient une seconde fois sur ces mêmes paroles, au 
troisième paragraphe. CC Personne, après coup, ne put douter de I'exceIIence de ses paroles: 
qu'il avait bien fini de travailler33 )B. Cette présence envahissante du narrateur, qui se 
permet de porter un jugement en qnaiifïant d'excellentes les pardes prononcees, attire 

L'attention du lecteur. Deux situations d'énonciation sont aina perceptibles, et la deuxième, 
créée i.ntentionneiIement laisse percevoir Sethos moqueur marqut5 du Iocuteu~--narrateur~ 

La seuie réflexion du personnage Pouon rapportée en style cbct  (a Moi, j'ai fini & 
traxraiiler~ D) est mie forme de mention pure et simpIe qni permet de f e  écho à i'opniion de 

celni que le Iocnteur prend pour ciMe dam le contexte. 



Le lendemain, un peu après midi, on aperçut des flammes vives dans le 
cimetière Saint-Georges. On accourut: un type brûIait sur une tombe. 
On aila chercher au plus vite des couvertures pour 6toaffer le feu, On alerta 
les pompiers, les ambulanciers, ces Messieurs de Ia police, 
tant de la mruiicipaie que de Ia provinciaie3S. 

L'extravagance de l'événement rapporté permet ici au lecteur de saisir que Poffon 
vouIait d'abord exprimer sa révolte contre les autorités qui I'infantilisent, à savoir L'Église et 
l'État. 

L'étude des aspects qui  composent cet acte d'tnonciation intentionnel ne serait 

cependant pas complète sans la recension des signaux qui se trouvent spbcifiquement au 
niveau de la voix narrative, et que nous abordons au point 4.2.3. 

42.3 La voix nanative 

Gérard Genette propose d'étudier le récit selon les trois déterminations fondamentales 
du verbe, soit le temps, le mode et ia voix, ces constituants qui ont, ii son point 
de vue, le plus d'innuence sur I'acte de lecture d'un texte namatif- Dans cette section, nous 
allons traiter expressément de cette technique, le choix de la voix nanative. Analyser une 
K voix s, c'est, bien entendu, répondre à la question : N Qui parIe? », et rendre compte de 

I'opinion de celui qui raconte l'histoire. 

Le narrateur, habituellement, inteMent plris ou moins dans I'histoÏre, selon qu'il est 
héros ou comparse. Maintes possibilités s'offrrnt il lui. Dans e PoLIon D, I'empIoi répét6 du 
pronom u on » au deuxième paragraphe (8 occurrences) devient suspect en contexte, du 

coup, une marque Gironie. En effet, le E< on B. ce pronom indiff6rencié. traduit ici la 
présence d'un 1ocuteu.r-narrateur homodiég6tique, celai qui est présent dans I'histoin. Et 
pourtant, au sUUèrne paragraphe, 3 est locuteur-narrateur hét6rodi6gétique. ce1u.i qui ne fait 

pas partie de la diégèse. 

Le lendemain, un peu après midi, on aperçut des flammes vives dans Le 
cimeti8re Saint-Georges. On accourut : mi type brmait sur une tombe. On 



d a  chercher au plus vite des couvertures pour étouffier le feu. On alerta les 
pompiers. les ambulanciers, ces Messieurs de la police, tant de la 
municipale que de la provinciale. On fit ce qu'on devait faire. Le feu 
étouné. on ne savait pas encore de qui 3 s'agissait. Tout ce qu'on vodaif 
c'&ait de renvoyer au plus vite à I'hôpital dans i'espoir de le sauver. Mais 
le feu éteint, le maiheureux restait fumaat et par endroits bouillant: 
impossibIe de le glisser sur une civière. Les pompiers furent dans 
I'obligation de l'arroser. Puis Ies ambulanciers ont foncé, toute sirène, vers 
I'hôpitd. Le médecin, après avoir haussé les épaules, constata le 
décès tout simpIement37. 

Dans cette narration, le passage d'un niveau narratif à un autre constitue une 
transgression aux règles narratologiques, et nous avons interprété ce changement de niveau 
comme un indice d'ironie. En effet. cette histoire, d'abord perçue par un narrateur 
homodiégétique au deuxième paragraphe et par un locuteur-narrateur h6t6rodiégétique au 
sixième paragraphe, prdsente un signai d'ironie qui n'est pas dépourvu d'intentions. En 
effet, la deuxième conclusion se transforme en un commentaire explicite, un proc6d6 interne 
d'autoréf'iexion. Autrement dit, cette <c mise en abîine » de la dikgèse crde un arriiire-plan 
fonctionnel à partir duquei s'interprète et s'h.iue tout le texte, qui a fondamentalement mi 

doubIe statut : 

C'est en tout cas la plus belle &Moire que /'aie depuis longtemps 
entendue, l'histoire de PoiIon et DominiqueT les amants de 
DrummondviIIe. Elle me réchauffe te cœur et me ravit l'âme? 

En d'autres mots, le locuteur-narrateur laisse percevoir les sous-entendus qui 
l'animent au moment de I'écrinire. Bref, ce commentaire explicite senti comme mi jugement 
critiqye rappelle un point de vue diff6rent et divergent. Le Iecteur ne peut que déceIer les 
cibles de f'ironiste, d'abord : Pollon lui-même, qui a accompli un acte absurde, et, sur un 
autre plan, les autorit& reiigieuses, poiitiques et policières qui ont contn%u6 de près ou de 
Ioin à faire de cette vine un milieu oppressif où tout espoir de vie est devenu impossible, 
semble-t-iI, a m  yeux de PoIIon. 

L'étude des aspects qni composent cet acte d'énonciation ironique ne serait cependant 
pas compIète sans Ia recension des marqueurs d'ironie qui se trouvent spécifxqaernent dans 
Pacte de contenu propositiome1. C'est I'objet de la &&&me partie de ce chapitre. 



DEUICIÈME PARTIE 

Recherche de I'acte de contenu propositionne1 intentionnel 

43 L'acte de contenu propositionnel intentionnel 

C'est à I'acte propositiomel qu'est dévolu le rôle de véhiculer les intentions de 

representation du locuteur. Ces dernières sont saisissables grâce à certaines expressions 

référentielles : noms propres, groupes nominaux, pronoms. titres, qui renvoient B des 

personnages, Lieux, objets de la réalité du monde auquel on se refère, et B l'aide 

d'expressions prédicatives qui servent à arm'buer une ou des propriétés. Signes référentiels, 

Ie(s) persomage(s), Ies lieux et les objets renvoient le lecteur ii une &dit6 du monde extérieur 

et B une instance d't5nonciation39. Parce qu'ils sont des unités de représentation soumises aux 

axiomes d'existence et 6identité40, ils sont dors accessibles à I'aaaIyse et à la description. 

4.3.1 L'étude de I'acte de référence 

Dans cette deuxième partie, nous analysons les actes de réfdrence et de prédication du 

locuteur qui permettent au Iecteur de se d o ~ e r  une repr6sentation mentale des personnages 

concern6s. Pour fixer I'attention, le Iocuteur doit rendre présents ses personnages à I'esprit 

du Iecteur. À cette fin, il utilise différentes expressions référentielles et prédicatives qui sont 

constitutives de tout personnage Iittbraire. Le nom, Ies caract6risaiques morphologiqries. Mat 

civil, Ie dire et le faire des personnages à un moment et dans un ben précis remplissent 

spdcinquement cette fonction. En fait, les procédés de caract&isation intrinsèques et 

extensèques concourent & composer ie portrait de chaque personnage et nous en donnent une 

représentation mentale. De p h ,  ces mêmes procédés permettent au Iecteur de s'orienter dans 

I'amonceiIement des motifs partÏcuIiers qui sous-tendent tout acte G6criture. Bref, pour 

toutes ces misons, les personnages, sortes de supporrs des différents mocifs d'6crïture, 

jouent un rôie essentiel dans la saisie de L'acte de Iangage ironiqne. 

Aiasi, les expressions réferentieiles servant à désigner Ies âBi5rents personnages 

révèlent sur Ie plan sémanticpe une forme Iaudative qoi dÎssjmpIe mie critiqpe moqoeusellSe Par 



exemple, Ie titre honorifique, accompagné d'un sobriquet et d'un faux doge ironique que 
reçoit l'honorabIe Mailhot, le s6nateur de la poissance », ou r la meilleure poétesse des 
UfSulines ?> au génie un peu prolure >>, crée un p d o x e  qui fait comprendre au lecteur que 

la référence effective est différente de la réf6rence apparente. P d o i s  même le nom propre 
indique une référence quÎ est totakment différente de celle à IaqyeIIe le lecteur peut s'attendre. 
Que penser des expressions choisies pour désigner cc PoUon » et son expression 
homonymique formée de deux adverbes : u pas [one1 B? Pourquoi pader de tc ces Messieurs 
de la police >> ou de ces t< dieux anciens » appelés aussi a les vieux dieux »? En contexte, la 
référence est tout autre et ces appellations se transforment en indices d'ironie. Une ironie qui 
se manifeste également dans Pacte de prédication. 

4.3.2 L'étude de l'acte de prédication 

L'acte de prédication consiste B créer des personnages et des lieux dotés de 

quaiifkations et de fonctions dBérentieiIes, et nous donne accès à une représentation 
sh@5re des personnages et des lieux représentés. Pour cette raison, les qualifications et Ies 
fonctions attriiuées aux personnages et aux différents Lieux choisis souibent toujours la 
question de Ieur vraisemblance dans le contexte repfienté. 

Un acte de prédication reconnu comme satisfaisant quand le contenu propositionne1 
(P), attribué aux personnages et aux iiemc, est misemblable et décrit correctement comment 
sont ou agissent ces personnages dans I'univers représenté. Dans Ie cas présent, le contenu 
propositio~e1 expücite attn'bu6 à Poilon est déviant. En effet, Poff on qrésente explicitement 
l'ancien a amant de Dominique s, mais aussi et d'une façon prtgnante <C I ' insou.  et le 
dissident S, celui qui n'accepte pas Ies Iois du d e u .  En effet, en plus de tenir un discours 
inhabituel et extravagant, qualiné N d'excellent B par le locuteur, ü a pod des actes qui vont à 

L'encontre des normes d'un milieu socid conforme aux Iois de 1'Ég.k et de f'État : 

<C Dominique et PoUon, sans le secours du sacrement. avaient v6cu 
ensemble, tout shplement, pendant trois ans42 ». 

De plus, pourquoi choisir de poser des actes antisuciawc à un moment bien pre'cis de 

sa vie, soit neuf moi# apds la mort de Dominique, et cela dans un milieu cathoîique comme 
DmmmondviIIe? 



n Oui, en effet, ce sera neuf mois plus tard, Ie temps d'me grossesse, 
qu'une fi amme claire jaiIlira dans le cimeti5re Saint-Georges@ B. 

Cet événement insolite interpelle le lecteur. Les actions de PolIon, par leur caractère incongru 
et dissonant, sont perçues comme un acte de représentation intentionneHe de fa part du 
Iocutetu. PoiIon est un contestataire conscient. La mise en sctme de ce personnage est en 
quelque sorte un moyen d'interroger l'idéologie du milieu et les valeurs socides. Cela dit, le 
locuteur justifie le pourquoi des faits rapportés. Autrement, comment justifÏer la fin insolite 
de ce texte? « ... il tient une mariote dans ses bras.& s La poupée de Dominique, cette 

... poupée qu'ii avait gardée, une mariote dont la valeur 
sentimentale ne fait pas de doute, mais qui avait peutêtre de plus un 
sens sacré que les dieux anciens ne demanderaient pas que de nous 
expliquer, eux qui permettent à i'arnour de communiquer avec l'amour, 
entre la vie et la mo@, 

D'ailleurs, cet acte extrême permet au Iecteur de saisir le chuchotement des mots et les 
personnages-cibles dans I'organisation même du texte : Pollon pose un geste ultime 
destructeur a h  d'interroger les croyances du milieu qui sont à son point de vue un obstacle B 
la vie des bâtisseurs du pays à consauire. 

En fait, le rôle qui lui est assigné dans ce récit nous fait voir I'insurgé qui a perdu 
malheureusement son amante dans un accident d'autob? Son acte courageux est alors 
L'expression d'un désir de contester Ies lois implicites et rigides d'un &eu qui vont à 

I'encontre de Ia vie. 

Polion avait eu le laconisme conséquent. Sur la tombe de son amie 
Dominique, on trouva un bidon de cinq gallons, vide. Cinq gallons 
d'essence qui vous transforment en torche vivante, c'était vraiment 
trop pour en réchappefl. 

Cette action tragique, que le locuteur nous rappeife, de même qye les autres tout B fait 

insolites @il 6voqne dans Ie contexte (placer sur la tombe de son amie. la où ii s'est suicide, 
CC un sac de Parmée et, dans ce sac, la ponpée49 », celle que Domiaique avait apportée avec 
eue chez Poiion qnand eue s'&ait &ci& venir vivre chez I p i -  )>, ou encore ceIIe de 

« giisser une l e t d l  m à Dominique M Avant qu'on ne femât le cercueils? m) suggèrent au 
Iectem que PolIon est un personnage choisi intentio~ellement. II fait &agir sans que le 
Iocateur ait à expiiqner ses choix. De cette manière, iI &ite, pour ainsi dire, Ies situations 



conflictue11es. Si bien que I'on peut a"rmer qye Ia strateagie du Iocuteur est reconnue et dite 

plus subtile, voire plus efficace qu'un discours à caracth argumentatif. 

Les conditions définies p i'acte de langage littéraire nous permettent d ' m r  que 

le locuteur de 1~ Pouon » pose des questions par son acte langagier. De plus, ses questions 

appellent des réponses qui ne sont pas dombes littérdement Une idéologie se défend mieux 

ou se conteste plus difficilement par des représentations indirectes et figurées. Ainsi, 

s'explique le titre du nxueilde Femn (pubüé ii titre posthume) : k conferoe Uiachevée. 

En fait, la mise en scbe des personnages dans r PoiIon », leur façon d'être et d'agir 
dans un milieu choisi intentionnellement par le locuteur, a pour effet d'attirer I'attention sur 

L'inadéquation de Ieurs valeurs sociales et idéologiques. Tous ces personnages en action nous 

révèlent indirectement les tenants et aboutissants des enjeux sociaux, de L'hypocrisie 

humaine, tout en signalant le ton sarcastique du locuteur-observateurUT 

Leur liaison attirait quand même I'attention. Les dieux anciens, qui avaient 
régné auparavant avec le consentement générai, imposant Ieurs cites, Ieurs 
églises, Ieurs curés, en furent surpris: etaient-ils encore 
indispensables? [...] Les vieux dieux n'ont jamais t t t  méchants et 
vengeurs, Us présidaient, ii la fois distants et complices, à 
L'épanouissement cornmonautaire. Un peu trop papistes. c'est toutfl. 

LR choix des personnages et les réflexions du Iocuteur dans un discours indirect Iiare 
sont, ici un questionnement adressé au K coaformisme social et moral qui &crase L'individu et 

le réduit parfois à la sujetions4 ». Une façon de briser cet enchaînement est d'afnrmer un 
second modèIe du mondG5, comme le fait le Iocuteur. Dans ce cas-ci, Ia soIution proposée 

sembIe plus efficace qu'me argumentation rationnelle, qui peut toujours être contestee 

ouvertement. 

« PotIon B. illnstre ce procbdd d'écrîtnre stratkgique qui appartient en propre au 
locuteur. En effet, le lecteur prend conscience à la toute fin du texte que i'absmdïté du geste 

de PoIlon n'est pas une absurdite queIconque. Dans I'impiicite, i'docutaire d6duit que I'acte 

fatai est plutôt la réponse d'un lucide. PoiIon a contesté mi système fermé de croyances. 

Enfin, Ie rebondissement dans I'absmde, Ie suicide de Poffon, nous fait comprendre 

i'intentionnaIinnaIité & la représentation du personnage. 



II rend compte d'un certain laconisme. Robert Mailhot dit peu. mais ne 
parle pas pour rien. Avec lui, ce n'est pas long W. c'est même trop 
court: on comprend ce qu'il a voulu dire, i1 est souvent trop tard. La 
veiIIe, PoIIon avait a ~ o n c t  B un ami: r Moi, j'ai fini de travaiUer. >» Cet 
ami n'avait pas cherché B comprendre; iI y a tellement de façons de 
ne plus travailler, il ne pensa même pas ii ceHe vraiment définitive, que 
Poilon avait en tête56. 

Nous ne pouvons contester ce qu'anirme implicitement le locuteur puisque le texte 

Littérab représente un problème du monde en le fictiomaüsant ». De cette maaière, la 

fiction est, en quelque sorte, la réponse B un embarras idéologique qui nous e n t o d ?  Un 
groupe social met normalement en place son orthodoxie au moyen de réflexes conditio~6s, 

qu'il protège par des sanctions. Ces réflexes sont en dalit€ des automatismes mentaux qui 

servent de modw vivendi au comportement des individus. Sans cela, il semble bien que 

toute vie civilisée, dans un milieu dom6 serait impossible. Or, il est aussi p1aus1'ble de croire 

qu'une société entièrement régie par des Cvidences ne serait rien de mieux qu'une termitière 

incapable de progrès. prisonnière du conformisme étroit, appelé par Flaubert K les idées 

re~uess~  W. La fiction interroge toujours Ia réalite parce qu'elle Ie fait & un niveau figuré et 
qu'a est impossibIe d'extirper les dernents id6oIogiques? 

D'oB aussi la nécessit6, it cefiaines époques, d'utiliser certains procedes langagiers 

comme l'ironie et l'humour . Ces procédés servent, en queIque sorte, à briser ces évidences 

souvent d6fonn6es et vieillies qui écrasent ou étouffent L'être social pensant Le type d'ironie 

qui se dégage des textes de Jacques Ferron se situe dans cette veine. Si Ie langage est le 

principal vficule des dvidences sociales, ü peut aussi. corrélativement, être celui qui les 

remet toutes en cause, 

Cette deuxième intention de reprksentation, greffée cette fois-ci sur Ia culture du 

milieu québécois, son savoir-faire et son histoire, se confiie. L'arrière-plan du texte 

présente non simpIement « l'amant de DnmimondviIIe >i mais aussi L'insoomis, le dissident, 

cehi qni dans sa révolte a fait un geste déraisomabIe et extrême afin d'ébrader certaines 

vérités immuables. L'actuaüsation de cette deuxième représentation devient prépondérante 

quand Ie Iocuteur affirme : r Mais Ie feu éteinb le malheureux restait firmant et par endroits 

bodant: impossible de le glisser sur m e  Civiere. Les pompiers furent dans I'obligation de 

17arrose~o », 

L'exag6ration de cet Cvénement et Ies d o ~ é e s  extra-textueIIes reiih au d e u  socio- 
caItmeI (Dmmmondville) permettent dors au lecteur de comprendre qne I'intention de 



communication du Iocuteur se cache dans I'impIicite du discours. Un discours intentionnel 
qui fera i'objet de notre d y s e  dans la troisième partie & ce chapitre. 

TROIS- PARTIE 

Recherche de l'acte itlocutoire littéraire lntentlonnel 

4.4 L'acte ttlocutoire Iitîeraire intentionnel 

4.4.L Le but illocutofre 

Recherche du but illocutoire 

Toute conduite verbale est n6cessairement orientée vers un ou des buts qui varient 
selon les moyens employés et l'effet vise. Si un locuteur fait un acte d'assertion narratif, le 
but de son 6nonciarion est normaiement de représenter comme actuel un 6tat de choses. Dans 
ce cas, le contenu propositio~el dikgétique de Pacte comspond à certaines réalités pouvant 
exister dans le monde. L'acte iIlocutoire narratif sera dit réussi si les mots utilisés et le 
contenu propositiomeI représentent comment sont « Ies choses » dans ce monde. 

Dans « PoIion N, (9395) des verbes sont conjugués au mode indicatif. Cela signifie 
normalement que Ie Iocutear veut présenter les événements comme des faits réels61. II situe 
Ies pdripéties sur le plan des faits constates62. Le contenu propositionne1 diégétique doit 
correspondre normalement à un état a d'évt?nements * pouvant exister dans le monde 
repn5senté63. Or, le but de Ia force ülocutoire assedve (F) est defailIrnt puisque cet acte ne 
représente pas comment sont << les événements N dans le monde représente. En effet, ii est 
irrationnel de cüre : K Le pays incertain s'enfonçait dans Ia nuit, Ces belles amours Ie 
rappellent au grand jour; il tient une mariote dans ses bras64 ». 

Cette poupée, à i'a image de la ViergeG5 » rend Ie lecteur perpIexe : pourqnoi Ie 
locuteur présente-t-il me information aussi peu crédible dans les circonstances? Ces faits 

mcongnis hissent supposer que le locuteur vent dire pl- et que sa paroie a mi autre but 



iIlocutoire. Ses propos ne peuvent se réduire il une suite de remarques déconsues. Placé 

devant un reIevé de faits en apparence incongrus. Le lecteur se voit obligé de rechercher un 
autre but illocutoire, 

Prrircipes pour trouver le but illocutoire iktentibnnel 

Premier principe 

Le lecteur se rappelle que tout échange conversationne1 est le produit d'efforts de 

coopération. 11 tient pour acquis que le locuteur est coopérant66. Implicitement, il connaît 

aussi le principe générai de coopération (couperarive prtiiciple), (8) : 

... que v o a  coneibution conversationneUe corresponde à ce qui est 
exigé de vous, au stade atteint par ceIIeci. par le but ou la direction 
acceptée de l'échange par16 dans IequeI vous êtes engagé 67. 

Corrélativement, le lecteur suppose que ce même locuteur respecte un minimum de 
règles plus spécifiques dont les effets s'accordent au Cp68. 

Deuxième principe 

Le lecteur decèle clairement une infraction intentionnelle aux règles habitueIIes de la 

conversation. Il connaît cependant le principe selon lequel toute injj-action à une ou à 

plusieurs règies conversutionnelles permet de faire passer des messages hplicite69. Ce 
principe L'amène donc rechercher un compl6ment à La condition défectueuse et B trouver Ies 
sous-entendus que Ie Iocuteur ne peut ou ne veut pas émettre. 

Queiies sont donc ces conditions qui rendraient Le discours cohérent? II cherche 

d'autres propositions qui seraient susceptiiles de se Loger dans cet espace littéraire. Pourquoi 

le Iocuteur afnrme-t-il qu'une fois Le feu éteint, <C le maheureux restait fumant et par endroits 

bouiIlant: impossibfe de le glisser sur une civi&re7* B? Ne s'agit4 pas ici pour Ie Locuteur 

d'exprimer la révolte et la coke de ce 



4.4.2 Le mode d'accomplissement du but iUocutoire 

Recherche du mode d'accomplissement du but illocutoire 

Le Iecteur se demande d'abord pourquoi le locuteur de <C Poiion B amplifie d'une 
f ion  exagérée le mode d'accomplissement du but iliocutoire Littérai. 

Principes pour trouver le mode d'accompIissement du but illocuroire 

Premier principe 

11 sait qu'une règle conversatio~efle demande que notre contrr'bun'on ne contienne pas 

plus d'infomation qu'il n 'est requis']. Dans le cas contraireT il a aussi appris que cela peut 
faire dévier I'dchange, puisque l'interlocuteur se demande alors s'il n'y a pas une raison 

particulière qui pomait justifier un te1 excès d'information. Le lecteur présuppose que les 

propos du locuteur ne sont pas sans objet et déduit que celui-ci désire transmettre une autre 

proposition que ceHe qu'il semble avancer. La volubilit6 intentionnelle et non exprimée du 

Iocuteur fait naître un doute. 

Le lecteur sait par expérience que lors de l'accomplissement d'un acte de discours de 

la forme F (Re), le locuteur peut utiliser diff6rents éi6menis constitutifs de la langue pour 

faire pression snr le lecteur a f h  que celui-ci saisisse le v6nrabIe but illocutoire. Dans les faits, 

les adverbes peuvent remplir ce d e  en indiqoant quel jugement porte celui qui parIe sur ce 

@il dit. L'adverbe « peut-être », dans les phrases suivantes, remplit précis6ment ce rôle de 

modaüsateur de I'énonci et signifie que I'idée exprimée par la proposition Ettéde cache on 

autre propos : 

Une poupée qu'iI avait gardke, une mariote dont la vdetu sentimentale ne 
fait pas de doute, mais qni avait peut-être de plus un sens sacd que les 
dieux anciens ne demanderaient pas mieux que de nous e x p l i e .  

Dans le contexte, i'adverbe a peut-être w maque à la fois le doute du locutem sm les 

propos qu'il tient et mie intention implicite de commmiqner autre chose. Les propos du 

locuteurà l'égard de cet objet infantüe indiquent anssi qne le mode d'accomplissement du but 

illocutoire Iitt&aî est abenant De plus, la présentation en termes hyperboliques de cette 



mariote, précédée de i'adverbe r peut-être B. dénonce clairement un mode 

d'accomplissement du but illocutoire Littéral défailIant. Cette réaexion amène le lecteur à 

prendre une distance vis-à-vis du discours et à rechercher Ie v6ritabIe mode 

d'accomplissement du but ikutoire. 

Deuxième principe 

Le ton ironique d'un discours n 'étant pas indépendrt du contexteB. le Iecteuc déduit 

que l'adverbe cl oui et la locution adverbiale en effet r confirment cette autre intention de 

communication. Pourquoi avoir attendu précisément neuf mois pour sV;ui6antir? De plus, 

pourquoi le locuteur di t4 que la flamme était claire N? « Oui, en effet, ce sera neuf mois 

plus tard, le temps d'une grossesse, qu'une flamme claire jaillira dans le cimetière Saint- 

Georges" ». Dans cette phrase, l'acte d'assertion est intentio~eiiement le produit d'une 

conscience qui rapproche des situations. La grandeur et la lucidité de Poiion sont encore une 
fois bien mises en tvidence. Le lecteur comprend qu'il doit diterpréter tout autrement cet 

acte fitt6rai d'assertion narratif insincère. 

Par la suite, ce même lecteur essaie de trouver Les conditions qui permettent de dire 

qye cette enonciation correspond aux intentions du locuteur. 

4-43 Les conditions préparatoires 

Recherche des conditions préparatoires de la force illocutoire 

Le principe générai 

Tout acte illocntoire est accompagné #un arrière-plan d'assomptions 
préintentionnelles commun au locuteur et à I'intedocuteur7*. 

Ce terrain d'entente permet à I'un d'exprimer une parole et à l'autre de d6coder 

correctement Ie message. Le texte Litteraire est mi acte iitocutoire cornpIet, qrll présuppose que 

les propositions émises par le locuteur sont vraies dans le contexte de L'6nonciation. S'a 
arrivait qne les présrippositions soient fausses, i'acte iIIocutoire serait dors irratiome1. 



Or, Ies présuppositions Ettéraies du locuteur ferronien ne peuvent être vraies dans le 
contexte. Les K informations préaiables >r que le locuteur et le lecteur posstdent à propos du 

contexte quewcois les conduisent à percevoir des invraisemblances. Ils savent pertinemment 

que le premier ministre Maurice Duplessis et son parti politique, l'Union nationale, ont 

dominé le Québec de L 944 à 1959. De plus, Ie Iecteur sait que le locuteur feint de dire la 

vérité lorsqu'ii attribue le titre de a sénateur de la puissance s à l'honorable Mailhot, ce 

médecin de Pointe-du-Lac qui participa activement à la vie sociale et politique de son 

milie& Ces indices, marqueurs d'incongruite en contexte, amènent nécessairement le 

lecteur il se désengager émotivement de i'énoncé EnCrai et L'incitent à rechercher l'acte de 

communication véritable. II faut se rappeler ici que Le sénateur Mailhot, un politicien Libéral 

qui occupait une fonction politique à Ottawa en 1867, n'a pu empêcher les Conservateurs 

d'adopter la loi du parIement britannique dtsignbe sous le nom d'Acte de L'Amérique du 
Nord britannique (AANB)? 

Les connaissances préaiables que le Iecteur possède sur le monde en général et sur la 

socitt6 québécoise en particulier I'amènent à vouloir comprendre I'excentricité de la situation. 

Le Iecteur ne peut pas prendre au pied de la lettre l'énoncé assemf. En conséquence, il 
cherche ces autres conditions préaiables et impIicites qui pourraient Iui permettre & croire 2 la 

proposition (P) dans le contexte. D'ailleurs, la dernière phrase du texte I 'bto~e encore plus 

et r6vèIe clairement que les présuppositions litt6rafes du locuteur sont fausses dans le 

contexte : 

Le pays incertain s'enfonçait dans la nuit. Ces belles amours le rappellent 
au grand joirr; il tient une mariote daos ses bras78. 

Ces faits. contrastant avec ce à quoi il est logiquement en droit de s'attendre, 

l'amènent i chercher d'autres conditions préparatoires touchant Ia force iIlocutoke 

mtentiomeiIe. 

Prtirees pour trouver les conditions préparatoires tomhant [a force illocutoire mtenttonneile 

Les présupposés du locuteur déterminent un ensemble de conditions de vérité et 

asment le succès de l'acte illmutoire79 . Or, Ie Iocuteur de *< Poiion N n'a pas de preuves ni 



de raisons de croire ce qu'il énonce. Pourquoi, entre autres, termine-t-il son texte d'une façon 
aussi invraisemblable? 

D e d m e  principe 

La non-pertinence de la dernière phrase du texte rappelle que le Iocuteur a transgresse 

ouvertement une règle conversatiomelle. Le lecteur sait qu'il est impossible qu'me 

énonciation soit émise en dehors de toute visée de pertinence. Parlez à propos, dit la 

rnaxime80. Pour rétablir la vérité du texte. le lecteur émet des hypothèses quant aux 

présupposés du locuteur. II déduit que demère cet agencement incongru, les 6noncés doivent 

déterminer un ensemble de conditions qui ne font pas partie du sens LittéraI des énoncés. 

Les contextes Linguistiques et extra-linguistiques présentent plutôt une situation où 

Poilon avait compris comment les hommes et les femmes doivent faire pour construire un 
pays. Neuf mois après la mort de Dominique, ii a donc d6cid6 de réagir d'une manière bien 

persomeiie à ses maiheum. 

... ce sera neuf mois plus tard, le temps d'une grossesse, 
qu'une flamme claire jailIira dans Ie cimetière Saint-Georges et qu'on y 
trouvera dans un sac de lTam6e une poupée, celle que Dominique 
avait apport& avec elIe chez Potlon quand elle s'était 
décidée à venir vivre chez luig'. 

L'acte d'assertion littéral &nt insatisfaisant, ITinterIocuteur cherche en cpeIqye sorte 

Ia condition de sinc&ité de I'acte de langage. Pourquoi &once-t-il M contenu (RiP) alors 

qri'il ne croit pas au contenu défini par (R+P)? Le non-sens des réactions du personnage 

a d t - i l  pour but de permettre une démystification du milieu? Le lecteur désire cornaître ce 

qae veuient dire exactement Ies paroles du locuteur dans le contexte. En somme. i1 cherche à 

comaftre la condition de sincknté qui lui a permis de determiner i'existence de L'état des 

choses représenté par le contenu propositiomel. 



4.4.4 La condition de sincérité 

Recherche de la condition de sincérité de la force illocutoire intentionnelle 

Principe général 

Tout interIocuteur sait que les echanges de paroies ne sont pas sans objet. De plus, 

ses expériences langagières lui ont appris que tout acte de parole présuppose, en dehors de 

toutes contre-indications, que le locuteur adhère au contenu énoncé. Chaque participant sait, 
par exemple, que dans une conversation, vous n '@knez par ce que vous croyez être faux82. 

Néanmoins, il a aussi appris que les maximes conversationneIIes ou les lois de 
discours peuvent être transgressées. En lisant le sixième paragraphe, par exernpie, le lecteur 
s'interroge sur Ia condition de sincérité de I'acte de contenu propositiomel. Il déduit que 
l'acte de langage explicite ne peut être vrai. L'état psychologique (M Y )  upràné relativement 

au contenu représenta@f[ittéral n 'est pas sUtc2re. Le locuteur ne peut croire ce qu'iI affirme en 
choisissant le milieu social évoqué, soit DnunmondvilIe, ville située dans une région qui a 
COMU des bâtisseurs tels Wilçid Laurier, Sttzor-CÔt6, Mane-Victorin et Alfred Lalr'irt683, 

persorna&% pokiques et artistiques qui ont fqomé la vie des Canadiens fiançais d'alors ou 
des Québécois d'aujourd'hui. II faut aussi rappeler que Dnunmondville a vécu une des plus 
importantes étapes de la colonisation fiançaise au Canada vers 183884 

Cependant, quand le locuteur affirme au sixièime paragraphe : 

C'est en tout cas h plus bene histoire que j'aie depuis Longtemps 
entendue, I'histoire de PoIIon et Dominique, Ies amants de 
Dnimmondville. me me récharne Ie cœur et me ravit 19âme8s_ 

le lecteur suppute à partir de certains faits contextuels Ia condition de sZnc6nté de I'intention 
de commtmication du Iocuteur. 

Principes pour trouver la condmon de sincérité de L'acte intentionnel 

Comment trouver la condition de sincérit6 ou ie mode psychoIogiqae (M Y) sous 

lequel le Iocuteur a formé Ie contenu représentatifintentiome14 



Premier principe 

A? suppose que ce locuteur respecte le prÙtc@e gémRrd de coopération (CPJ et que ses 
propos ne sont pas s m  objefl6. Si le locuteur s'est mis apparemment hors-jeu (du CP), c'est 

probablement que le contexte ne laisse pas de doute sur son intention de communication. Le 

locuteur ferronien, en transgressant ouvertement Ia loi de sincérité, sait pertinemment que 
d'autres lois de discours vont dors être invoquées. La loi de convenance87 demande, entre 
autres, d'adoucir dans certaines circonstances, pour des raisons de politesse et de courtoisie, 
Ia brutalité de ses propos. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire ou sous-entendre, 
honnêtement? 

Deuxième principe 

Le lecteur est assur& que le locuteur a fuit de son mieta pour produire l'énoncé le plus 
pertinent possible88. II déduit un ensemble de propositions dont quelques-unes sont 
logiquement impliqutes par le texte. Ii énonce quelques propositions qui sont implicites à 

i'acte d'énonciation rians Ie contexte. 

N PoIion >> serait, en fait L'histoire d'un homme amoureux r6volt6, insatisfait de sa 
condition humaine, celle d'un homme courageux qui vodait continuer ITœuvre de ses 
ancêtres mais qui n'a pas &te compris et reconnu de son vivant. 

Le pays incertain s'enfonçait dans la nuit. Ces belles amours le 
rappellent au grand jour, il tient une mariote dans ses b w 8 ?  

Troisième principe 

L'insincérité est tactique dans cet acte d'énonciation et s'hterprète corne un 
marqueur d'ironie? Le locuteur ne peut croire au monde explicitement représenté. Ceaains 
mdices textueh révèlent une insincérité91 avouée et Ie lecteur dtabüt le mode psychoIogÏque 
(M Y) que le locuteur avait an moment où il a f o d  le deuxième contenu représentatif (Cr). 

Le sixi5me paragraphe, Ia concIusÎon du texte, confirme son hypothèse. Le locuteur ferronien 
ironise: 

Cest en tout cas la plus belle histoire que j'aie depuis longtemps 
entendue [..J. Eue me récbsOtre Ce cœur e t  me ravit L9âni@*. 



L'arr2re-pIan idtoiogique et cuIRuel du texte aidant, le lecteur comprend et interprète 
d'une façon satisfaisante L'acte intentionnel du locuteur. La description de l'arrière-plan du 

texte garantit en quelque sorte l'éclairage qui aide à interpréter les demiers lignes concernant 
l'action des personnages. 

D'autres indices hguistiques nous aÏdenc de plus, B saisir le degré de puissance de la 
condition de sincérité de L'acte intentionnel du locuteur. 

4.4.5 Le degré de puissance de la condition de sincérité 

La recherche du degré de puissance de la condition de sincérité 

Principe générai 

En accompli3sant un acte illocutoire d'un certain contenu proposin'omeL 
le focuteur exprime un certain état ûttentionnel relativement à ce contenu 
propositionneL linércii~93~ 

L'etat psychologique exprime en accomplissant un acte Cassertion est la croyance en 
L'existence de I'état de choses. La croyance et la Smc6rité du locuteur peuvent cependant être 
signifiees selon des degrés variables d'intensité. Par exempk, un lecteur attentif saisit que Ia 
maxime de v6ridicitt est viol6e de man2re trop flagrante dans cette première phrase de la 
concIusion, et il cherche le degré de puissance de Ia condition de sinc6rité ou Ie mode 
psychologique (M Y) sous Ieqnel le locuteur a fornt5 le contenu représentatif : 

C e a  en tout cas Ia pIw beiie histoire que j'aie depuis longtemps 
entendue, I'histoire de Poilon et Dominique, les amants de 
Drummondville94. 

Comment trouver le degré de puissance de la condition de sincérité ou le mode 
psychoiogisue (M Y) sous le@ Ie locuteur a f o d  Ie contenu représentatif? 



Ptütapes pour trouver le &gré de puissance de [a condition de soicédé 

Premier principe 

Augmenter ou diminuer excessivement la vénré des choses pour qu'elle 
produise plus d'impression est une stratégie connue de tout sujet 
parhrP5. 

Cette tactique, particuiièrement perceptible dès les toutes premieres lignes de ia 
concIusion, confirme ce principe : H C'est en tout cas Ia plus beiie histoire que j'aie depuis 

longtemps entendue96 ». Ici, le superlatif absolu installe le lecteur à une distance critique par 
rapport à la scène. Le lecteur perçoit une incongniitk et recrée le contexte qui a pu favoriser 
cette énonciation; iI comprend que sous la logique apparente, le locuteur insiste fortement 
pour bien faire comprendre la deuxième intention de commuafcation. 

Deuxième principe 

Plus une assertion est sciemment contraire à la vérité' plus elle met en hidence la 
contre-vérité et la tromperieg? A ia toute fin, l'acte de lecture de la force illocutoire Littérale 
d€viante est confinn6e = Force i1Iocutoi.e Iittkraie déviante). 

Cet acte de langage énoncé avec me puissance supérieure à celle requise est, de fqon 
évidente, un acte de Iangage ironique. <C PolIon r est un r&it ironique dont Ie tine même 
souIigne la vaieur ilIocutoin de rainerie : PoiIon ou a Robert Maühot dit peu, mais ne parle 
pas pour rien. Avec lui, ce n'est "pas tong"98 u. 

En fait, le Iocuteur ne veut pas sedement raconter i'histoire de Pollon, mais il désire 
aussi disqualiner ce milieu sociai trop fidèle a m  lois de 1'ÉgLÏse et de  état. PoIIon, ce 
personnage sensuel, amoureux de la vie et de son pays, les dérangeait. Indirectement, le 
Iocuteur vise Ies représentants dë I'État et de l'Église, qui imbus de leur pouvoir, n'ont pas sn 
vaIoriser Ies iois natureiIes, ces éI6ments fondamentaux d'me soci6té en devenir. 



Conclusion 

L'ironiste fait entendre un autre discours à son interlocuteur dans le but non de 

mentir, mais & d e r .  Cette deuxième valeur illocutoire de raillerie est perceptibie dans Sacte 

d'énonciation, l'acte de contenu propositionne1 et l'acte Uocutoire. 

Bref, des indices-opérateurs intrinsèques et extgnsèques à l'acte d'énonciation narratif 
permettent I'interlocuteur de percevoir entre les sens Iinéral et UitentiomeI des 

contradictions. L'arrière-plan socioculturel du texte joue, dans ce cas, un rôle de première 

importance parce qu'a constitue un dément dynamique dans la perception de l'intention 

implicite sous-jacente à L'acte Littéraire narratX 

En terminant cette analyse, nous pouvons a"rmer que la signification existentieile de 

Ia nanativité du locuteur de Jacques Ferron décode du fait qu'il a réarticulé le monde fictif à 

partir de son ewrience persomelle. 
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LA DAME DE BOLOGNEi 

La dame de Bologne est-elle un personnage tragique ou ironique? Qu'est-ce qu'un 
discours ironique? Vladimir Jadcff €vitch, dans L'ironie. nous dome une réponse partieue à 

cette question : 

L'ironie fait rire sans avoir envie de Ne, et eiie pIaisante froidement sans 
amuser, eue est moqueuse, mais sombre. Ou mieux : elle declenche le 
rire, pour imm6diatement le figer. Et Ia raison de cela est qu'il y a en elle 
quelque chose de contoum6, d'indirect et de gIaçant où L'on pressent la 
profondeur inquiktante de la conscience : aussi Ia gaiet6 a-t-eiIe tôt fait de 
se changer en malaise et en tension? 

Comment dors expiiquer ce champ de tension » ou a cette aire de jeu ironique D? 
Un instrument d'analyse spécifique s'impose pour être en mesure d'expliquer ce mode de 
discours unique subordonné aux réftrents extra-textuels3 et aux stratdgies du locuteur- 
narrateur, cette instance dissimdde demère le texte qui juge, évalue et ironÎse4- Comme nous 
l'avons mentionnt5 dans Ie trois2me chapitre de la première partie, nous rappelons que pour 
interpréter ce type de texte, ce système giobai de communication, iI faut faire appel à des 
théories qui se pr6occupent davantage de I'hteraction que Ie texte produit entre Ies 

interIocutews, au moment de l'acte de lecture, des thkories qui rendent I'anaiyste capable de 

décrire les conditions et les règles langagières stratépiqaes da Iocotemni11~atem. 

Bref, nous avons choisi des théoriu pragmatiques qui nous ont permis d'aaborer un 
cadre d'analyse à partit duque1 il est possibIe GétudÎer Ie jeu des fomw spécifiques qai ont 
pour fonction de parier de Ia subjectivité ironique du Iocutenr, cet être pariant qui est en 
relation constante avec ses pardes. L'interprétation de i'acte de Iangage Ïronicpe intentiomei 
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ne donne des résultats signifiants que si Ie lecteur considère le texte comme une production 
Iangagière daas laquelle est inscrite la subjectivité du locuteur. 

Nom objectif de travail est donc de dtcrire et d'interpréter de quoi parle le Iangage, à 

travers le e comment » et le c pourquoi n, qui ont leur source à l'intérieur même du sujet 
producteur. Le locuteur parle une langue. Il a un projet esth6tique. L'étude des conditions de 
satisfaction qu'il a données à son acte de langage nous permettra de parler de son projet 
sémantico-pragmatique. 

L'ensemble des expressions référentielles et prédicatives choisies par le locuteur- 
narrateur de Jacques Ferron, une fois analysees et decrites selon les conditions qui les 
gouvernent, nous laissent voir un mode spécifique de reprt5sentation et nous conduisent 
naturellement B la découverte de I'intentionaaIit6 du Iocuteur. Ces conditions définies par 
John Rogers SearlG et adaptées par Marie et Louis Francœur6 en vue de l'analyse d'un acte 

de langage Littdraire, nous ont ainsi permis de trouver quelle fonction le texte peut assumer 
dans tel ou tel contexte. Les résuitats auxquels nous sommes arrivée confirment notre 
hypothèse de recherche et nous permettent d'affirmer qu'il est necessaire de faire intervenir 
l'intentionnaiitt du locuteur pour dé- ses actes de langage qui ont marqué l'écriture 
queMcoise. 

Le texte litt6raire du locuteur (acte de langage complet) sera d'abord anaiyd seion les 
lois structuraies du récit élaborées par Gtirard Genette? Ensuite, 2 l'aide des principes 

searliens, nous expliquerons les trois types d'actes distinctsa qui composent tout acte de 
langage littéraire ironigne. 

Dans Ia conclusion, nous résumons brièvement les résultats de notre lecture : le 
locuteur, dans ce texte, feint d'entrer dans le jeu de Ia dame de Bologne, mais dans Ia mise en 
scéne du personnage et des actions qu'a Iui fait accompiir, nous avons éte amenée à 

comprendre que sous L'éIoge, il y a un esprit critique qui AvHe rabsurdit6 de cette femme 
obnubilCe par Dieu et inf6od6e aux lois sdaies à caractère mascuün . De plus, indirectement, 
tout son système de vaIeurs religieuses est renversé puisqu'iI est intentionnelIement 
ndicnïisé. 

Cette dame & BoIogae sut fane Ie bonheur de son fils, non sans accrocs à Ia 
Iégaüté. entrave au cours de Ia justice, compIicit6 aprh le fait dans 
m e  affaire d'assassinat? 



5.1 L'acte d'énonciation littéraire intenfionnel 

5 ~ 1  Le niveau narratif 

Pour que le texte narratif puisse être reconnu, le lecteur doit percevoir des i< signaux 
appropries ». appartenant a B la dimension syniagmatique >> et constitutifs du style narratif1 l. 
Le succès d'un acte de langage est relié au fait que le locuteur-narrateur a respecté les 
conventions du genre, et que son discours se laisse reco~aître comme acte d'énonciation 
narrative. Le texte doit respecter les N conventions stabilisées >r du genre et les a procédures >t 

immanentes acceptées'2. Des signaux quaüfiés de K gén6riques D déterminent la forme du 

récit et sa réception. 

Utilisés de façon concomitante et en alternance par le narrateur, ils permettent 
au narrataire de recomaître qu'il se trouve en présence d'un genre Iitt6raire 
particulier [...II? 

De plus, le cadre situationne1 indique en meme temps queiie attitude de réception le 
lecteur doit adopter. En somme, ces marqueurs, Ies verbes et Ies adverbes. situent le cadre de 
la narration et indiquent queiles fonctions de métacommunication le Locuteur-narrateur exerce 
B I'endroit du Iecternl4 Au même moment, ils lui indiquent queiie attitude de dception il doit 
adopter. 

La commnnIcation littéraire sera dite reussie si Ie iecteur reconnaît d'abord les (< si- 
gnaux génériques » qui défiaissent Ie texte comme genre narratif. Cette situation de narration 
est normaiement marquée dans le texte d&s I'ouvemue du récit <C La dame de Bologne » ne 
déroge pas à cette règle- En effet, dans les trois premi5res Iignes, le narrateur présente son 
personnage : 

Vous étiez seule dans votre maison, à Bologne. près de la place publique, 
au cœur de Ia ville, et la porte q@ donne snr la me était rest6e ouverte. 
Vous n'attendiez persome1s. 

De plus, iI signaIe cette ouverture par deux formes verbales à i'imparfait, temps do 

monde racontét6. Les deux fonnes verbaIes empIoyées successivement dès le déôut du récit 
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attirent nécessairement l'attention du Iecteur tout en lui rappelant la situation de 

communication dam laqueue il se trouve. 

Cette stnicture narrative est également e s  marquée au deuxième paragraphe. Le verbe 
u être >D, suivi d'un adverbe de consécution narrative (a Vous étiez donc seule dans votre 

maison à Bologne ~b) de même que les quatorze verbes conjugués à I'hparfait, sont dans le 

contexte, des signes récurrents qui prolongent l'exposition du récit. Le locuteur-narrateur 

prend tout le temps qu'il lui faut pour présenter le portrait moral, social et religieux de son 

hterlocutrice, u la dame de Bologne ». 

Quant au troisième paragraphe, iI commence par un passé simple suivi d'un adverôe 
de la consécution narrative qui situe d'emblée le lecteur dans Le procès : Ce fut dors que 

i'homme à i'épée, entré par la première porte [.,] s'est produit devant vousi? B. 

L'enchaînement logique de tous les événements de I'inûigue se poursuit jusqu'k la fin 
du troisiéme paragraphe avec L'adverbe a Bref D qui nous signale la fi des éénements 

tragiques qu'a subis le nIs : r Bref, le mouchoir ensanglanté que vous gardiez dans votre 

main, l'était du sang de votre fils18 n. 

L'étude du temps de Ia narration dans ce texte fut fort simple. Cependant, le pIus 
important à nos yeux est de montBr que le lecteur est ïnfiuencé dans son interprétation par la 
disposition chronoIogique des événements. À noue point de vue, le locuteur, en ne 
présentant pas tous les événements qui se sont passés (entre Ia mort de son hls, le moment où 

efle s'évanouit et ITarriv6e de la nuit), oriente toute la signification à domer au texte. Tout 

compte f a  le récit sommaire régalarise l'information acheminée au Iecteur et Lui permet 

rapidement de saisir le comportement anormal, voire contestataire, de <c cette dame de 

Bologne >D. 

Au cinquieme paragraphe, i'utilisation du déictique CC cette », suivi du verbe « sa- 

voir , au passé simple, profire sans appel, sur le ton détaché de l'historien, sa 
condamnation. Le passé simpie de la narration historique rappeiIe, avec la précision et la 

sécheresse âe i'homme de Ioi, les chefs d'accusation : 

Cette dame de Bologne sut faire Ie bonheur de son as, non sans 
accrocs P ta IégaM6, entrave am cours de la justice, complicité 
apcés le fpit dans me a f t i e  d 9 a s s h t L ?  



Cette concIusion met en lumière Ia conduite parfaitement immorale du personnage. Le 
démonstratif a Cette » marque la distance prise par Ie narrateur et permet de comprendre la 

distance p e  ce dernier prend B regard de cette chrétienne téméraire. 

La prise en charge de la situation de communication est dans ce c a s 4  comme un 
misoir menteur et, dans le contexte, un marqueur de seconde intentionnalité. Une 
interrogatioa est posée à l'absurditt des actions posées par cette dame dans l'univers 

représenté? L'allocutaire devient une intirnée mise en accusation par un bref rappel des faits 
survenus. 

5.1 -2 L'o rdref le temps 

Effet de style, cette proiepse de Ia deuxième phrase, N Vous n'attendiez personne. 
surtout pas celui qui viendra21 >>, instruit rapidement le Iecteur sur l'attitude de réception qu'il 

doit adopter. De plus, les verbes conjugués aux temps dits a commentatifs~ >> ( @sent, 

passé composé et futur) sont tr&s nombreux (34% de tous les verbes). ils nous préparent 

subtilement à comprendre que le texte est pIus qu'un rtcit d'événements. En fait, tous ces 

temps qui, normalement arrachent le récit à la fiction et 17instaUent dans la venteu nous 

amènent, au coniraire, à nous interroger sur le sens des faits présentés et le type de discours 

que tient le locuteur dans cet espace socioculturel qu'est Bologne. Mentio~mons que Bologne 

est une ville qui a déjà fait partie des États pontificaux24. Bref. cette intrusion du locutem- 

narrateur dans la textualité nous indique très clairement que le texte @sente deux actes 

d'honciation. 

5.1.3 Le mode/ le discours Indirect libre 

Dans La dame de Bologne N, le mode de discours indirect libre est une techaique 

choisie par Ie locuteur pour nous fain: comaitre son opinion à I'egard de ce dont il parle. 

Cette porte. c'est votre fi, press6 de rejomdrP ses compagnons qui l'aura 
oubiiée comme d'habitude. Quand ii reviendra, ii la fermera, c'est 
tout. Dieu merci! son pauvre pére n'est pIus ici pour s'en faUe des 
soucis et le vexer de ses reproches*. 

Dans cet exempk, I e s  deux instances sont confondues, mais le discours de Ia dame et 

du locuteur cpi rapporte 1 s  paroies est dissonant. Le Iocutear-narrateur se fait critiqne et Ie 

lecteur perçoit Ie ton sarcastique et ironique. Dans le cas présent. la techniqne du locuteur 



montre chirement que l'ironie est une fignre de pensée qui joue sur la présentation de deux 

opinions ou de deux points de vue différents. Du reste, toutes les paroIes de la dame de 

Bologne, rapportées dam les quatre premiers paragraphes, signaient une intention discursive 

ironique. L'acte de lecture attentif permet de comprendre Le comportement contestataire de ce 
personnage. 

Bref, toute l'iafonnation pdsentée dans les quahe premiers paragraphes sous forme 

de discours indirect libre donne beaucoup de place au personnage p ~ c i p d  pour mieux le 

ridiculiser. Le lecteur perçoit que i'idonnation est entièrement soumise à la subjectivité de ce 

personnage avec ses qualités et ses défauts. Le narrateur fitre, pour ainsi dire, les 

informations, présente celles qu'il croit les plus pertinentes pour atteindre ses buts. En 
conskquence, l'interprétation que le lecteur est appelé d o ~ e r  aux faits racontés est 

innuencée par la modaiitk des paroles rapportées. Ainsi, toute a la b o ~ e  ou [a mauvaise foi » 

de la dame est mise en lumière par la focalisation qui fait comprendre le point de vue critique 

du locuteur. 

L'interpellation directe du personnage par le pronom vous (48 fois) manifeste 

égaiement cette distance critique et ironique que le locuteur-narrateur veut manifester à i'6gard 

des paroies entendues et des actions pos6es dans la circonstance. C'est une façon aussi toute 

subtile d'influencer le lecteur. 

Le ton ironique du locuteur et les cibles visées directement se révèlent très clairement, 

par exemple, lorsque ce dernier fait directement écho à un discours tenu par cette dame en sa 

p&ence au moment de I'apparÏtion du mS. 

Borne nouvelle, chère mère! Ne p1eu.m pius : je sors du purgatoire où la 
justice divine m'avait condamné à de longues andes de tourment Votre 
générosité cMtienne envers mon assassin a mis fin à mon expiation en un 
instant et je suis auprès de Dieu pour toute i'étemite26. 

L'acte iitteraire ironique est ici très évident puisque le Iocutem-narratem prend à son 

compte un point de vue qu'il dénonce par Ia mite : 

Cette dame de BoIogne sut faire le bonheur de son as. non sans accrocs 
à In I&gaiité, entrave au coius de Ia justice, compllcité après le 
fPit cians une affaire d'assadnat. Elle etait au-dessus de tout ça et, 
ne passant pas par l'homme, eIIe tenait sa conscience de Dieu? 



Cette f51 inattendue et insoiite, soit la ratification par le fils des actes posés et Ia 
sanction28positive qu'il donne ii sa m5re chrétienne, présuppose des enjeux relationnels qui 
invitent le lecteur 2 dépasser le niveau littéral du texte. Pouquoi ce nIs victime apparaît-il en 
disant des paroles aussi élogieuses qui vont 2 l'encontre des lois humaines? 

Bonne nouvelle, chère mère! Ne pleurez plus : je sors du purgatoire où la 
justice divine m'avait condamne à de longues m 6 e s  de tourment. Votre 
générosité chretienne envers mon assassin a mis fin à mon 
expiation en un instant et je auprès de Dieu pour toute 
Péternité29. 

Ces paroles réconfortantes du fis métamorphosé sont un non-sens. Et cette 
incongruité devient, dans le contexte, un indice d'ironie- 

5.1.4 La voix /l'instance narrative 

Le locuteur-narrateur, tout comme Ie metteur en sche, doit faKe preuve d'une 
matAtrise de l'art de f a k  vivre des histoires. Son acte &stique lui permet d'utiliser diff'rentes 
techniques pour intéresser le Lecteur. Plusieurs moyens sont à sa disposition pour préparer le 
lecteur à une meilleure réception. Ainsi, la première Ligne du texte nous renseigne rapidement 
sur Ia situation de communication narrative intratextueffe du narrateur : <c Vous 6t ia  seule 

dans votre maison, 2 Bologne, près de la pIace publique, au coeur de la D+ Celui qui 
dit vous dit, en même temps, je , et cette situation interne d'honciation créée lors de cet 
échange diaiogique a un impact consid6rabIe sur le plaisir de la lecture et l'interprétation du 

texte narratif- Toutefois, au dernier paragraphe, le lecteur se demaude toujours pour@ il se 
trouve dans une situation d'enonciation externe caractérisée par le présence d'an narrateur 
extradidg6tique : 

Cette dame de Bologne sut faire le bonheur de son fils, non sans 
accrocs à la Egalité, entrave au cours de La jnstice, complicité après le fait 
dans une affiûre d'assassinaP. 

Ce paradoxe pragmatique32 D modine sa réception du texte. En effet, le dernier 
paragraphe, tout en fui rappelant que Ie texte iittéraire est une formation fictive et que de 

nécessaires prédicats de la mancpent33, lui rappeiIe qu'a doit intexpréter un a discours 
autoréfl exifJ4 >) à partir duque1 l'intention représentative est plutôt a dans la Wée de ce qui 
n'est pas dom@ m. 



La distance aïtique créée par cette céfl exion atteste mi sens aigu d'observation de la 
part du locuteur-narrateur hétérodi6gétique vis-&-vis des phénomènes qui L'entourent, ainsi 

que l'iufiuence qu'il peut avoir sur l'interprétation des événements. La strategie textueIIe 
choisie lui donne la possibilit6 de pdsenter deux situations d'énonciation tout en présemant 
i'autonomie du discours cité et du discours citant. Ce discours laisse entendre deux points de 
vue discordants auxquels on ne peut attn'buer aucun fkagment delimite de la parole rapportée. 

En somme. la discordance interdit au lecteur de tout rapporter à une seule instance 
énonciative. et nous laisse voir une critique acerbe. 

Si les verbes et les adverbes narratifs choisis par le locuteur-narrateur ferronnien font 
partie des stratkgies d'énonciation qui révèlent clairement un acte d'énonciation narratif 
ironique, le commentaire à caractère évaluatif du dernier paragraphe est décodé, dans le 
contexte, comme une affirmation en trompe-l'oeil et un proc6dé citationnel qui permet de 

saisir un conflit de valeurs entre le personnage et le locuteur-observateur. 

De plus, ce choix esthétique révèle clairement un p ~ c i p e  structurant spécifique de 

I'acte d'énonciation intentionnel, qui rappeIIe que cet acte illocutoire orphelin de toute 
situation contextuelle empiriqus6 doit être andysé seIon les directives qu'fi fournit lui-même 

son destinataire. En somme, ces nombreux indices révèient les conditions de production et 
de réception de cet acte de langage Iitt6aire ironique. 

5.2 L'acte de contenu proposifionnel intentionnel 

Recherche de I'acte de contenu proposMonneI intentionnel 

52.1 L'étude de l'acte de référence 

Un acte de langage littéraire nous fait comprendre les émotions que le locutem- 
narrateur veut nous transmettre par son acte d'écritud? À ce sujet, Roman Jakobson pariait 

de la fonction référentleIIe n du Iangage au moment de Ia communication entre un émetteur 



et un r6~epteu.r~~. Une fonction prédominante, selon ce th6oncien. qui commande toute 
l'organisation de la stmcture verbde du texte et Ia réception de son message. 

L'acte de signifier* ou le faire-savoir du langage, est toujours et obligatoirement 
orienté dans trois directions. Premièrement, iI renvoie H au contenu communiqué », au 
monde représenté, à sa K représentation B. Deuxièmement, l'acte appelle un destinataire, 

« qu'il présente comme concerné par ce contenu B. Troisièmement, il parle du locuteur, 
a dont il manifeste L'attitude, psychoIogique ou rnoraI6g >>. 

Partant de ce posnilat, la n kfkrentiaüsation de I'tnoncé » oblige le lecteur à examiner 
les stratégies par lesquelles le locuteur réussit à créer L'effet de sens K réalité ». met de sens, 
faut-il ajouter, qui sera doublement conditionné par Ia conception cdturdement variable de 

cette réalit6 et par I'ideologie assumée40. Cette réarticulation du « monde des histoires sur le 
monde de l'expérience >) iIIustre a la signification existentielle de la narrativiié41 m. De 1à vient 
l'importance d'étudier le texte narratif en tant qu'acte de langage particulier relié aux 
mtentions et aux projets du locuteur-scripteur. 

On peut se demander comment le texte Iitthire, qui est une formation fictive, peut 
avoir une fonction représentative dans la situation de communication puisque « de nécessaires 
prédicats de réalité Iui  manquent42 ». Faisant nôtre L'hypothèse de travaii de Woffgang Iser, 
nous affirmons avec ce dernier que : 

[par] son caractère autoreflexif, le discours de fiction met en piace les 
conditions d'appréhension d'une représentation dont les objets sont 
imaginaires. Imaginaires, parce qu'ils ne sont pas donnés, mais produits par 
I'organisation symbolique du texte [...] pour un destinataire43. 

Ainsi, un locuteur, au moment d'&rire un texte, ne copie pas les systèmes normatifs 
de Ia quotidienneté+ Au contraire, il choisit en eux quelqnes éléments et les organise. Même 
orpheh d'un donné empinqoe ou d'une situation contextueîIe, Ie texte littéraire foumit dors, 
par lui-même, il son lecteur I'ensembIe des dbctives nécessaires à i'étabhement d'une telle 
situation45. Le réfereut est, à ce moment-là, produit par le texte même puisque le Iangage est 

utilisé de fqon pseudo-référentieIIe46 B. Bref, Ie texte iittéraire fictif est reçu comme un 
système secondaire puisqnTiI opère sur Ie système primaire de Ia Iangn&? Autrement dit, le 
texte littéraire, ce a signe secondaire » repdsentatifrs appeIé : t~ acte littéraire narratif B, est 

p e q  et compris comme cornpomment intentiomeI régi par des r è g i d g  >>. 



Dans Ie discours narratif' i'équivdent de I'acte de contenu propositio~el est Ia 
di6gèse proprement dit$*, et la stabiüté de ce contenu est dors assurée par ie personnage 
acteurs1. Par lui, Ie Iecteur peut atteindre le réfErent sociocuiture1 de I'acte. Dans t< La dame 
de BoIogne u, le locuteur-narrateur propose (Pl, c'est-&-dire i'histoire d'une dame de 

BoIogne très chrétienne qui protège L'assassin de son n I s  au nom de la miséricorde de 

Dieu52 ». 

Postuler que les récits ne sont pas communicabIes s'ils ne s'appuient pas sur un 
certain nombre de représentations partagées par le lecteur signifie que le locuteur-narrateur a 
posé des actes de référence et de prédication pour rendre Ies faits intelligibles et 
transmissibles. 

En effet, les actes de réfetence posés par le locuteur de Ferron répondent aux 

conditions fondamentales de Searle pour avoir une réf6mnce d6finie complète. Tous Ies actes 

de référence présentent un signifié autonome, communicabIe au moment de I'acte de 

lectures3. En conséquence, tout au long de ce texte, le personnage acteur, la dame de 

Bologne. devient un &ment fondamentai du sens parce qu'elle a une existence sociaie 
identifiable. De plus, tous les actes de prdcücation p s 0  à I'6gard de ce même personnage 
permettent au lecteur, si on lui en faisait la demande, de présenter cet être de papier d'une 
fqon détaillée et précise. 

Cela dit, nous avons retenu trois expressions r6ferentieUes qui seront étudikes d'une 
façon particdière. Une prexnière est donnée par le titre même du texte, « La dame de Boio- 
gne >P. Cette expression nominale, qui n'est r6ppCtée qu'une seule fois (au cinquième 
paragraphe), est ici un acte de céfénnce d'une très grande importance puisqu'il révèle, dans 
la situation d'6nonciation. toute Ia réalit6 extra-hgUistique du discoas? En enet, Ia vitle de 

Bologne, située au nord de Rome, rappelle des ct réalités itaüemes bien singuIi&res >, puisque 
c'est 18 que se trouve la plus ancienne université du pays. De plus, Bologne était très célèbre 

au Moyen Âge pour ses études de droits? MC~~ÏOMO~S que Ies jurisconsuites de l'École de 

BoIogne ont renouvelé par Iem leçons et Ieurs écrÎts la science des lois romaines. Lieu de 
haut-savoir, cette M e  exerça une grande influence en Itaiîe et dans rEurope occidentale 
pnisqn'elie fit pénétrer, même dans ies pays c o ~ ~ e r s ,  Ies principes du droit romain, De 

plus, iI faut dire que Boiogne, m e  traditionneIIement reconnue comme cathofique, fnt jadis 

M grand foyer d'art  école &nilieme) et d'humanisme. Enfm, rappelons qne cette viIIe fut 
annexée aux Ékats pontificaux par le pape hies II pour restaurer I'autorité du Saint-Siège sur 

la noblesse italienne. 



RévéIatrice il Ia fois de Ia comp6tence IexicaIe du narrateur et de son savoir sur 1e 

mon&' cette expression référentieIIe. <C la dame de BoIogne B. détermine donc toute l'activité 

d'interprétation du lecteur. L'anthroponymie fournit, en somme. un ancrage au personnage 

acteur et d o ~ e  des renseignements sur Ie code culturel de ce dernier, son idéologie et son 

système de pensée. L e  nom propre. étant un u signe toujours gros d'une épaisseur to&e de 

sens56 », l'expression toponymique a Bologne >) met en relief tout l'univers discursif de ce 
milieu profondément marqué par les vaieurs religieuses romaines et chrétiennes. Cette 

composante psycho-philosophique de la situation d'tnonciation constitue donc un dément 

essentiel de Ia représentation du discours. De plus, dans le contexte, cette expression remplit 

un rôle de première importance puisqu'eiie nous permet de saisir l'ironie du Iocuteur- 

narrateurs7 à l'égard de cette darne un peu trop chrétienne. En effet, l'incongruité du 

comportement de cette femme exemplaire, croyante et cMtieme, rappelle d'une fqon &ante 

toutes les normes sociales ou religieuses très contraignantes auxquelles cette dernière devait 

s'astreindre dans le milieu catholique italien où, sous I'infiuence de Rome, la vie familiale 

était dominée par la toute-puissance du père qui s'exer~ait Iégaiement sur les esclaves de la 
maison, Ia femme et les enfant& 

Tout l'arrière-plan culturel du texte nous a d n e  à percevoir que l'acte de contenu 

propositionnel explicite est dans ce texte transgressifsg puisqu'ii existe une dichotomie entre 

le sens litterai du texte et le sens de l'énonciation du locuteur en contexte. En effet, il sufnt de 

voir que, dans La dame de BoIogne D, le sujet u S N, la dame, qui est la niIe  indirecte de 

l'ironiste. est représentée dans l'implicite comme une complice, capable de faire des gestes 
diviants, que nous syrnboIisons par * S est # de P 6% Est4 nécessaire de préciser ici que 

l'information hyperboiique et Ie portrait id6aIisé que nous livre le Iocutear, au début du texte, 

à propos de I'h6rdhe. signaient ouvertement une intention d'exagerer pour exhiber 

tranquilIement et sans dissimulation le portrait d'une femme contestataire capable de poser 

des actions allant contre les lois teiigieuses et sociales. La repfientation implicite, dans ce 

casci, est tout à fait différente de la représentation littérale. Bref, Ie Iocutenr de <c La dame de 

Bologne » fait &ho61 au comportement de ceIie qu'il désire disqualifier et railler 

indirectement dans Ie contexte- 

La mise en scène du personnage p ~ c i p d  est, en queIqye sorte, un moyen déguisé 
d'interroger et de combattre i'idéoiogie et Ies croyances du milieu- Le rô1e qui Ini a été 

assigoé permet, autnment dit, d'infirmer ses vaiems reIigiemes et sociales. En conséqyence, 

Ie personnage choisi ÎntentiomeIIement produit toujours des effets chez Ie lecteur, et cela 



sans que le locuteur n'explique ses choix. De cette rnaniiire, il évite, pour ainsi dire, les 

situations conflictueIles. Bref, de cette manière, le texte Iitt6taire permet, et cela mieux 

qu'une argumentation explicite, de remettre en question I'idéoIogÏe du personnage et du 
milieu social, ses croyances, et ce. de fafon tout B fait indirecte, voire subreptice, si bien que 
l'on peut a"rmer que la stratégie du locuteur est reconnue - par delà sa subtilité -' voire plus 

efficace qu'un discours à caractère argumentatif. 

Les conditions définies par cet acte de langage Iitt6raire intentionnel nous permettent 

maintenant d'affirmer que le locuteur d'un texte Littéraire pose toujours des questions à 

travers son acte langagier, et que ces demiihes appellent des réponses qui ne sont pas 
toujours données littédement. Certaines valeurs personnelles se contestent plus fadement 

par des représentations indirectes et figurées. Le choix du personnage est ici un 

questionnement adressé au conformisme social et mon@ B. Indirectement, le locuteur se 
moque des lois sociales, politiques et religieuses qui écrasent i'individu et le réduisent à la 
sujétion. 

... son pauvre père n'est plus ici pour s'en faire des soucis et Ie vexer de ses 
reproches. Lui aussi, il &ait pressé: que son âme repose en paix. Vous êtes 
jeune encore, bien nantie, à l'abri des humiliations de Ia vie. d'un nom 
qui vous rend la fierté natureiie, et vous éprouvez la singuüiire dégresse, 
après père et mari, de nFêtre plus sous la tutelle d'un homme. Le 
noir vous va trop bien pour que vous le quittiez jamais. D'ailleurs, vous 
vous devez h votre fiis [..,]63. 

Une façoo de briser cet enchatnement est d'affirmer un second modèle du monde64. et 
le probIème engendr6 par des principes dépassés trouve habituellement une solution. Cette 

deniikre est dors plus efficace qu'une argumentation rationnelle qui peut toujours être 

contestée ouvertement. 

À ce propos, nous pouvons trouver des &men& de réponse et une explication non 

donnée Littéraiement au comportement déviant de cette femme qyi, agissant sous I'influence 

de Dieu, cache l'assassin de son as.  

L'ironie référentiene est aussi percephiIe dans la mani&= dont le narrateur rappeile ia 
présence de son inter1ocutrice dans cet 6change diaiogiqpe. En répétant qnarante-huit fois le 

pronom « vous >B. ii la rend très envahissante et suspecte. Le personnage acteur principai 
pose des qnestions au Iecteur. Potmlpoi tant de rappeis de Ia part du I~czlfeur? 



La grande place qu'elle occupe dans son discours est rMIatrÏce d'un conflit 

L'intention de représentation du locuteur-narrateur est de nous montrer comment m e  

soumission aux lois et obligations imposées par les représentants Ikgistes des voIontés de 

Dieu peut amener ceaaines personnes à poser des actes inhumains. Le personnage naïf. « Ia 

dame de Bologne D qui a maintenant e x h t e  les volontés de Dieu, ne voit même pas qu'elle 

devra se soumettre aux impécarifs du code criminel. Cependant, le locuteur-narrateur, en 

donnant son propre verdict sur les tvénements représentés nous révèle son acte ironique et 

ses cibles. Pour lui, u la dame de Bologne N est un être ridicule. De plus, implicitement, il 
condamne tous les représentants de ~ ' ~ g i i s e  et de L'État qui véhiculent une phüosophie déiste 

chrétieme ou qui hivent des lois qui assujettissent les humains au nom de Dieu. 

L'interrogation implicite du récit crée une tension dramatique et nous rappelle la 
disproportion flagrante en& les causes. sa générosité chrétienne, son amour & Dieu et l'effet 

irrationnel de son compoament. 

Votre g6nérosité chrétienne envers mon assassin [...16? 

... Dieu. toujours prbsent, s'y tenait à I'tcoute. La solitude, dloignant les 
bruits du monde, vous rapprochait de Lui et vous pouviez Lui parler 
sans dire un mot, par effusion de coeur ou saillie de l'esprit 
[...p. 

L'éloge hyperboLique (a chère mère ») utilisée par le fds mène à 1'6ciatement du 

ridicule de la situation. Ici, les éIéments merveilleux permettent à i'intngue de se dénouer 
d'une fqon tout à fait compatiae avec L'orientation de I'acte propositionne1 intentionnel du 

narrateur. Trop de fidélité à certains préceptes reIrgieux et sociaux conhne il I'absurde. Les 
savoirs partagés et les vaieurs sous-jacentes font que le Iecteur comprend i'ironie du Iocutem- 
narrateur. 

La présentation Ia fois merveilleuse et irréaliste de la mère et de son fils crée une 

mconguité qui amène le lecteur à dépasser Ie niveau littérai du texte. Un peu comme dans Ies 
contes de ftes, Ie memeillem devient f'hdice d'mie ironie comique et cosmique du locuteur, 

et un marqueur d'intentiomalit6 discursiveT 

Bref, nous pouvons affirmer que ce texte de Lo cotsj4érence inachevée est en queIque 

sorte Ia rh6torisation d'une crÏtiqae acerbe du locuteur ii i'égard de lois sociales et des 

principes chrétiens qui assujettissent i'être humain. 



Les h-ansgressions subtiles aux règies Iangagières remettent en question la teneur des 
propos tenus et nous obligent B chercher une autre intention & parole. u La dame de Bolo- 
gne rn est un texte exempIaire qui nous dévoile un procédé d'eCnture stratégique qyi appartient 
en propre au Iocuteur de Jacques Femn. En e f f e ~  le lecteur s'aperçoit et prend conscience à 

la toute fm que ITabSUfdit6 du geste de la CC dame » n'est pas quelconque mais intentionnelle. 

52.2 L'étude de I'acte de prédication 

Effectuer des actes propositionne1s. c'est référer mais aussi prédiquefi% Le pr6dicat 
indique alors vis-à-vis de quel état de choses se rapportant à I'objet ou à Ia personne Ie 
locuteur sTengage6? L'étude & L'acte de prédication nous amène ainsi Zt interroger le contenu 
des actes de description, de caract&isation ou de qualincation du personnage. Les formes 
verbales, comme nous l'avons constaté lors de l'analyse de I'acte d'énonciation, remplissent 
des fonctions bien précises. Pa. exempIe, celles de projeter certains contenus au premier plan 
et d'en repousser d'autres dans l'ombre de lTarri6re-plan'o. Le Locuteur-narrateur ferronien 
cornaît ces strat6gies textuelles susceptibles de préparer son lecteur à une compréhension 
plus grande des événements puisqu'ii emploie le pIus-que-parfait, le passe composé et 
l'imparfait pour orienter son Iecteur à travers ses actes de prédication71. QueIques phrases du 

texte sont pa~culiiirernent &véIatnces ii ce sujet : 

... vous L'avez mis en sûrete dans I'arrière-fond d'un placard? 

Votre accueil r&e& Ies a d6concertés L..]n. 

Vous en êtes revenue, vous avez pardonné à L'insensé [...p4. 

En jouant le rô1e d'un miroir, Ie locuteur-narrateur, tout au Long du texte, se permet de 
rappeler que son interiocutrice est obsedde par fa misé6corde de Dieu et les préceptes 
soa*aux. En effet, à cause de son éthiqae comportementak, cette dame aurait pardonné à 

l'assassin de son nIs pour répondre aux impératifs de Dieu - ce qui est un non-sens dans Ie 
contexte et une absurdité. Entre L'être et I'agir. il y a des contradictions et des paradoxes. Un 
peu comme Platon, Ie Iocutem-narrateur de Jacques Femn sembIe savoir que i'art de la 

controverse a un nobk powoir7*! En effet, ce dernier prékente des rapports de cause à effet 
et, constqttemmen~ remet en question Ies vaIenis auxquelles a d h h  son personnage. De 

cette manière, le texte est perçu comme une que le nauateuc donne à voir76 pour mieux 
atkquer Ies postnIats du personnage, ses croyances, ses valeurs et son idéologie. 



En somme, dans ce mouvement de I'écriture, le Iecteu perçoit des explications 

fondamentales qui permettent Ia cizcdation du sens et qui raident à remettre en cause la 

logique interne du comportement de cette femme. Le lecteur attentif à ces marqueurs 

linguistiques déduit que I'acte de prédication du narrateur est intentiomel Pourquoi la dame 

aurait-elle été complice d'un crime au nom de Dieu? Les postulats théologiques et cuiturels 

qui Pont amenée à se comporter d'une fqon r6pr6hensibIe sont suspects. Notre perception 

d'un certain agencement comme étant incongru, surprenant, inattendu, ailant contre ce qui est 

généralement accepté (le sens commun, le respect des lois natureiles et socides) nous permet 
de voir que L'ironie est gravde daos la texaire de I'oeuvre. 

Certains indices de la structure de communication narrative laissent donc entendre que 

le locuteur-narrateur a posé dans I'hpIicite discursif un acte de prédication intentionnel. Par 
conséquent, le lecteur fait la distinction entre le sens Iittérai et le sens intentionnel du texte. La 

cohérence du discours ne fait plus de doute au moment où le lecteur saisit i'intentiomalitt5 de 

cet acte de repdsentation intentionnel. Une intentionnaiit6 qui associe l'efficacité des paroIes 

du texte narratif à une subjectivité parlante. 

Ici, le locuteur ironiste se caractérise par un sens singulier de la solidarite humaine? 
En effet, au début, le Iecteur perçoit qu'il Cprouve d'abord de la sympathie pour la personne 

qui deviendra indirectement la cible de son ironie. Son attitude Ie montre même bienveÏIIant à 

l'égard de ta dame de Bologne. En effet, iI lui rappelle avec soin tous les faits étrangers, 

insolites et inattendus qui ont rapidement transform6 sa vie. II lui mentiorne toutes les 

péripéties de son histoire, desirant presque rexcuser an moment de I'appaition de l'homme 

à I'épée, ce réformateur du monde, qui a tué son nIs  et qu'elle a protég6 au nom de Dieu. II 
lui remémore même sa générosit6 envers Ie criminel afin que ce dernier puisse fuir les 

justiciers. 

La nuit venue, vous êtes ailée l'en tirer et Ini avez remis une 
bourse. Dans la cour, an chevai était selle. a Ce cheval, prends-le et 
sauve-toi de la police u. Ce qu'il fit sans même vous remercier [...r*- 

Toutefois, même s'il Iaisse croire qu'il pade &&sement, au fm et à mesure que la 

lecture avance, les écarts se creusent et invitent Ie lecteur à garder ses distances. La situation 

devient à un moment dom5 complètement intolérable, sinon abjecte. L'essence même du 

gnatnème paragraphe révèle m e  infamie à I'egard de Dieu. Et ce quatrième paragraphe 
devient un mar~neur de seconde mtention. Le ra@ de la sanction envers la mère et Ia fatuté 

du personnage Iaissent deviner toute i'ironie du Iocutem-narrateur. Bref, Ia présentation de 



cette fin tout à fait aux antipodes du réalisme amène le lecteur il critiquer le point de vue et 
1'idéoIogie sous-jacente. 

Le fantastique et le merveilleux ont ici pour fonction de soustraire le texte à i'action 

d'un comportement humain raisonnable et permenent ainsi de combattre les comportements 

inhumains codifiés au nom de Dieu. Autrement dit, en augmentant excessivement la v6rit6 
des choses Ie locuteur signale son esprit critique et sa moquerie. 

Vous vous êtes retirée dans votre chambre. Là, à genoux devant une image 
de Notre-Seigneur, enfin vous alliez pouvoir prier pour votre fiIs, pour ce 
garçon tumultueux, empêché de devenir un homme, et qui vous aurait dors, 
certes, vous n'en doutiez plus, remise en tutene mieux que père et mari, mais 
vous n'avez pas eu à le fairr : la chambre s'est ülimiinc?e, votre fi, Ie visage 
radieux, brillant comme le soleil, vous a dit : (< Bonne nouvelIe, chère mère! 
Ne pleurez plus :je sors du purgatoire oii la justice divine m'avait condamné 
à de longues années de tourment79. 

Ainsi, L'acte de prédication devient il la fin reproche et d e n e  : 

<c eue tenait sa conscience de Dieu80 .N 

Sur le ton de l'historien, le locuteur profère en terminant une condamnation sans 
appel. Le lecteur perçoit immédiatement le cynisme et I'ironie de ce locuteur-narrateur 

hétérodiégétique. À la toute fin du dernier paragraphe, I'aüocuraire accède au sens implicite 

du texte. Tout I'am2re-plan représente une m&re tém6raire, qui motive ses actions au nom de 

la miséricorde de Dieu. Selon les croyances de cette demi&re, iI faudrait toujours pardonner à 

son ME! Un principe religieux, semble dire Ie locuteur, qui peut être injustifid et risible dans 

certaines circonstances. 



TROISIÈME PARTIE 

Recherche de l'acte Mocutoire liftéraire Intentionnel 

5.3 L'acte illocutoire littemire intentionnel 

L'analyse de I'acte de langage narratif ne peut ê t ~  complétée sans l'étude de la 

astructue de communication8~ » narrative du discours. À cette fin. il faut examiner les 

signaux conatXs82 qui constituent en somme n I'appareii de la métacommunication83 ». iieu 
par excellence de la communication entre le locuteur et le lecteur. Tout compte fait, ce sont 

ces signaux qui servent à établir, prolonger. interrompre la communication84. De plus, ils 

permettent au locuteur de transmettre un ensemble dbtennin6 d'intentions et d'attirer 
I'attention de l'intedocuteur sur ceriallis aspects. 

Les résdtats de notre recherche présentés dans la première et la dewci5me p d e s  de ce 
chapitre confiment que Ie Iocuteur ferronien a bel et bien pod un acte d'knonciation narrative 

et un acte de contenu diégéuque intentionnels. 

LI s'agit maintenant d'analyser les intentions du locuteur, car selon la théorie 

seadienne : 

Vouloir dire quelque chose au moyen d'une énonciation, c'est, pour un 
locuteur, fairr une énonciation avec I'intentioa de produire ce- effets sur 
un auditoire, c'est-à-dire avoir un ensemble d6tefmin6 d'intentions dirigées 
vers un auditoire réel au virtuelgs. 

Le texte narratif présentant des affinités avec I'acte d'assertion, il nous faut maintenant 

demontrer que Ie message est compris conform6ment à la force iiiocutoire intentionnefle du 

Iocnteur, 
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5.3-1 Le but illocutoke de l'acte 

Recherche du but illocutoke 

L'intentionnaüd discursive du locuteur-narrateur se manifeste d'abord par des 

signaux micro-syntaxiques86 telles les formes et les personnes verbales spécfiques à l'acte 
de langage narratX Ces signaux renseignent dors le lecteur sur le type d'acte de langage qu'il 

est en train de lire et quelie attitude de réception il doit adopter. 

La M forme verbale » est solidaire de l'instance individuelle du discoud? EUe 
indique la prise de position du locuteur à l'6gard de ce dont iI parle et la manière dont il veut 

que son discours soit r e p  Ce dernier doit parier normalement de fagon que son discours soit 

l'expression d'une situation réelle. Pour rendre le texte et les phrases conformes au monde, il 
doit utiliser des verbes conjugués au mode indicatif, qui permet de présenter des faits réels 2 
une epoque déterminée et par lequel le narrateur peut exprimer à l'interlocuteur son anitude 

mentaleBs ou sa sympathie. Or, dans Le texte ferronien, 34,646 des verbes sont conjugds au 

mode indicatif, et ils ne reprksentent pas des choses teIles qu'elles sont dans le monde réef. 
En effet, des éIt5ments merveilleux interviennent : 

... la chambre s'est ilIominée, votre fils, le visage radieux, 
b d h n t  comme le sole& vous a dit: (< Bonne nouvelle, chere mère! 
Ne pleurez plus: je sors du purgatoire où Ia justice divine m'avait condamné 
à de longues m 6 e s  de tourment. Votre g6n6rosit6 chrétienne envers mon 
assassin a mis fin à mon expiation en un hstant et je mis auprès de Dieu pour 
toute Y&emit@ m. 

Le lecteur perçoit ici rapidement que les intentions du locuteur sont de représenter les 

choses teIIes qu'elles ne sont pas dans le monde et de les ridicnliser. Le rôle joue par les 

déments merveiIIeux et fantastiques daos la situation d'énoaciation permet plutôt de saisir les 

ables de I'ironiste. soit Ia dame de Bologne » et les principes religieux araqoeIs elle adhère 

naNement. 

D7ailIeurs, tout i'adère-pian Cassomptions textueiIes présente me réalité autre et 

nous fait comprendre que la reEgÏon. la morde et les lois religieuses peuvent mener des 

chrétiens int6gristes à adopter des comportements anormaux. Ainsi, au cinquième 
paragraphe, La narrativite est remise en qnestiongO pnisque le locuteur presente son 



interprétation des faits, en forme de r&ume. Contrairement à ce que L'on vient de îire, il tient 
le discours du juge d'instruction : 

Cette darne de Bologne sut fain Ie bonheur de son a s ,  non sans accrocs 
à la IégPlité, entrave au cows de la justice, complicité après le 
fait dans une affaire d'assassinat9 1. 

Le déictique a cette >s permet au locuteur d'imprimer sa mafque et de s'insaice dans le 

message tout en se situant par mppod à lui92 L'évduation qu'a présente confirme qu'il 
prend une distance par rapport à L'héroihe qui soutient une position manifestement 
déplacé@? La situation d'énonciation adoptée rend expiicite le recd que le locuteur prend par 
rapport à l'histoire (P) que lui a montée la femme, et il la caricature. 

La distance dnonciative fonde en queique sorte sur le sujet narrant Ia r6aiité de 

l'objet o d g 4  », et &ni t  le rapport qu'il entretient avec cette histoire (P). Le locuteur n'a, 
dans le cas présent, aucune raison de croire que (P) est réel. Son acte d'assertion Fait 

simplement K mention ou 6cho >, au discours d'une femme qui, au nom de ses croyances et 
du respect des principes religieux, pose des actes répr&en.sibIes. 

Pourquoi donc rappeler cette histoire, si le locuteur-narrateur ne croit pas aux 

événements surnaturels et encore moins à cette fin merveilleuse? Notre hypothèse est que si le 
narrateur raconte (P), cela présuppose que ce fait n'est pas connu, qu'il marque un 
engagement du locuteur et qu'il a interêt 2 ce que d'autres I'entendentg*. Seion la théorie 
searfieme, tout acte de Iangage t< doit avoir tut objetg6 >r, c'est-à-dire une cause qui est 
susceptible de constituer pour le moi le terme d'une dation ou d'un rapport affectif. Ce 
principe génerai de conversation exige que chaque participant puisse recomaîee un butg7 et 
que le discours ne soit pas redondant. En contexte, l'acte d'assertion littéral est deviant parce 
que le but de la force iiIocutok littéraie est irrationne1. 

Or. comme cette force illocutoire Littéraie est abenante, Ie lecteur déduit que le Iocnteur 
ne fait pas sedement raconter I'histok de la dame de Bologne, mais qu'it a l'intention de la 
rÏdicriliser. Le Locuteur veut disqualiner et tourner en derision cette intégrÏste qui cache 
l'assassin de son fils. II veut en somme montrer queis gestes absurdes une mère peut 
commettre au nom & Dieu et de certains p ~ c i p e s  religÏeux ou sociaux. 
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5.3.2 Le mode d'accomplissement du but Illocutoire 

Recherche du mode d'accomplissement du but ilocutoire 

L'attitude ironique du nmteur à I'égard de son personnage est encore plus visible et 

sentie aux premier et deuxième paragraphes. En effet, la description physique, le portrait 

mord et social de la mère, présenté en termes hyperboliques. diminuent la vérité des pardes 

rapportées et rendent L'acte d'assdon littéral feint : 

Le noir vous va trop bien. Vous êtes jeune encore, bien nantie, à l'abri des 
humiliations de la vie, d'un nom qui vous rend la fierté naturelie [..J 98. 

Cette hyperbole rend compte, dans le contexte, d'un discoors critique. A ce titre. les 

modalisateurs intensifs signaient I'iroaie du Iocuteur-narrateur ferronien et son acte 

d'énonciation intentiomelg? La dame de Bologne est la victime de l'ironie du locuteur- 

narrateur qui la ridiculise tout en dénonçant Ie moyen qu'elle a pris pour se jusaer  : « Eiie 
était au-dessus de tout ça et, ne passant pas par i'homme, eiie tenait sa conscience de 

Dieu100 >, 

53-3 La condition de sincérité 

Recherche de la condition de sincérité de la force illocutoire intenffonnelle 

Au cinquième paragraphe. cette nouveiie version des faits qui contredit celle pdsentée 

par la mère devient la preuve que le locuteur, daas Ies paragraphes préc6dents. ne croyait pas 

à son acte de représentation exphcite. II ne croyait pas (P). 

Quand Ia situation d'honciation change, ceIa Lui donne la possibilité d'exprimer ses 
vrais sentiments par rapport à cette I'hÏstoire (P), cpe Lui a racontée La femme. Sa version 

devient alors s h c h ~  et crédible- Ce paragraphe exprime véritablement I'état psychologique 

du locuteur au moment de Pexpresion de son acte iIIocutoire IittéraireLol. 

Le dbcaiage entre Ies représentations s6mantiqueslo2 Iaisse percevoir I'ethos[03 

moqeur du Iocuterir. L'ethos est attaché au Ioniteur-L, B I ' ê a  de dis cours^^ N. Après 
avoir fait semblant de se placer s t u  Ie tenain de son interIocutrice. maintenant ii tire Ies 



cons6quences de son point de vue Ïrréaiiste et absurde10 La deuxi5rne conclusion est une 
insincérité qni s'avoue et qui rend cette énonciation acceptablelM. Socrate. Platon ou le 

sophiste Protagoras ne préf6raÏent-ils pas exprimer Ies idées les pIus s u b h e s  en racontant 

plutôt qu'en présentant une argumentation Iogiquel07? 

Cette double conclusion, ce a jeu de cache-cache, le jeu avec I'oeuvrel08 », est ici un 
procédé ou une stratégie du locuteur-narrateur qui se permet de se moquer de son 

interlocutrice. Le changement du cadre de la situation narrative a donc permis au narrateur 

d'avouer son insincéritil0g ii L'égard de son acte d'honciation litt6i;il et de révéIer au lecteur 

son but Uocutoire intentionnel. 

Le procgdé citatiomel dialogique et litt6raire qui consiste à feindre d'entrer dans le jeu 
de l'adversaire fait découvrir au lecteur, sous I'éloge, la désapprobation. Se cache dors une 
critique très acerbe à l'égard de l'histoire présentbe et des croyances de cette dame, qui a 

commis des actes déraisonnables. L'admiration feinte du déôut conduit à la K destruction » de 

la rédité représentée et indique son caracttre dtrisoue et absurdeito. Le cinquième 

paragraphe confirme que le locuteur-nanateur avait des raisons de croire que I'histoire 

racontée ne pouvait être vraie dans le contexte. Au contraire, cette opposition explicite entre 

L'univers des deux interlocuteurs est, ici, perçue comme un procédt singulier qui amène 

nécessairement i'docutaire à découvrir l'acte d'éaonciation intentionnel. En fait, b locuteur 

veut instruire le lecteur sur les gestes absurdes que l'on peut faire en voulant trop respecter 

certains préceptes religieux ou sociaux. 

En terminant, ajoutons que ce procédé ironique c i t a t i o ~ e l ~ ~ ~  a permis au narrateur de 

faUe &ho ii une histoire « d'une man2re propre ii manifester qu'a Ia désapprouvait~t2 u parce 

qu'elle manquait de réalisme. Cette posture Uocutoire a donc domé la chance au lecteur 

d'interpréter et d'évaluer le texte qa'il était en train de IirelI3. Cette évaiuation s'est faite à 

partir d'une certaine compréhension de I'iufonnation d'arrière-plan véhicuiée par le texte dans 

Ia situation d'énonciation1t4 La contradiction visibIe entre ce qui est dit et ce qui est 

montrél1* devient un marqtlear de I'uitentionnaüté disamive du locuteur-narrateur et une des 
composantes définitoiresl la de son ironie. 



Conclusion 

L'intégration de la thtorie des actes & langage au sein de la sémantique Ettéraire nous 
a dom6 i'opportunité d'étudier les actes d'énonciation du locuteur-narrateur de Jacques 
Ferron. Au cours de ce travail, Ie texte-énoncé a été analysé comme un acte Îllocutoire 
iittéraire intentiomel produit aux fins d'une communication et remplissant une fonction. 

Comme le sens intentionnel n'est nullement la propriété du texte, mais de son 
6nonciation par un locuteurl'? ceIa a demandé de faire une étude des stratégies d'écriture du 
locuteur. À cette fin et, - comme l'acte de signifier par Ie Iangage est toujours orient6 -, nous 
avons analysé son attitude langagière à I'aide de la the'orie searlienne118. 

Étant donné que l'objet de notre recherche est l'acte litthire narratif, et que ce dernier 
est une formation fictive, nous avons posé comme postulat que, par son caractère 
autoréflexif, cet acte met en place les conditions d'apprehension d'une représentation 
imaginaire 119. L'examen des procédures et des strat6gies par lesquelles le locuteur a réussi à 

créer cet effet de sens nous permet d'afnrmer que la narratirrité >& a une signification 
existentielle 120, 
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CHAPITRE6 

LA CHATTE JAUNE 

Introduction 

Résultat d'une intention évduative, l'ironie Iitt6raire est un phénomène langagier qui 
exige pour être compris que soient considtrtes I'intention de representation et de 
communication encodkes par le locuteur-narrateur. Dans le cadre de cette recherche, 
interpréter I'acte de langage ironique sera, en somme, une tentative de reconstruction par 
conjectm du projet sémantico-pragmatique du locuteur-narrateur. 

Nous avons choisi les théories de John Rogers Searle2 et de Daniel Vandemeken3 
pour expliquer cet acte intentionnel, car eues nous donnent la possibÏIit6 de parler des états 

intentio~eis du locuteur-narrateur, cet être linguistique et social en relation constante avec 
ses paroIes. En bref, ces théories expiicatives permettent de dire quels sont Ies traits des 
intentions du Locuteur qui font qu'il s'agit d'une parole signifiante et de prouver que le texte 
Iittéraire est le résuitat d'un acte intentiome1. 

Dans le cadre de cette recherche, nous postuions que le texte Ln6& est un acte de 

langage assertif?, M système de communication unique et un mode d'action propre qui 

permet des interactions entre les intedacuteurs au moment de i'acte de Iecture- 

Pour comprendre et expliquer comment le sens iïttérd d'un texte iittétaire et Ie sens 
d'une énonciation narrative intentionnel peuvent differer, et que ce n'est pas le fait du hasard, 

nous avons énoncé des principes qui permettent de comprendre Ie sens htentiomeI de cet 

acte de langage unique 
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Un acte de Langage litthire ironique réussi n'est pas Ie huit du hasard Au contrairet 
iI est le résuItat d'une organisation & mots selon certaines règles* qui spécifient à Ia fois les 

conditions de production et de réception du texte. Dans Ie cas prbcis de Pacte littéraire nanatif 
ironique, Ie message implicite, résultat de la transgression de certaines conditions de 

saasfaction et de succès de I'acte d'énonciation, exige que le lecteur soit strat6gique. En effet, 
ce dernier doit être en mesure & h c h i r  certaines 6tapes obligées pour comprendre le sens 
intentionnel de cet acte d'énonciation artistique. A cette fin, il doit d'abord caractériser i'acte 
d'énonciation littérale narrative. Il doit ensuite chercher ii comprendre les intentions de 

représentation du locuteur-narrateur. Enfin, il lui faut chercher Ie but iIiocutoire caché quand 
l'énonciation prise au sens Littéd est aberrante dans le contexte. 

Le mécanisme qui gouverne L'acte d'énonciation ironique est que, prise liniralement, 
i'énonciation littérale ne convient mestement pas à Ia situation de communication- 

Conséquemment, nous avons interprété le projet s6mantico-pragmatique du locuteur 
de Jacques Ferron dans a. La chatte jaune D grilce aux théones philosophiques mentionnées, 
et ii l'aide de notre méthode d'analyse qui nous a permis de découvrir L'auto-ironie de ce 

Locuteur en contexte. En effet, celui-ci, par son attitude d'esprit, se moque d'abord de lui- 
même, et de certains savoir-faire acquis qui devaient le nn& efficace et habile pour aider les 
parturientes. 

La chatte jaune 

6. I L'acte d'énonciation littéraire intenttonnet 

Pour analyser i'acte d'tnonciation Littéraire intentiomel que constitue * La chatte jau- 
ne », il faut pader de la structure bitextueIIe de cet acte narratif? des techniques choisies par le 
Iocntem-nawteur pour rendre compte de la vie ingrieure de ses personnages et de Ia mise en 
abA%& intentiomeiIe de sa di6gèse. 

Le texte La chatte jaune >D est d'abord une fotme, c'est-à-dire un ensembIe de signes 

linguistiqnes organises selon les Iois du nkk Porn que le texte narratif puisse être reconnu, il 
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faut absoIument que le narrateur y place des « signaux appropri6s » appartenant a à la 
hens ion  syntagmatique >> et constitutifs du style narratif7 N. Dans ce texte, le locuteur- 

narrateur a respecté les conventions du genre, et Le texte se laisse reconnaître comme acte 

d'énonciation narrative. La situation narrative est marquée dEs l'ouverture du récit, En effet, 

la première phrase comprend trois verbes conjugués au passé simpIe, le temps fondamend 

du récit des événements passés : s Cette chatte jaune, un beau matin, demanda la porte, 

entra et resta, sans plus de façon8 B. Les deux premiers verbes de la deuxième phrase 

conjugués au plus-que-parfait de I'indicatif et au subjonctif plus-que-parfat annoncent, eux 
aussi, une action accomplie, tout en grossissant I'effet du montage : II avait f a h  qu'elle 
arrivât pour que nous sachions que nous L'attendions9 B. Par la suite, les quinze autres 

verbes du premier paragraphe, conjugués à I'imparfait, sont des signes récurrents qui 

proiongent L'exposition du dcit 

L'acte narratif littérai devient encore plus explicite an deuxième paragraphe. En effet, 
L'alternance des verbes au passé simple et à I'imparfait mivis des adverbes de la cons€cution 

narrative cc ensuite et « depuis >B signale la linéant6 de I'histoire et le genre narratit 

Quant au troisième paragraphe, il vient lui aussi confirmer expücitement I'acte de 
narration. En effet, il renvoie le lecteur à ce qui vient d'être raconte, énoncé : « Voüh donc 

ce que nous avions déjà pr6parélo D.. 

L'arrivée de cette chatte jaune ne passe pas inaperçue, En effet, I'ordre du quotidien 

est rompu, I'inexplicable s'introduit au sein de la vie du coapIe. Le lecteur est en présence de 

deux univers. Un monde anthropornorphis6 se superpose au réel. 

Ce n'&ait pas un de ces pauvres minets en quête de son premier Logis 
comme iI en traîne, chaqoe automne, à I'appmche des fkoids. et qui se 
jette dans celui qni s'ofnt, mais une chatte fnite, à même de 
choisir' 1. 

Le lecteur perçoit clairement une mise en scène et un paraU8Ie entre des êtres qui 
n'appartiennent pas la même classe. En coas&peace, il cherche le pourquoi de cette 

comparaison étabiie intentiomeiIement par Ie locuteur, Que peuvent avoir en commun Ia 
chatte jaune et Ia mère de la ComouiIle? 
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6.L.2 Les techniques du temps 

Dans ce récit, Ie temps ne constitue pas sedement un eèce-plan de l'histoire, il en 
est plutôt un dernent déterminant dans sa compr&ension. Le lecteur ne peut rester indifférent 
devant la cohcidence de deux Evénernents natureIs et vitaux. La mise bas de la chatte jaune 
danive-telle pas la même nuit que naît Cornode? 

La chatte jaune nous rattrapa durant la nuit. Le lendemain, elle, sa 
portke et la Cornouille fPisaient bon ménage dans le bercead2. 

La présence d'un indice temporel très circonstanciel pour marquer le début de 
I'histoire, soit l'a automne13 », environ neuf mois avant que naisse la Cornoui.De, n'est pas 

dépourvue de signification, bien au contraire. En cdcuiant, le lecteur constate que fa chatte 
jaune est arrivée dans la nouveile f d e  B peu près au même moment que la jeune épouse est 
devenue enceinte. Ainsi, un parallele s'établit entre la chatte jaune et la hiture m&e. 

Cette chatte jaune, un beau matin, demanda Ia porte, entra et resta, sans plus 
de façon. II avaitfdu qu'elle arrivât pour que nous sachions que nous 
I'attendions.[..J Etait-ce pour toujonrs? Devions-nous en croire nos 
serments tout nerifs? Iîs &aient justement trop neufs pour porter si loin et 
engager un avenir dont nous ne voyions pas la lia Leur bravoure ne 
nous rassurait pas entiérernent. U nous manquait an signe. La chatte, en 
nous accordant sa préférence, nous I'apportaitC4. 

Dans cette phrase qui termine I'introduction du texte, le résamé des événements 
présentes renvoie k la naissance de Cornode. En d'autres mots, eIIe est autoréflexive et 

e x h i  en queIque sorte Ie masque intentionnel du Iocuteur de Ferron. L'extrait cité dtrnontre 
bien, nous semble-t-il, que les indices d'ironie d'un texte Iitt6raire sont subtils, et qu'ils se 
trouvent parfois Ià o t  ils sont les moins visildes. 

6.1.3 La perspective 

L'ironie est un phénomène Iangagier intentionne1 qui peut aussi se percevoir à partir 
des points de me choisis par Ie locuteur pour nous présenter les évenements. Par exemple, Ie 
texte s'inscrit dans le r&üme subjectif. La chatte est decrite selon le poht de vue du 

Iocuteur-témom présent dans I'histoire. Cette technique narrative appeiIe la participation 
affective du lecteur qui vit Ia scène de i'inteneur. Le locutenr-narrateur de I'histoire est Ie 
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personnage qui tente de d o ~ e r  un sens ii toute une partie de sa vie. II connaît d'avance Ie 
point de départ et le point d'arrivée de L'itinéraire. En possession des tenants et des 

aboutissants de i'histoire, ü a d n e  le Iecteur ii porter un jugement sur Phistoire cp'il raconte, 
tout comme le ferait un Iocuteur omniscient. Il se penche sur le passé et nous fait ainsi 
profiter de son expérience et d'une sagesse chèrement acquise. Autrement dit, il amène 
progressivement le lecteur à jeter un regard neuf sur certains de ses comportements et des 
savoirs codifiées. Cette ironie que le locuteur-narrateur déploie contre lui-même est 
particulièrement perceptible quand il rappelle indirectement [es conseils qu'il a reçus de la 
chatte jaune dans un moment difficile : « et je fus reco~aissant & la chatte de me rassurerl* w 

6.1.4 Les paroles rapportées/ l'écho ironique 

L'acte d'énonciation ironique se signale donc par la manière dont le locuteur-narrateur 
nous fait connaître la vie de ses personnages. La sentence impérative que le locuteur-médecin 
accoucheur reçut de la Holiaadaise enceinte (N Restez là et ne bougez pas[% ») est un 
véritable réquisitoire contre ce dernier. En effet, toute la sentence est un acte impératif qui 

permet au lecteur d'6vaIuer I'inutilitk du médecin dans la circonstance, notamment le savoir- 
faire chèrement acquis. En fait, cette parole rapportée indirectement est une stratégie 
discursive de contre-attente qui met en œuvre un système dynamique de recherche de 
présupposés chez le lecteur qui cherche à découvrir dans le texte le pourquoi de cene parole. 
Puisqu'il lui manqye des informations concernant ce système de p&supposés, iI investira des 
hypothèses heuristiques empruntées à son propre systeme de valeurs ou son arrière-plan 
cuiturrI pour être capable d'expüquer le comportement de la parturiente. Le contexte foumit 
ici des renseignements sous-entendus aux paroles rapport6es, et nous fait comprendre qye ce 
discoun focaüst? est mis au sentice d'une mimésisl7 ironique. Non seulement le locuteur 
réchme-t-il de son lecteur une distance critique par rapport au savoir rnédicd acquis, mais il 
veut aussi nous Laisser percevoir son esprit critique par rapport aux méthodes promues par les 
sages-femmes. 

Est-ce la meilleure des méthodes? Faut-ii escamoter Ie choc de la 
naissance ou bien le récupérer pour mieux s'en se*? La fafon hollandaise 
m'avait plu par sa fianchise: eiIe bruspoe le passage et décide à jamais 
i'enfant, sawi des eaux, que Ia vie aérienne est la meilletm. le I'empIoyaÎ 
avec Ia Cornonille; elle ne cria même pas, mais me fixa de ses yeux pointus 
avec m e  firreur comme je den ai jamais va Je ne sais même 
pas si elle me Pa pardonn6- Chose certaine, depuis un qpart de siècle, 
eIIe n'a jamais souSert mi hidl8. 
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En somme, cette grande analepse contribue à I'indispensable et difnciIe recui du 

1- vis-&-vis du 1ocute~médeci.n accoucheur et de PintrÏgue. 

6.15 La mise en abîme de la dUgese 

Nous venons d'afnmier que l'acte de langage ironique intentionnel est le résultat d'un 

jeu avec l'œuvre. En effet, dans ce texte, ies trois histoires de maternité mises en parallèle ne 
sont pas dépourvues de toute intentiomaiité. Le récit de ces trois accouchements agit dans ie 

contexte comme des miroirs convexes qui montrent L'inutilité du médecin devant un acte 

fondamental relié à la vie. Par ricochet, nous percevons aussi I'auto-ironie du locuteur et son 

scepticisme ii l'égard de la médicalisation de cet acte nature1 de la vie. Cette construction en 

aberne, cette technique d'écriture aux multiples reflets, pose implicitement le problème de la 

connaissance et du respect de la nature. Ce «jeu de miroirs >, brouille les frontières et son 

effet est d'une extrême intensit6. En fait, de ce jeu de miroirs qui régit la sûuctwe narrative se 
dégage une caricature qui interroge I'utilït6 du médecin accoucheur et la mécticaüsation de 

l'accouchement des femmes. Rien n'éclaire mieux le sujet même de cette œuvre et n'établit 

plus sûrement toutes les proportions de l'ensemble que cette comparaison qui consiste. par le 
a proddé du blason n , i présenter un premier récit, un second et un troisième K en abnme S. 

Bref, la mise en scène f a t e  la lechire de I'acte d'énonciation Uonique. 

Nous terminons cette première partie en affirmant que notre ttude des marqueurs de 

I'ironie Litthire serait incornpléte sans Ia recension des signaux qui se trouvent 

spécifiquement au niveau de L'acte de contenu propositiomel intentionnei. 

Recherche de I'acte de contenu propositlonnel intentionne( 

6.2 L'acte de contenu proposmonnel intentionne[ 

C'est à I'acte de contenu propositiomeI qu'est dévolu Ie rôk de véhiculer i'aspect 
sématltiqae d'un texte Iitt6rairelg et les intentions & repr6sentation du IocuteurUC CeiIes-ci sont 

saisissabIes grâce am expressions réf6rentieUes (noms propres, groupes nomiha- pronoms 



ou titres qui renvoient à des objets du monde awcquek on se réEre) et à l'aide des 

expressions prédicatives qui servent à amiiuer une ou des propriétes B i'objet. Un sens 
Linérai est dors perçu iî partir des mots choisis et de leur contenu. Toutefois, dans I'acte de 
langage ironique, le contenu propositio~el est double. En effet, un acte propositionnel 
ironique est l'actualisation simultanée de deux niveaux de vaIeurs dont l'une relève du littérai 

et I'autre de I'acte d'énonciation du 1octtteu.r. Par exempIe, tout Ie comportement de la chatte 

remet en question les échelles de valeurs et les actions posées par les futurs parents. La chatte 
anthropomorphisée évoque ou représente le sens ironique de (P) et les conditions de vérité 
d'une dewième vaieur (R+P)ir qui lui sont associées. Cette dewième valeur est trouvée 
quand le lecteur est capabIe de construire Ie système de présupposés du texte à l'aide des 
principes langagiers auxquels s'est conformé le locuteur pour former son acte de contenu 
propositiomeL intentionnel 

Dans « La chatte jaune n, le sens Iittt?ral du texte s76carte du sens véritable de 

L'énonciation. L'acte de langage ironique constitue un acte denominatif ou ataiutif qui 
présente une anomalie et remet en cause I'acte de contenu litterai. La démarche interprdtative 
pour déterminer le sens de cette deuxième représentation comporte dors trois étapes : 

Première étape 

II s'agit de faire l'étude des marqueurs de contenu propositio~e1 littérai (R+P). 

Deuxième étape 

Il faut reiever Ies marqueurs de (R) ou de (P) qui indiquent que I'acte propositionnel 
est irratio~el en contexte. Par exempIe, pourquoi Ie Iocuteur-narratem de Ferron affirme-t-il 
ce qui soit? 

La douillette était quelque peu tachée de sang. La mère poussa Ies hauts cris, 
moi-même j9eus un moment dfinqoi6fride, pensant à un cordon mai 
attaché, et je fbs reconnaissant à la chatte de me raswrer2Q. 

Ce comportement inhabituel du Iocutenr-m6decin accoucheur vient dans le contexte 
bIoquer I'acmaIisation du sens IittéraI des mots et imposer on autre type de Iecture. En effet, 
ce comportement anormai de Ia part d'mi m6decin accoucheur est interprété comme un 
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marqueur de dénvation21. Un acte de discours de la forme F ( W )  est satisfait dans le 
contexte d'une énonciation seulement si son contenu propositionne1 (M) est d dans Le 

contex@. En fait. le lecteur comprend une proposition u si et sedement s'a comprend quels 
attributs, certaines personnes ou objets, peuvent avoir dans le monde pour que cette 
proposition soit vraie23 W. 

Or le locuteur de Ferron. en aitniuant à ses expressions référentielles certaines 
qualités ou fonctions, remet en cause la valeur de vérité de sa proposition et, subsidiairemen& 
la condition de satisfaction. Le lecteur s'interroge dors sur ce que le locuteur tente 
d'exprimer, et quelles pourraient être les conditions de satisfaction se rapportant au contenu 
propositionne1 non littérai. 

Praicipes pour trouver I'one de contenu proposi'tr'onneI litentionnel 

Premier principe 

Par d6finition, Ces objets qui sont r P w ne peuvent pas êhe r n o n 2  w en 

contexte24. Le lecteur cherche un sens d'dnonciation diffirent. 

Deuxième principe 

C'est un questionnement sur la valeur de a P u en contexte. Le lecteur cherche à 

déterminer les conditions de verit6 de ce contenu propositiounel intentionnel dans Ie contexte 
d'énonciation. Qu'est-ce qui caracttrise « P D? Le nr P » est faux dans Ie contexte parce que 
le sens littéral est d6viant L'écart qui existe entre Ie sens littérd (Séi) et le sens ironique 
(S@) est parfois &r&s faible ou très accent&- Si i'tcaxt est trop grand, on iit qu'il y a une 
inversion verbaIe25. Alors, u S est P r pour r S est n0rr-P w 26. 

Or, ce n'est pas le cas dans e La chatte jaune puisque Ie rapport entre les signifiés 
S@ et S@ se &e en reIatiom associ-atives et contrastIves. Ainsi, nous devons changer : 

e S est P rn pourdin que r S est plus ou moins &a2 ( E )  à P z ' s .  



LA CHAITE JAUNE 166 

Troisième étape 

Voyant que le sens iittérd ne convient pas. le lecteur cherche dors tous Ies signaux 
linguistiques ou extra-linguistiques qui ébranlent i'acte de contenu pmpositiomel littéral dans 
Ie contexte. L'emploi de certains marqueurs spécinques i'amène à trouver des conditions de 

satisfaction complémentaires qui lui permettraient de saisir l'autre contenu propositionnel, le 
contenu propositionnel ironique. Le lecteur essaie de trouver les conditions complémentaires 
qui rétablissent les nomes de cohérence initialement cachées. II remplace Ies conditions 
inconsistantes de I'acte Littéral par le compI6ment de ces conditions. La proposition 
complémentaire est liée à la précédente de manière évidente. 

Premier principe 

Pour daque u P w, il doit trouver la condition adéquate, c'est-à-dire 
la proposition opposée28 ou différente. 

Deuxième principe 

Dans te cas où deux propositions sont en contradiction29, ii remplace : 

r S est P fi par r S est non-P30 w . 

Si Ia cohérence n'est pas rétaMe: 

le r S est remplacé pur une proposition égale ou différente ( n ) à P3b. 

Il déduit que I'acte de contenu intentionnel ironique présente Ies conditions 
complémentaires de satisfaction de L'acte propositio~eI littéral3* et que i'acte ironique est un 
acte de langage intentionnel K perceptiile >B. 

En suivant Ies étapes proposées et en appIiquant les principes de I'interprGtation 
Bonique, Ie Iecteur saisit Ie sens giobai de Iareprésentation de I'acte d'6nonciatiou ironiqye. 



Dans cette deuxième partie, nous avons examin6 Ies actes propositiomeIs de r6f6rence 
et de prédication du Locuteur-narrateur effectués pour caractériser les personnages-acteurs, 

eux qui constituent M lieu stratégique dans un texte Littéraire, d'où ii est possibe d'observer 

le fonctionnement de I'ironie. En effet, le personnage est un signe dynamique de corr'ation 
et d'intégration qui joue le rôle de fil conducteur permettant de s'orienter dans 

L'amoncelIement des motifs d'un acte d'écriture. 

Même si les expressions référentieiles comme I'appeliation du héros et toutes celles 
qui servent à ITidentEer ont un sens, elles restent, toutefois. toujours neutres du point de vue 

de la force iuocutoire33. Il n'en est pas de même des expressions prédicatives. En effet, ces 

dernières se présentent toujours sous un mode illo~utoir&~ Dans le texte r La chatte jaune », 
les personnages-acteurs renvoient toujours le lecteur à deux représentations intentionnelles 

différentes. Le travail de l'analyste consiste à expliquer en quoi et pourquoi les 

représentations de I'acte propositionnel littéral se distinguent de I'acte propositionnei 
ironique. 

Pour faire l'analyse des intentions de représentation de I'acte de contenu 

propositio~el, ii faut étudier les actes de réference et de prédication qui servent il designer 

chaque personnage acteur, signe-objet qui renvoie à une réaüt6 du monde extérieur et à une 

instance dTénonciation3S. Comme signe rc5fkentieI. le personnage est une unité de 

représentation accessible à I'andyse et à la description parce qu'il est soirmis aux axiomes 

d'existence et d'identit@% 

6.2-1 L'étude de I'acte de référence 

Les personnages-acteurs nous confiontent d'abord à une irritante question : celle de 

Ieur reconnaissance. Toute expression réf€rentieIle (R) ne doit être employee que s'il existe 

un personnage (X). Ces expressions (nom propre, groupe nominal. pronom ou the) doivent 

dors répondre chirement aux qoestions : qui? quoi? lequel? pour avoir une réf6rence définie 

cornpli! te37- 

Un groupe nominai uciITs6 par Ie narrateur donne queiques renseignements à propos 

de i'ethos moqyeur marqué du locuteur-accoucheur. En fail il ne possède pas de véntabIe 

expression pour désigner sa nIle noweau&e. II dit : a une n1Ie naqnik face ronde, yeux 

pomtns, qpi ressemblait à me cornoaill@ )>. L'acte de réfhnce est transgressif et cette 
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fausseté manifeste de la comparaison amibe Ie lecteur ii rechercher Ies présupposés de I'acte 

de référence qui diffèrent de ceux de I'expression iittéraIe. Une fois que le lecteur a étabIÏ 

qu'il doit chercher un sens différent, ii cherche dors sous quels aspects Ia petite filie 

pourraient ressembler à une comouiUe. 

En se référant à L'expression latine, cornacecr (a De cornu : corne »), il perçoit que le 

locuteur désire faUe ahsion à la familie du cornouiller, reconnue pour la duretk de son bois. 

De plus, au Q u h c ,  la K hart u, cette fine branche du comouiIler, était employée comme 

fouet. En contexte, le lecteur déduit et comprend que la « Cornouille >, remet en question le 

savoir-faire de ses parents au moment où elle est née. indirectement, elle interroge le savoir- 

faire acquis de la médecine. 

L'expression employée par le locuteur-narrateur pour dbsigner la visiteuse, le 

dénominatif <C la chatte jaune », devient un signe d'ironie très significatif. En effet, chez les 

Indiens Pawnees GAménque du Nord, la tradition attriiue B la chatte gantée s appelée 
r chatte jaune >> ou r chatte fauve africaine », une nahm feminine. symbole d'adresse et de 

savoir-faire39. Observatrice, magne et pondérée, la M chatte jaune >, arrivait, selon la 

tradition, toujours à ses finsa. Selon la iradition, eiie était on animai respecté et sacré. 

Dans ce contexte, les propos tenus par le locuteur et ce que l'on croit savoir de ses 

systiimes d'évaluation. nous amenent comprendre Ies prtisuppos6s de son acte 

d'thonciation littéral. Le discours médicai et les m6thodes proposées ont tendance dt?précier 

les femmes dans des moments où ces dernières posent un acte nanucl qui leur revient de pIein 

droit. Dans le contexte, chaque femme représentée dénoncerait à sa manière les méthodes 

d'accouchement inventées, que ce soit par la mgdecine ou Ies sages-femmes. 

Si I'expression référentielle permet d'identifier un personnage, elle est cependant 

compEt6e par plusieurs atti.I'buts. qualincations ou actions qui permettent au locuteur 

d'accomplu mi acte propositiotmel complet- 

6.2.2 L'étude de I'acte de predlcatfon 

L'acte de prédication iittéraire intentio~el consiste k présenter un certain contenu 

s'appüquiant aux personnages auxqneis le Iocuteur se réEre. II repose sur des qualifications 

et des actions attnLbu6es aux personnages-acteurs. Ces amilbuts sonlèvent dors toute Ia 
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question de la vérïti de I'expression prédiquée pour que I'acte soit satisfaisant. Un acte de 

prédication sera satisfaisant si son contenu propositiomel (P) est vrai dans le monde 

représenté, c'est-à-dire si son contenu représente correctement comment sont e les faits >, 

dans ce monde. Or, dans le texte ferronien, le narrateur présente la chatte jaune comme celle 

qui respecte la nature, et son anthropomorphisme vient 2 l'encontre des attentes du lecteur : 

« Cette chatte jaune, un beau math, demanda la porte, entra et resta, sans plus 

de façon41 r. 

De plus, les deux ciiract&istiques humaines qui lui sont attriiuées amènent le Iecteur à 

chercher d'autres contenus propositiomels implicites qui pourraient rendre cet énoncé 

vraisemblable : K elle restait, énigmatique et sowemh&2 a. L'épithète souveraine43 D 

se rapporte au fait que cette chatte est d'une efficacité absolue. Cette représentation 

fiutastique de la chatte soul&ve, dans le contexte, la question de la vérit6 des expressions 

prrdicatives et dirige le lecteur vers la recherche d'un autre sens. Pourquoi possède-telle 

cette faculté qui la rend capable de se déterminer et de choisir? a une chatte faite, à même de 
c h o w  ». Cette etonnante chatte agit avec une Iibert6 et une d6sinvoIture qui saisissent le 

lecteur, intrigué par I'anthropomorphisme de la chatte, son savoir-faire, sa capacité de 

raisonner et sa clairvoyance. 

La clairvoyance : une qttaiite que le Iecteur peut aussi attribuer à la Hollandaise, cette 
paminente qui d'un ton trés impératif a laisse entendre au Iocuteur-rnedecin accoucheur qu'il 

devait d'abord respecter les Iois de la nature humaine avant d'intervenir : 

Le mois préct5dent, une HolIandaise, faute de sage-femme, avait =quis 
mes services, en me disant de m'asseoir prZs d'elle : <C Restez là et ne 
bougez pas45 ». 

En fait, cette sentence impérative dévalorise mbtiIement les techniques médicales pour 
accoucher Ies femmes. Nous pensons ici à certains accouchements qui ont atteint leur 

dénouement à I'aide de forceps. Très contestaMe, ce moyen que s'est donné k corps médicd 
pour accoucher les femmes n'est pas toujours ni pertinent ni efficace. D'aüleurs, le ton 

mi@ratif de Ia parturiente se transforme dans Ie contexte en un jugement sévère à I'égard du 
&dech accoucheur qpÎ viendrait poser des actes contestabIes suggérés par la m6dex5ne. Ces 
paroies snpposent, tout au moins, une remise en q d o n  de cenaines techniqaes et méthodes 

m6dicaies; peut-être même souhaite-t41e interiemement, cette Hollandaise, Ieur abolition h 
came des siqueles qpe subit i'enfant dans certains cas? 



Dew autres actions accomplies par la chatte jaune raillent une fois de plus le médecin 
accoucheur et le savoir médical dans Ie contexte. La premiik est ceIIe qui vient de la décision 
de la ch- jaune d'accoucher la même nuit que la femme du médecin : u La chatte jaune nous 
rattrapa durant la nui* >B. Cet événement circonstanciel et insolite, faut-il souügner, permet 
de dissimuler un message qui ne laisse aucun lecteur indifférent. En fait, la chatte jaune est 
comme une assistante spécialisbe qui vient donner une Ieçon et contester le savoir appris ou 
officiel qui ne respecte pas les lois de la nature humaine. Cet animal anthropormophisé 
permet la codiontation de deux cultures : la sagesse naturelle qui s'oppose à un savoir 
acquis, parfois même destructeur, des lois de la nature humaine. 

L'autre mère s'amenait en deuxittme, un peu dépitée, autant pour chasser la 
chatte que pour consoler sa me, laquelle ne tarda pas à dhapprendre 
la langue des chats qu'elle parlait à sa naissance47. 

La forte présence du pouvoir des femmes en matii5re d'accouchement dans ce texte 
remet en question l'arrière-plan cuitureI du lecteur. Ajoutons qu'en 1980, au moment où est 

paru La chatte jaune r dans l'lnforrnation médicale et paramédicale (IMP), certaines idées 
reçues étaient dors discut6es dans la société québécoise quant à la façon de redonner aux 
femmes le contrôle de leur maternite. En fait, pourquoi la méthode hollandaise serait-elle 
meiIIeure? 

Est-ce la meilleure des méthodes? [...] Je 17empIoyai avec la 
ComouilIe; eiie ne cria même pas, mais me fixa de ses yeux pointus avec 
une b u r  comme je n'en ai jamais vu. Je ne sais même pas si elle me I'a 
p a r d o ~ é ~ .  

Cet acte d't?aonciation délibéré et deviant amène le lecteur à saisir l'intention de 

représentation. Le lecteur reconstitue par conjecture l'intention de représentation ayant présidé 

à I'encodage. À partir de ses propres compétences, et cela à L'aide d'un certain nombre de 

données intra et extra-textuelles, il cherche les conditions complémentaires 
d'accomplissement sans defaut et de satisfdon de i'acte de p ~ ~ c a t i o n  littérale. II parvient 
hypoth6tiquement à  construire L'intention sipninante du Iocuterrr. L'acte p ~ c i p a i  d'ironie 
possède les conditions complémentaires, des conditions d'accomplissement saas défaut et de 

satisfaction de Pacte iittéiai qui sont vioiées daris Ie contexte d'6nonciation49. L'arrière-plan 
du texte présente me chatte addte qpi a beaucoup de savoir-faire en matière d'accouchement 
et qui rÎdicrrlise tout aussi bien Ie comportement de Ia mère de Ia CornotdIe qye ceIui du père 
médecin accoucheur, comme nous i'avons s i g ~ I 6  dans les paragraphes précédents. 
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L'autre mère s9amenPlt en deuxième, m peu dépitée, autant pour 
chasser la chatte que pour consoler sa me? 

La référence à L'acte de contenu propositiomel intentionnel dans lequel est inscrit 

I'ethos moqueur du locuteur aide le lecteur à comprendre son intention de communication et 

le but illocutoire de son acte de langage. Dans la troisième partie de ce chapitre nous abordons 
p-ment cet aspect, 

TROISIÈME PARTIE 

Recherche de l'acte illocutoire Imérake intenfionneL 

6.3 L'acte illocutoire littéraire intentionnel 

Accomplir un acte d'assertion narratif. c'est mettre en œuvre des intentions de 
communication. L'acte de Iangage narratif intentiomef sera réussi à la condition que les 

intentions du locuteur produisent certains effets chez le lecteur. Des effets qui sont perçus à 

I'aide des signaux du texte et qui nous rendent capables de comprendre les intentions de 

communications du Iacuteur, 

II y aurait, à notre avis, et selon notre méthode d'analyse, cinq composantes de Ia 
force IUocutoire F (R+P)" qui devraient être anaIys6es de façon précise pour comprendre 

L'intention de communication ironique de K La chatte jaune m. Ce sont : le but iuocutoire du 
Locuteur, le mode d'accomplissement de ce but illocutoire, les conditions pr@aratoks, la 

condition de sincéritk et le degr6 de puissance de la condition de sincérité. 

6.3.1 Le buf illocutoire 

Recherche du but illocutoire littéral 

Première étape 

Priircipes pour trouver le but illtxutoire intentionnel 



Premier principe 

Le lecteur présuppose toujours que le locuteur a un but51. Un principe générai de 

conversation exige que chaque participant puisse reconnaître un but : les paroles ne peuvent 
se réduire à une suite de remarques décousues. 

Deuxième principe 

En recourant au mode indicati$ le locuteur présente l'action comme certaine en soi% 

11 situe I'action sur le plan des faits constat6ss3 puisque 9 1% des verbes sont conjugués au 
mode indicatif. Le but de son énonciation consiste à représenter un état de choses comme réel 
et Le contenu propositionne1 doit, normalement, correspondre 2 un état de choses existant 
dans le monde? Or dans K La chatte jaune N, le mode indicatif ne remplit pas ce r6ie car des 

déments autres interviennent et changent Ia dkction des mots au monde. 

La mère poussa les hauts cris, moi-même j'eus un moment d'inquiétude, 
pensant un cordon mat attaché, et je fb recomaisgint à In chatte de 
me rassurer. .l'aurais même 6tt d'avis de ne pas la déranger. Ce que je 
pus obtenir de mieux, ce fut de I'installer dans une boîte en 
dessous du berceaus*. 

Pourquoi dors créer ce monde étrange k L'aide de personnages-acteurs appartenant à 

deux catégories bien dinérentes d'êtres vivants. l'animal et L'être humain? 

Le lendemain, elle, sa portée et ta Cornouille faisaient bon 
ménage dans le berceau.[ ...] II arriva même que durant toute la 
première semaine Ia chatte jaune continua de contondre les 
progénitures, ceiie du haut et ceHe du bas: au moindre pleur de 
Cornoaille, elle bondissait dans le berceau et se mettait à y 
chercher ses petit@ . 

Troisième principe 

Le lecteur tient pour acqnis que Ie Iocuteur est coopérants? Ses exp6rÏences 
langagières Lui rappelIent qae tout échange conversatiomel est le produit d'efforts de 

cooptiration. Par expérience, iI comaft Ie principe g6n6rai de coopération, (cooperarive 
pnnciple), Ie CP qni s'honte comme suit : Que votre contribution conversationnelle 
comesponde à ce qui est exigéde vous, au stade attemtparceik-ci; par le but ou la direction 
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acceptée de l'échange parlé d m  lequel vous êtes engagés% CorréIativemenî, le lecteor 
suppose que ce &me locuteur respecte un minimum & règles plris spécifiques dont les effets 
s'accordent au (Cm. Une règie essentielle qui concerne nos échanges & paroIes demande 
de pader clairement et sans ambiguïté. 

Deuxlème etape 

Cette infraction provoque une hésitation chez le lecteur et I'amène à lire autrement. II 
s'interroge et se demande si le locuteur vise B faire passer quelques sous-entendus qu'il ne 
peut ou ne veut pas émettre clairement. Pour lui, toute G infniction conversatiomelle patente 
et inexplicable au niveau de la communication littérale est le signai d'une intention 
illocutionnaire dCguis€em B. Ainsi, il déduit que le locuteur doit essayer de trunsrnettre une 
autre proposition que celle qu'il sentbfe avancefil, d'où Ia ndcessité de rechercher un 
complément à la proposition déviante. 

Trols[eme etape 

Premier principe 

Le lecteur cherche un autre but ilIocutoire. Il sait qu'errfreindre les principes 
conversutionnels de façon apparemment inexplicable est un signal que ces principes sont 
respectés à un autre niveau que celui de la communication linerale62. Tout membre d'une 
communauté linguistique a une connaissance intuitive et une pratique des contraintes 
stBictureIies d'un discours. L'interlocuteur comprend que tout manquement aux *@es 
constitutives de Ia langue sur lesqueIIes repose Ie consensas linguistique peut être un indice 
significatif dans le contexte. 

Un locuteur sait aussi qu'il doit dire des choses pertinentes s'il veut être compris. 
Parlez h propos, dit Grice63. 

Deuxième principe 

Le lecteur cherche alors les conditiom compléinentaires qui assureroient le succès de 
cet acte de parole dans [e contexte64. II formde d'autres propositions qui seraient 
srisceptibIes de se loger dans cet espace littéraire. II émet P hypothèse qoe si une maxime est 
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violée au niveau de ce qui est dit, a [elle] est respectée au niveau & ce qui est sous-enten- 
dus m. 

Le lecteur conclut que le locuteur a posé un acte principal d'ironie puisque le but 

illocutoire implicite est de raiIier à la fois la nouvelle épouse parturiente et le père de 

Cornouille, le locuteur-médecin accoucheur : <C Il nom manquait un signe. La chatte, en 
nous accordant sa préférence, nous l'apportait66 B. On pounait ainsi affirmer que I'acte de 

langage du locuteur de Jacques Ferron est « déjà i'amorce d'une action sur le vécu en vue de 

le transfomer en un de1 convenable67 ». 

6.3.2 Le mode d'accomplissement du but illocutoire 

Recherche du mode d'accomplissement du but illocutoire 

Le but illocutoire déteinthe la principale condùion de succès d'un acte de langage68. 

II est, pour cette raison, la composante la plus Unportante de la force illocutoire. Si le Iocuteur 
ne réussit pas à accomplir son but Uocutoire <C la machine du langage tourne à vide B. Ainsi, 

lors de L'accompiissement d'un acte de discours de la forme F (R+P), le locuteur peut utüiser 
différents éMments constitutifs de la langue pour faire pression sur le lecteur af in  qu'il 
saisisse le bot illocutoire, et qu'il puisse y croire. Des uidices d'interlocution remplissent ce 

rôle. Par exempIe, dans le texte ferronien, les phrases interrogatives nous aident à trouver le 
but illocutoire et quelle est son opinion. 

Est-ce la meiIleure des mbthodes? Faut41 escamoter Ie choc de la 
naissance ou bien le r4cup6rer pour mieux s'en servir@? 

En résttm6, un mode @ciai d'accomplissement d'une force illocutoire insiste sur Les 
conditions d'accomplissement de son but 

II advient des cas où Ie locuteur amplifie d'une façon exagérée le but ilIocutoire 

intentionne1 de son assertion littérale. II en est ainsi de L'adverbe « même » otilisé par le 
Iocuteur de Femn : 

... et je fns reconnaissant à Ia chatte de me rassurer- J'aurais même été 
d'avis de ne pas la déranger [J. II arriva même que durant toute la 
premliire semaine [..-FOC 
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Cet adverbe emphatique intensifie dans Ie contexte la croyance du locuteur en ce qu'il 

veut sous-entendre. et cela remet automatiquement en cause l'intention explicite de 

communication, 

Le lecteur se demande pourquoi le locuteur amplifie le mode d'accomplissement du 

but Uocutoire littéral. Cette amplincation lui indique qu'a se trouve devant un autre mode 
d'accompLissement du but iI.Iocutok II cherche dors les conditions complémentaires qui lui 

pemttraient de déterminer le mode d'accomplissement de la force illocutoire véritable. 

Prütcrpe pour trouver le mode d'accomplissement du but illocutoire htentionnel 

Principe général 

Le lecteur sait qu'en mnpljFmit à l'extrême les moym d'accomp~issement 
du but ihcutoire d'une force (F) h un contexte donné, le locuteur met 
en doute sa parole, la rend suspecte et objet de raillerie71. 

Ainsi, le lecteur deduit qu'il lui faut donner une autre valeur à l'acte illocutok. Sa 

co~aissance des principes affirents à la conversation et à l'&plan textuel lui permettent 

& dire qu'il s'agit d'un acte de langage ironique. 

En français, le mode spécial d'accomplissement du but iuocutoire intentionnel peut 
aussi être exprimé par des conjonctions de coordination qui marquent un rapport particulier 
entre certaines e'nonciations, Ie discours et Ie contexte environnant. Ainsi en es t4  de la 

conjonction de coordination dans la phrase suivante, qui introduit une restriction, une 

correction et une précision indispensable72 : 

Je i'employai avec la Cornouille; elle ne cria même pas, mais me f i a  de ses 
yeux pointus avec une h m  comme je n'en ai jamais vu? 

Cette interprétation admise et confinnke, Ie lecteur cherche les conditions prEaiabIes 

qui ont amené le Iocuteur à énoncer de tels propos. 
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6.3.3 Les conditions préparatokes 

Recherche des conditions préparatoires de la force illocutoire 

Lu compréhension du sens d'un texte [itîéraîre requiert un amëre-plan d'ussomptiom 
prémtentionnelles commw, au locuteur et au lecteur'q. Ce terrain d'entente permet à l'un 
d'exprimer une parole et à I'autre de decoder correctement. Tout texte littéraire étant un acte 

illocutoire complet, il s'ensuit que les propositions émises par le locuteur sont vraies dans le 
contexte de L'énonciation et que le locuteur a des preuves que le contenu propositiomeI est 
vrai. S'il arrivait que les pte'snppositions soient fausses dans Ie contexte d'énonciation, l'acte 
iiiocutoire serait dors réfitable. 

Or, les présuppositions du locuteur ferronien ne peuvent être vraies par rapport à 
certaines propositions qu'il a émises dans le contexte. Pourquoi et comment peut-iI &mer 
que sa filie parlait la langue des chats 1 sa naissance? C'est une représentation symbolique 

qui ridiculise tout le savoir médicd acqais à propos de I'accouchement des femmes. « L'autre 
mère s'amenait [...] pour consoler sa me, laquelle ne tarda pas à désapprendre la langue 
des chats qu'elle parlait à sa nsissance7*~~. 

Les présuppositions émises sont ddviantes et le lecteur recherche les conditions 
préparatoires touchant la force îiiocutoire intentionnelle de l'acte de langage. Près de ses 

besoins naturels. cette petite Comoui.De « pleurait ou miaulait » comme tous les êtres 
naissants. À cause de certaines normes sociales, eIie devra apprendre un autre comportement 

(<< ... sa me, laquelle ne M a  pas B désapprendre la langrie des chats qu'elle parlait 

à sa naissance76 »), un comportement éIoign6 de la nature de l'être humain. 

Nous terminons en ajoutant que les présupposés du locuteur déterminent un ensemble 
de conditions de vérité et assurent le succès de L'acte iIIocutoke. 



Proicipe pour trouver les conditions prépmatoires touchant liz force ihcutoire interttrunneile 

Principe gbnéral 

Or, comme l'énonciation Iinérale a une fonction d'assertion et que le Iocuteur ne peut 
avoir de preuves ou de raisons de croire en la proposition énoncée, le lecteur cherche 

toujours les conditions qui rétabliraient la vrairemblance du texte ou la vérire de l'acte 
il1ocutoire.n 

6.3.4 La condition de sincérité 

Recherche de la condition de sincerfté de la force illocutoire 

Prùtcipes pour trouver Lr condition de sùtcénté de l'acte mtentiomel 

Pour rétablir la vérité du texte et comprendre I'aire de jeu ironique. le lecteur doit 

&mettre des hypothèses qumtt aux présupposés du locuteur7~. Pourquoi termine-t-iI son texte 
sur ces propos? Un contraste évident existe entre les 6noncïations littérale et non littérale. 

Les présupposés de I'interpr&atioa de la dernière phrase du texk nous rappellent que 
I'accouchement, jadis un acte aatunl et une affaire de femmes, est devenu, avec le temps, un 
acte m6cücalisé. La parturiente, sous-entend le locuteur, n'a presque plus rien à dire par 
rapport au traitement que le corps médical lui impose79. Les prtsuppositions ironiques du 

texte L'aident à comprendre que <C La chatte jaune u est une contestation des méthodes et des 
moyens inventés par te corps mddicai pour mettre au monde mi enfant 

En construisant un acte de Iangage littéraire ironique, le Iocuteur-narrateur peut donc 
présenter un contenu littérai non sincére et exprimer d'autres états mentaux . Par exemple. Ia 
sincérite de cefui-cl est remise en cause chaque fois que Ie réel et l'ide1 se côtoient dans Le 
texte. Les déments ideIs forment Ie matériel narratüqai brise Ie réel par sa transgression des 

Iois établies et, dans ce cas, Ie Iecteur cherche Iacondition de smcerité du discours. 



La raison d'une telle démarche est qu'au moment où un locuteur accomplit un acte 

iIlocutoire, il exprime egdement des etats intentionnels. Dans un acte Iittéraire narratif, le 
Iocuteur, au moment où iL crée une nanation, exprime ou manifeste n o d e m e n t  sa croyance 

que a p . est vrai, tout comme iI le fait au moment où il énonce un acte de langage 
quotidiena0. Cela dit, i1 peut aussi exprimer des états intentiomeIs non sincères. Par 
exemple, peut-il être shc5re quand il afnrme : s une me naquit, face ronde, yeux pointus, 

qui ressemblait 9 une cornouüle >B 81? Le lecteur ne peut croire cet 6noncé du locuteur. II 
en est de même Lorsqu'il affirme que cette enfant nouveau-née a exprimé de Ia colère, mêlée 
de ra~lcœtu, liée à une humiliation ou à une d6ception découlant d'une injustice du sod? La 

fausseté manifeste de la comparaison amène le lecteur à rechercher un sens qui Were de 

I'expression Littiraie. II cherche dors toujours d'autres propositions qui pourraient rendre 
vrai cet énoncé, 

À partir de ses propres compétences et Zi l'aide d'un certain nombre de donnees intra 
et extra-textueiies, le lecteur cherche à comprendR I'acte de prédication du Iocuteur à regard 
de Cornouiiie. Les propos du locuteur à son sujet sont un facteur de perturbation : r Je 
l'employai avec la Cornouille; elle ne cria même pas, mais me nxP de ses yeux poinhis 
avec une fureur comme je n'en ai jamais vu83 >L Une nouveau-née peut-elle 

réeiIement exprimer de La colère à sa naissance? Ce détail, 6voquant fait inhabituel et 
totdement inattendu, ébranle le lecteur. En réfiéchissant, il trouve la proposition 
complémentain qui rendrait cette action VraiSemblabIe dans Ie contexte. Il déduit que la petite, 
dEs sa naissance, est une Nle qui sera capable, par la force de son caractere, d'ébranler les 
conventions étabiies , 

Retenant cette dernière présupposition, le lecteur interprète que, dans le contexte, les 
présupposés du locuteur visent à raÏIIer certaines conventions et des méthodes 

d'accouchement peu efficaces toujours en vigueur dans le monde médical. 

La structure bitextueue de i'œwre, tout en solücitant une grande attention de la part 
do lecteur, Itii permet de prendre une certaine distance par rapport aux événements narrés. 

En effet, seion la théorie sedeme,  tous Ies actes illocutoires auraient des conditions 
de sincéritéa correspondant B I'6tat psychologiqae (M T) du Iocutetll: qui a formé Ie contenu 

représentatif (Cr). Or, comme le 10cutem ferronien ne peut croire au contenu représenté 

eqIicitement, il a exprimé des &ts mentaux dans son acte iitterd qrù étaient non sincères. 
Comment expliquer antrement Ie passage suivaut? 
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L'alliance dos deux lignées ne s'en trouva pas brisée. II arriva 
même que durant toute Ia première semaine la chatte jaune 
continua de codondre les progénitures, celle du haut et  celle 
du bas : au moindre pleur de Corwuiiie, eue bondissait dans 
le berceau et se mettait P y chercher ses petits*? 

Cette fabuiation par rapport Ia réalité permet au lecteur de voir que Ie locuteur feint 

la sincérité. Les propositions explicites sont fausses dans le contexte et l'état psychologique 
(M Y) exprimé, relatif au contenu représentatif Litt6raï. est non sincère. La vérité se trouve 

plutôt dans le message implicite. 

Placé devant une teile situation, le lecteur conclut que le locuteur feint 

intentionneiletnent la sinc6rité. Toutefois, c'est une non-sincérité qui s'avoue puisque 
l'ironiste y a laissé des indices qui permettent au lecteur de saisir l'acte intentionnel. Le 
locuteur ne croit pas (P). Ii se sert de (P) pour marquer d'ironie un contenu propositiomel 
qui, pris au sens littiral, aurait moins d'effet iIlocutoire. 

Pour décoder cette skquence ironique, le lecteur évalue, à partir de certains faits 

textuels, contextuels et des principes d'interprétation ironiques, la condition de sincérité de 
I'intention signifiante du locuteur. 

Comment trouver la condition de sincérit6 ou le mode psychoIogigue (M Y) sous 

lequel le locuteur a famé le contenu représentatif! 

Le lecteur présuppose que le locuteur, par Ia manière dont il s'exprime* joue le jeu de 
L'échange conversatiomel dans la situation de communication. Ii suppose que le Iocuteur 

respecte le principe génkrai de coopération (CP); ses propos ne sont pas sans objet. II déduit 
que ce dernier veut probablement transmettre une autre proposition qu'il ne veut ou ne peut 

exprimer. 

Si le locuteur s'est mis apparemment hors-jeu (du CP), c'est pour faire comprendre 

que le contexte ne doit pas laisser douter de son intention de se mettre hors-jeu. Deux règles 
conversationneiles implicitement connues par tous les pari- exigent qae vous n '@innez 
par ce que vous croyez être fau@* et que vous n'flnnezpar ce pourquoi vous manquez de 

prewes87. Or Ie locuteur de Ferron contrevient explicitement 5 ces deax principes. Dans ce 



cas. le succès de son acte de Iangage doit être assuré par le contexte. Qu'est-ce qu'il peut 
vouloir dire ou Iaisser entendre franchement? 

Le lecteur est assuté que le locuteur a fait de son mieux pour produire le texte-énoncé 
le plus pertinent possible. ll déduit un ensemble de propositions dont quelques-unes sont 
logiquement impliquées : 

Ce n'était pas un de ces pauvres minets en quête de son premier 
logis comme il en traîne, chaque automne, à L'approche des 
froids, et qui se jette dans celui qui s'offre, mais une chatte 
faite, à même de choisW. 

Le locuteur ne peut croire au monde représenté. Certains indices textuels dvèJent une 
insincérité89 avouée. Conséquemment, se dit-il, la non-sinc6rit6 est tactique. il ne peut croire 
qu'aux propositions sous-entenduesgo. En analysant le contexte et certains indices très 

subtils laissés intentiomeIlement par Ie Iocuteur, le lecteur rétablit le mode psychoiogique 
(M Y) du locuteur au moment où celui-ci a fom6 le contenu représentatif (Cr). 

Le Iecteur déduit que le locuteur ferronien se montre très sceptique ou ne croit tout 
simplement pas ii I7efficacitt5 des méthodes cr66es par les sages-femmes et Ie personnel 
medica1. La vraie façon d'accoucher une femme et de donner naissance à un enfant est de 

respecter. selon le locuteur, Ies lois et les forces de la nature. L'ironie se perçoit dans la 
cohcidence des deux naissances qui fait comprendre que beaucoup de discours ii propos de 
I'accouchement des femmes sont teint& de bêtises. 

6.35 Le degre de puissance de la condition de sincérité 

Recherche du degre de puissance de la condition de sincérité 

En exhtant un acte illocotoin, avons-nous affirn6. Ie locuteur manifeste également 
l'état psychoiogique sous lequel il a fom6 ce contenu représentatif. Par exempie, celui qui 
fait un acte d'assertion exprime un certain état intentionnel reIatif au contenu et cet etat est 
ipso f a ~ o  Ia croyance en I'existence de cet état de choses. Cette sincérité peut cependant être 
si@& selon des degrés variables d'intensité. Ainsi, le degré & puissance des conditions 
de smckrité d'mi témoignage est plus fort qne ceIuÏ d'un simpIe compte rendu d'événements. 
Et I'iosimcéiÏté du locuteur peut elle aussi être exprimée selon des mtemiték très vxiabIes 



Si le degré de puissance des conditions de sincerité est exprimé avec trop d'intensité, 

dans un contexte donné? cela a pour cons€quence de produire I'effet contraire. Par exemple, 
les superlatifs dans la phrase renforcent Mfhnation du locuteur, mais d6voilent égdement 
avec plus de force son insincérité : K J'avais en sa mère Ia plus absolue conhpnce; je 
l'assistai seul. sans la moindre inquiétude91 m. 

Prhcipes pour trouver le degré de puksance de In condition de Smcérié 

Premier principe 

Pour comprendre i'intention de communication du locuteur et le degré de puissance de 
la condition de sincérité, le lecteur se rappeff e qu'augmenter ou dhhuer excessibernent la 
vérite des choses pour qu'elle produise plus d'impression est me stratégie connue de tout 

sujet parIant92. Cette tactique fait partie de L'arrière-plan d'assomptions culturelles de tout 
locuteur, 

Deuxîèrne principe 

Or, plus une assertton sciemment contraire à la véiité esr exagérée, plus elle nwntre [a 
contre-vérité et la tromperie93. 

Par conséquent, l'emploi d'un degré de puissance supérieure à celle requise devient 
de fqon tvidente une marque d'ironie. Bref, pIus la venté est exagérée, plus L'évocation est 
exagérée et plus L'ethos moqueur de L'ironiste est percep~iIe. L'hypothèse du lecteur est 
confirmee : le locuteur de Femn présente un acte narratif ironiqne intentionnel. 

Conclusion 

Cette lecture nous a permis de montrer que la lecture de I'ironie littéraire est possible 
même Ià où les signaux sont très subtils. De plus, en &action contre une 6voIution 
sémantique d é s ~ r d ~ ~ é e  du concept de I'ironie Iittéraire, elle indique daas queue direction ce 
phénomène Iangagier pourrait être étndi6. 
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L'anaIyse des trois aspects, soit i'acte d'énonciation, I'acte de contenu propositionne1 
et I'acte ilIocutoire, nous a, une fois de plus, permis de prendre conscience que l'intention de 
représentation et de communication ne sont nullement la propriété du texte, mais le produit 
d'un acte de langage onenté par le locuteur". 
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CHAPITRE 7 

LES 'I'f?I"I's DE MORUES' 

Introduction 

L'acte de langage littéraire est une forme de communication, un phtnomhe discursif 
dont les conditions de la Iittérarite sont révéltes par des indices explicites ou implicites. De 
plus, une importante place doit être accordee au sujet parlant, à ses intentions et int6êts. 
Parler d'acte de langage littdraire ironique, c'est recourir, lors de I'explication de la lecture, 
aux composantes de la situation d'Enonciation, a m  savoirs partages des participants qui 
intègrent les éI6ments dttenninants de Ia situation de communication. En somme, toute 

communication discursive, toute compréhension réussie d'un acte de langage litthire 

ironique dépendent du réseau de co~aissances que chaque participant de réchange tient pour 
acqpis chez l'autre, faute de quoÏ la communication échoue. 

Ces connaissances chez les inter1ocuteins sont pddables Ia communication littéraire 
et dépendent d'un réseau d'etats intentiomeIs et de î'arri&e-pIan de capacités et de pratiques 
sociales individueIIes2. En d'autres mots, nous affirmons que la compréhension d'un acte de 

langage Littéraire s'insére toujours dans une situation de communication parce qu'elle est 
I'activité d'un locuteur issu d'un milieu et d'me 6p-e donnés. Selon la thborie seadieme, 
un certain savoir commun est donc &cessaire pour être capable de comprendre la réalité 
représentée. 

L'objet de notre étude étant L'acte de Iangage fictionne1, ü s'ensuit qu'8 une situation 
interne d'énonciation va se superposer une situation externe de r6ception. Le statut logique 
particufier de i'acte de Iangage Iittéraire nous amènera à 6tndïer en premier lien I'organisation 
des signes qui composent cet acte d'tnonciation. IL s'agit d'une organisation oh 
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interviennent, dans cette situation pr6cise. des participants, tels i'instance narrative et les 

personnages acteurs. Lors de cette première lecture, nous nous pencherons sm les techniques 

narratives pour mieux comprendre tes paroles et la vie intérieure de chaque personnage 

représenté. 

Étant donné que L'acte de langage Ettéraire u est une formation fictive » et que de 

nécessaires prédicats de rtWt63 >>P sont absents, cela nous obligera, en deuxième lieu, à 

étudier cette représentation fictive comme objet purement imaginaire qui ne s'épuise pas à 

dénoter un monde d'objets domés. Précisons que cet acte de contenu propositiomel iitthire 
du locuteur de Jacques Ferron dans « Les têtes de morues D remplit toutes les conditions 

d'appréhension d'une représentation en contexte. 

En troisième lieu, nous ferons l'analyse de l'acte illocutoire intentionnel. Le texte 

narratif ferronien sollicite le lecteur qui, pour éprouver Ia vdeur iiîocutoire des knoncés, doit 

reconstituer Ie contexte énonciatif et discerner Ies conditions qui gouvernent L'interaction 

textuelle. En somme, il s'agit de voir ce qdiI en est de l'énonciation situatio~elle ironique 

non citationneHe4 du locuteur, et de ses effets. Au fur et à mesure que la mise en scène des 

personnages dans r Les têtes de morues >t se précise, le lecteur perçoit qye c'est le jeme 

médecin, locuteur et actant, qui est responsable de la situation ironique. Bref, c'est de I'auto- 

ironie puisque ce Iocuteur tient un discours ironique à I'intention du lecteur pour se moquer 
de Iui-même. 

Le lecteur est ici doublement sollicité à la fois par le texte et par les portraits 

socioculturels qui s'offrent à lui, 

Les têtes de mornes 

7. 1 Le contexte socCocuIture~ 

Pour bien comprendre a Les têtes de morues B, iI faut d'abord savoir cpe I'histoire se 

passe à Gros-Morne en Gaspésie. Ce tout petit village est situé le long de la péninsuIe 
gaspésienne, sur Ie Littord nord Christiane Pâquet et ses colIaborateurs, dans Itinéraire 
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toponymique du Saint-Laurent, ses rives et ses iles, présentent cette municipalité comme 
appartenant mrx a pays de la mefi : 

Au-delà de i'îie aux Grues, 1% où l'argile en suspension dans les e a u  
douces du fleuve précipite au contact de reau salée, commencent ce que I'on 
peut appeler Ies pays de la mer, c'est-à-dire les régions riveraines de 
I'estuaire et du golfe du Saint-Laurent Le fleuve lui-même. dans ce secteur, 
et même avant change de nom : il devient c< la mer m, comme rappellent ses 
riverains6. 

Puis, il faut se rappeler que ce récit raconte l'histoire d'une parturiente, Rita 
L~amme ,  la femme d'Horace Goupil, celle qui a était une [sauvagesse] ou tout comme », et 

qui se trouve en présence d'un jeune m6deci.n de vingtsept ans le soir de son accouchement. 

72 L'acte d'énoncicrtfon littéraire intentionnel 

7.2.1 L'acte de fi ctlon 

Pour qu'un acte de Iangage narratif soit reconnu, i1 faut qu'il y ait un ou des 
personnages qui accomplissent des actions? Autrement dit, s'il n'y a pas d'év6nements 

rapportés, i1 n'y a pas, bien entendu, de r6ck Or, ici, les faits mentiornés confirment I'acte 

d'tinonciation narratif du locuteur de Fenon qui a produit ce récit, Cet acte se reconnaîi aux 
signaux verbaux récurrents du genre. En effet, 60% des formes temporelles sont conjuguées 
aux temps narratifs et 7% des adverbes appartiennent au monde raconté. Tous ces indices 

accentuent le caractère narratif de L'acte, et rassurent le Iecteur sur L'attitude de réception qu'a 

doit adopter pour être respectueux de la perspective de communication adoptée par i'instance 
narrative, 

Autrement dit, i'œuvre littéraire eniretient des Iiens, des reIations avec les œuvres déjà 

exîstantes et ces reIais de paroles permettent au lecteur de saisir le contrat à la base de la 

stratégie dVcriture. Sur cette base, le lecteur estime le niveau de connaissances du locuteur- 
narrateur pour évaluer ce qai est cornu et m i e n  expliciter ce qui doit l'être ou ce p ' i I  croit 
devoir i'être. En d'autres temies, le contrat narratif s'appuie sur un savoir supposé partagé et 

tout Iectettrjitge, à Ia fois, la grammatidté du r6at et i'acceptabilité de ce q@ loi est raconte. 

Ainsi, la première phrase du premier paragraphe, dont le verbe est au passé composé, 

indique immédiatement au Iecteur p'iI s'agit d'mi fait termine, achevé à une époqne 
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déterminde du passe, quand le locuteur venait d'avoir a vingt-sept ans8 )r. Toutefois, le 
lecteur remarque que Ies conséquences sont anaiys6es et présentées au moment de la nana- 
tion : u le ne les ai pas oubliées9 ». D'ailleurs, la deuxième phrase, écrite au présent de 

l'indicatif, signale i'achèvement de ce fait et la séquelle durable de cet événement qui vient de 

nouveau troubler Ie Iocuteur : 

E11es me reviement du fond des âges, de plus loin que le mien, et 
se dressent de nouveau sous la lune d'avril, au bout de leurs 
longues perches,[...]' 

Cette iongue phrase, placée dès le &but du texte, attire beaucoup l'attention du lecteur 
puisque le locuteur semble de nouveau hant6 par un souvenir du passé qu'a aurait aimé avoir 
oublié : a Gueules béantes, elles se penchent et me regardent descenddl ». 

722 Le statut du narrateur et sa place dans l'histoire 

De plus, le sujet narrateur, point focai essentie1 de cette histoire, signaie sa présence 
par de très nombreux déictiques[2 En effet, vingt-neuf pronoms persomels, soit 38% de 
l'ensemble des soixante-douze du texte, sont des indices récurrents qui montrent que ce 
locuteur-narrateur est directement concerné par sa propre parole. De plus, dans 42% des cas, 

les pronoms personnels compI6ments l'tnoncent comme la personne sur laquelle passe 
I'action exprimée par le verbe. En somme, le Iocuteur-narrateur dit clairement à son lecteur 
qu'il est le « sujet ), et 1 ' ~  objet » de ce contrat de parole. Bref, tous ces indices déictiques 
récurrents interpellent Ie Iecteur et Iui annoncent qye Ie texte présente un univers conflictue1 
cpi a profondément ebradé <C 1e moi rn du jeune medecia. a Je n'y etais pas ma place, 
ayourd'hui je le sais 13 D . 

Daas ce contexte, Ies verbes révèIent aussi le type de narration choisi, et implicitement 
queIques intentions d'tkritrue. Le fait que la narration est ultérieure, et que 435% des verbes 
employés appartiennent au monde commente. ne laisse pas le Iecteur indinérent Comme 
i'écrit Kehrat-Orecchioai, les r présupposés sont inscrits en langue et Ie co(n)texte joue on 
rôle positif dans le processus d'engendrement du contenu implicite14 ». Que peut donc 
sigaifier cette narration dténeure? 
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7.2.3 ta nandon ultérieure 

La narration uItérieure confirme que I'acte de commuaication du locuteur a un 
caractère tvaluatE Le locuteur-narrateur ne pouvait prdsenter cette histoire tout en 
s'abandonnant aux événements. D'ailleurs, le texte présente deux conchsions, dont Ia 
dernière a une connotation dérisoire. Bref, dans ce texte auto-ironique, le locuteur nous 
signale qu'il se moque de lui-même. 

cc Les têtes de morues » [...]. ElIes me revie~ent du fond des âges, de pIus 
Loin que le mien, et se dressent de nouveau sous Ia lune d'avril [...]ls. 

Comment les aurais-je oubliées? Elles me sont restées dans le 
dos '6 .  

D'ailleurs, toute i'introduction, présentée sous la forme d'un monoIogue ~mémoratif~ 
annonce un double niveau d'énonciation et prépare le lecteur B X6rer quelques présupposés. 
Les renseignements du locuteur-narrateur annoncent un retour sur certains actes risibles qu'il 
a accomplis dans Ie passé, et nous permettent de saisir immediatement son ethos moqueur 
marque : 

Soudain je revins B moi en sursaut, un grand tintamarre dans la tête. Une 
souris, attirée par Ie pain, venait de tomber dans Ia boîte mt5tallique, aussi 
prise que moi, et menait son vacarme en vouiant s'en sortir. Je 
restais encore ahuri que tout le monde riait aux eclats, le mari, la 
vieille, et Rita elle-même, oubüant qu'elle accouchait. Au-dehors, les 
morues en firent autant sous Ia Iune d'avril et les ebiens, 
alertés, se mirent à aboyer des quatre coins du viIIagel? 

En fait, ce commentaire nanatonal ne contient pas qu'me simple information; au 
contraire, iI d6voilt Ic caractère réf exif et critique de racte d'6nonciation narrative. Dans Ie 
contexte, ce monologue récitatif renvoie au procès d'énonciation et révèle Ie ton ironique du 

discours. 

Signaions qne les paroles incitatives et défdrentes g e  prononce Horace à I'illJiVée de 

ce jeune médecin nous indiqnent qne i'œuvre iitt6raire est à Ia fois hidoire et discourd* . 

-Entrez, mais entrez donc!lg 
-Entrez donc, voyons!20 
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7.2.4 Le mode de nardon 

En effet, les paroles d'Horace Goupil rapportées directement par le locuteur sont des 

signaux phatiques et ironiques. Le ton même du discours laisse anticiper certaines réactions 

de la part des membres de la famile. 

Bref, dans ce texte, le langage a pour fonction de mprésenter un univers21 particulier, 
celui d'une famille gaspésienne, y compris ses multiples a réalités m. L'analyse de ce pouvoir 

du langage est rév61ateur lorsque nous lisons cet acte de langage narratif litteraire qui nous 

permet de comprendre l'être et le faire des gens d'origine et de culture différentes. VoiIà 
pourquoi nous avons consacré toute Ia deuxième partie de ce chapitre l'analyse détaillée de 

cet aspect. 

DEU;I(IÈME PARTIE 

Recherche de I'acte de contenu propositîonnel intentionnel 

7.3 L'acte de contenu proposittonnel intentionnel 

Suivant Le modèle proposd, nous avons fait M e  étude minutieuse des actes de 

réference et de prédication du Locuteur. Notre démarche s'appuie sur un principe qui a dkjjà 

M énonce par SearIe : 

Dans I'énonc6 d'une phrase [...] le sujet et Ie prÉdicat transmettent tous deux 
ii L'auditeur un cenain contenu descriptif ou prédicatif. La différence entre 
sujet et prédicat est une difference de fonction, Le sujet sert à identifier un 
objet [an personnage], et Ie prédicat, Iorsque I'acte ÏiIocutoire entier est un 
acte de description ou de caractérisation, sert à decrirr ou caractériser i'objet 
ne personnage] cpi a été identifié? 

En résumé, i'examen détaiII6 des actes de réf6rence et de prédication nous a permis de 

nous représenter Ie monde nftadn Imteur de Jacques F e m  De pIm, nous avons compris 

Ies intentions de représentation grâce am stratégies réf6rentieiIes et prédicatives prù nous ont 



LEC &TES DE MORUES 192 

permis d'avoir accès à une représentation Iittéde et présupposée pour chaque personnage, 
un phhomène déja expiiqué par Searie : 

-.- mais ces énonciations littérales ne d6terminent leur ensemble de 
conditions d'obéissance que relativement 2 un ensembIe d'assomptions 
contextuelles. Des assomptions différentes peuvent déterminer des 
conditions d'obéissance différentes; [...I*. 

En résumé, l'examen d6taii.E des actes de référence et de préàication nous a donné 
I ' o p p o d t é  & comprendre L'univers fictif du texte u Les têtes de morues » et les indices 
d'ironie du locuteur. Les résultats de cette lecture sont présentés dans les prochains 

paragraphes. 

7-3.1 L'étude de ['acte de référence 

Dans cette partie* nous étudions specinquement les expressions référentielles choisies 
par le locuteur-narrateur. Une première lecture nous permet déjjà ci'affmer que dans « Les 

têtes de morues u nous pouvons reconnaître de façon non ambiguë les personnages qui 

existent dans ce monde de la fiction, et eux seuls. En effet, les expressions réf6rentieLIes 
choisies par le locuteur répondent toutes aux conditions de satisfaction d'un axiome admis et 

f o d é  par Searle : 

Si un précikat est vrai pour un objet, il est vrai pou.  tout ce qui est identique 
a cet objet, mdépentiamment & I'expression utilisée pour réf6rer ii cet objet. 
Appelons ceci : I'axiom d'identité? 

Dès Ie deuxième paragraphe et dans Ies suivants, nous recomaissons les personnages 
qui composent cette famile gaspésieme. Tout d'abord, c'est Horace Goupil, dit le Rouge qrii 
nous est présenté. Puis vient la grand-mère, Ia bisaiede de i'enfaot qui va naître. En dernier, 
c'est la femme d'Horace, Rita Laflamme, la parturiente CC issue de Paspêias, de Micmacs. de 

Montagnais, dtIrfandais et peut-être aussi, bien peu, de Canadiens* ». 

Les expressions réferentielies choisies désignent clairement les personnages Ïmpliqoés 
et deviennent, daos le contexte, très signinantes quant au caractère des personnages. En effet, 
comme nous le verrons, I e s  expressions réferentienes choisies permettent dès le deWt du 
texte d'anticiper la mise en échec du jemie Iocnteur-mkdecin accoucheur. Par exempIe, 1% 
deux noms propres, soit ce1u.Ï du pQe, Horace Goupil. dit Ie Rouge, et celui de la mère, Rita 
Mamrne, évoquent tous les deux le feu? cet d6ment natnrei qui bde et détmitz. 
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De plus, le rouge étant la codeur du feu et du sang, les deux principaux personnages 

de Ia f a d e ,  le père et la mère de l'enfant, sont, en contexte- et selon notre représentation du 

monde occidental, associes immédiatement ii rimagerie de la lutte, du combat et de la 
vigilancfl. Le feu est universellement considéré comme Ie symbole fondamental du principe 
de vie avec sa force, sa puissance et son écIat28. En fait, Ies deux noms propres choisis 

vexculent et mettent en relief les caract6nStiques de ces personnages auxquels le locuteur 

réfère. Dans le contexte, la couleur du rouge devient Ie symbole de la chair qui incite B 
i'ac tion? 

Quant à Ia grand-mère d'Horace, la bisaïeule de i'enfant qui va naître, le lecteur se 

demande pourquoi le locuteur-narrateur ne Ioi a pas attn'bu6 un nom propre qui aurait pu 

remph le rôle d'un authentique indics,  tout comme il i'a fait pour les deux principaux 
personnages de cette famille nuc16air6t. seloa Ies termes empIoy6s par la sociologie. 

Pourquoi la surnommer « la vieille aux aguets >B. <C cette vieille trapue » ou encore la « vieil- 

le »? Très rapidement, ce surnom et toutes ces dékignations négatives que I'on substitue à son 

véritable nom32, évoquent des images qui ne laissent pas Ie lecteur indifférent. Ces 

expressions co~otatives donnent un sens très particulier au personnage, plus que ne le ferait 
le nom propre. 

D'entrée de jeu. Ie lecteur s'intéresse d'une fqon particulière à cette observatrice, la 
grand-mère. L'expression « am aguets >D - une Iocution adverbide du X e  siècle, de K l'a fk 
agait M, guet, embuscade33 w -, kvoqne Ia position d'une observatrice en 6veiI, sur ses 

gardes. et critique par rapport ait jeune médecin inexpérimenté et à ses méthodes 

d'accouchement modernes créées par le système mddicai. En fait, ce surnom dont est afhbIée 

la grand-m&re d'Horace, annonce qu'eue possède des savoir-faire traditiomeis, beaucoup 

plus humanis, maïs étrangers ou inconnus du jeune Iocuteur-m6decin accoucheur. D'ailleurs, 

ce dernier Ie dit explicitement : 

La vieille pourtant se tait, trapue, Ies yetuc bridés, taciturne par tradition, 
désapprobatrice en I'occonnce~ pIus muette que les têtes de 
morues en présence d'un intrus de ma sorte, magicien d'une 
religion dont elle n'a pas eu besoin, elIe. pour accoucher34. 

Bref, Ia pn5sence de la grancLm5re d'Horace présage une critique acerk à Mgad de 

I'inhmnanité de certaines méthodes d'accouchement contrôIées par le système m6dicaI 
cpewcois. 
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La vieille, dans un coin, w regardait avec méfiance et rancune. 
Horace, inquieh finit par me demaflder : 

- Nez-vous la laisser mo&35 

le lui expliquai Ies limites de mon art et ne Ie persuadai guère: il ne comprenait 
pas36- 

Dans les faits, ces surnoms attrr'bués B la grand-m&re rév8lent l'attitude de cette 

dernière et résument toute la problématique du texte du locuteur de Ferron. Une confinatation 

des personnages véhiculant une culture et de savoir-faire différents s'annonce. La grand-mère 
doute de l'eficacit6 des methodes développées par la medecine moderne. EUe semble avoir 

en mtmoire certains souvenirs d'un préjudice fait aux femms du milieu, et se montre hostile. 

Les expressions choisies pour désigner Ia grand-mère révèIent Pincapacité du locuteur- 

médecin B reconnaître le savoir-faire de la grand-mère en matiere d'accouchement. De plus, 

eiles rappellent au lecteur tout le mdpris que celleci Rssent à i'6gard du médecin : 

<< La vieille, dans un coin, me regardait avec mtfiaace et rancune% 

En somme, ces expressions référentienes jouent ici un rôle important puisque ces 

descriptions déhies abrkgées38 présentent en quelques mots le sens du texte et la profonde 

aversion de cette fame à regard des mbthodes du jeune m6decin. Cependant, tout le 

sublime du locuteur-médecin nous est révé16 quand ÏI rappelle i'attitude d'Horace à son égard 

: « 11 dCcida à la fin que je ne méritais aucun salaire et fut plutôt content39 ». 

Cette réflexion de la part du Iocuteur-m6decin surprend. En effet, le lecteur perçoit qu'une 
fois les évbnements passés, sa mise en €chec inattendue. constatée et comprise, ce dernier 

devient plus lucide et plus critique par rapport am discours appris. 

L'expression r6ferentieiIe pour designer Le père annonçait déjjà cette partie d'échecs. 

En effet, Ie nom propre pour le désigner. est une réfkrence charg6e de significations sur Ie 

plan cuIturel. Rappelons qu'Horace (Quinttis Horatiris Fiaccus, (v. 65 - v. 42 av. LC.) se 

lia avec Brutus et qu'ils combattirent ensembIe à PhiIippes. De plus, iI faut rappeler qu'iI fut 

le meurtrier de C6sar. Après Ia defaite, ce poète latin, nIs d'un afnanchi aisé, fut instruit par 
les meilleurs maîtres de Rome et d'Athènes et, qnand ii revint B Rome, ÏI est celui qui énonça 
des téflexions sur Ies mœurs du temps et sur ies problèmes de la vie morde. De plus, cet 

dpicurien insista sur Ia simplifité mstiqne comme Yune des conditions du bonheur humaina. 
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Ce nom rappelle aussi une I6gende romaine, qni raconte comment Horace le Borgne 
défendit le pont SubIicius sur le Tibre pour empêcher i'ememi, les Étrusques, de pénétrer 
dans Rorne4l. Enfin, selon cette même Iégende, i1 hit aussi celui qui, dans la bataille entre 
Rome et les Étrusques, avait provoqué par son cri la fuite des ennemis et dom6 la victoire 
aux Rornahd~. 

En somme, le nom r Horace D confirme un principe énoncé par SearI&S selon Iequei 
toute expression référentielle a forcément un sens, et Ia signification qu'elle revêt aide 
finalement le lecteur à se le représenter mentalement Iors de son interprétation de L'acte 
littiraire. Tout compte fait, le nom propre amibué par le locuteur-narrateur à ses personnages 
dome toujours quelques indications sur le rôle (et le sens) que le locuteur veut leur faire 
remplir dans L'histoire et signale quels seront Ies rapports qu'iis entretiendront avec les autres 
personnages. Bref, le nom propre choisi pour désigner chacun des personnages nous permet 
d'anticiper le rÔIe que chacun d'eu jouera dans l'histoire. 

Pour terminer, rappelons que Ies expressions réf6rentieIIes nous donnent la chance de 

saisir globalement chacun des personnages dans leur acception première. Une Ctude 
approfondie ne peut toutefois être dissociée de L'analyse des qualit& et des fonctions 
amibuées aux personnages qui composent i'uaivers narratif. Nous en faisons I'objet de notre 
étude au point 7.3.2. 

7.3.2 L'étude de t'acte de prédication 

L'analyse du contenu propositionneI littéraire demande que nous commencions par 
i'étude des expressions réf6rentieks t e k  que Le nom propre de chaque personnage, les 
groupes nominaux compIexes ou les titres pornexpiiquer Ies choix intentionnels du locuteur. 
SeIon Searle, c'est : 

Un procédk commode qui permet de fairr des réferences identinantes à des 
objets (chose ou être anim6 qui affecte les sens) amcqueIs on [se] r6fère 
souvent, dors que ces objets eux-mêmes ne sont pas toujours présenW. 

Finalement, ce p'il faut retenir c'est que le nom propre, les groupes nominaux 
compIexes et Ies titres sont des Iieux d'inv~ssement qui permettent de comprendre des 
sipnifications jusqye-là ÎnsoupçonnéeS- 



LES T'&ES DE MORUES 196 

SignaIoris immédiatement qu'une part importante du discours du locuteur de Jacques 
Femn s'exprime à 17int6riem d'un choix de mots ou d'expressions qui conduisent le lecteur 
à prendre conscience qu.8 doit lire & un autre niveau À cette condition seulement, il peut 
comprendre les indices fotmels de i'énonciation, saisir Ies IÏem entre les paragraphes et la 

cohérence de race littéraire- Un tel comportement langagier peut être justifié. En effet, selon 
Oswaid Ducrot : 

... il y a des thèmes entiers qni sont h p p é s  d'interdit et protégés par une 
sorte de loi du silence (il y a des formes d'activité, des sentiments, des 
événements, dont on ne parle pas). Bien plus, iI y a, pour chaque locuteur, 
dans chaque situation particuIi&re, difftrents types d'informations qu'il n'a 
pas le droit de donner, non qu7eHes soient en elIes-mêmes objets d'une 
prohibition, mais parce p e  i'acte de les donner constituerait une attitude 
considérée comme répréhensibIe. Pour teHe personne. à tel moment, dire 
telle chose, ce serait se vanter, se plaindre, s'humilier, humilier 
I'interiocuteur, le blesser, le provoquer, etc. Dans la mesure où, malgré tout, 
i1 peut y avoir des raisons urgentes de parler de ces choses, il devient 
nécessaire d'avoir à sa disposition des modes &expression implicite, qui 
permettent de laisser entendre sans encourir la responsabilité d'avoir dit?? 

Tout bien consid6r6, un Cchange communicatiomel est satisfaisant si le lecteur a la 
possibilité d'avoir acces ii l'œuvre dans sa totaiitt et sriI comprend les intentions de 

repr6sentation et de communication du locuteur-narrateur, qui ne sont pas toujours 
explicitement exprimées. Les stratégies d'énonciation de ce dernier reflètent donc les 
conditions de réception du texte. 

Par exemple, la métaphore éponyme ot Les têtes de mornes N, attrr'buke d'abord a w  

femmes de I'entourage immédiat d'Horace, vehicuie mi sens péjoratif, une notion d'd'implrreté 
qui dissocie les notions d'amour, « d'être aime s et d'humanité- Ce t im injurieux attribué aux 
femmes de la maisonnée est un &€ment qai vient perturber I'acte de lecture. Le choix des 
personnages fictifs, vivant dans un espace sociocuitureI et temporeI déformé, creés 
intentionnelIement par le locuteur. Iaisse percevoir UQ ensembIe de valeurs id6oIogiques 
v6hicuiCes 2 rinterieut de L'acte de langage Iittéraire. Or, ici, cet acte de contenu 
propositiome1 littéral déviant deroute Ie lecteur et I'obfige à s'interroger sur les véntabIes 
intentions de représentation du Ioctxtem. Les conditions de vérité qui jnstinent le contenu 
reprkntatifet descriptif de ses pusormges ne sont pas dona& expiicitement dans Ie texte 

Tontefoû, à I'aide du contexte, le Iecteur Mait qne Ie sens Iittérai de i'expression doit être 

soigwusement distingué de ce que ceIIeu peut avoir comme sens dans i'acte d'énonciatio~ 
Ses expériences de Iecture Iai rappeIIent qp'm Iocuteurpent, en énonçant une phrase ou une 
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expression, vodoir dire quelque chose de diffirent de ce que la phrase ou l'expression 
sipzfe. C'est en cherchant la ou les conditions de vérité de i'expression métaphorique qu'il 
peut déterminer avec le plus de certitude possible ce que le Iocuteur a voulu dire. Toutefois. il 
Iuï faut d'abord comprendre le sens IittéraI de L'expression métaphorique. 

7-33 L'examen du sens littéral de l'expression métaphorique 

Recherche du sens Imeral de l'expression métaphorique 

Le sens Littéral de l'expression métaphorique correspond au sens même des mots 
choisis par le locuteur. En effet, seIon Ia t66orie searl ie~e : 

Les phrases ont un sens iitt6rai [...]. Le sens littéral d'une phrase est 
entièrement déterminé par Ie sens des mots (ou morphèmes) qui la 
composent et par les règles syntaxiques suivant lequeIIes ces Cl6rnent.s sont 
combiné&. 

Dans Ie cas de la rnkaphore K Ies têtes & morues w, Ie lecteur se demande pourquoi le 

locuteur attn'bue ce titre à la femme BHorace et ii la grand-mère? Dans un premier temps, il 

croit que Rita Laflamme, u issue de Paspéiias, de Micmacs, de Montagnais, », 

était plutôt favorable au système médical modenie. Or, dans Ie contexte, iI est facile de 

percevoir que le locuteur lui atiniue ce tia par andogie. Rappelons que Paspéi', nom 
dérive du micmac t< Tchaki6iac a, sigaine a la battue rompue D et, qu'autrefois, ce site, 
choisi par Charles Robin en 1767 pour y établir un des premiers postes de pêche sédentaires 
de ia Gaspésie, était considéré comme un des iieux qui prid6giait les valeurs modernes 
promues par Ie capitalisme. II faut aussi dire que ce petit VilIage devint par la suite le chef-lieu 
des opérations de la compagnie Robin N qui avait le monopole de La pêche à Ia morue en 
GaspCsie48. Mentionnons aussi qrie Ia pêche à la morue etait une source de revenu très 
Iucrative pour la compagnie Charles Robin CO- 

On comprend mieux maintenant ce que raconte le locuteur-narrateur, qui n'est 
visiblement pas familier avec les mœurs et coutumes de ces citoyens cpeWcois d'origine 

amérindienneI qui ont leur manière bien à eux & traiter cette matière premi&re* 

Au-dehors dgnetlt les chiens cpi dévorent tout i 19exceptÎon des fêtes de 
morues, perciik hors de teur port& [...]4? 

... j'hésitais sous [es têtes de morues P m'enfoamer dans la caban@o. 
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Au pldoad, simpIe envers du toit au pignon obtus, et aux dew 
poutres transversales. sont attachés tes provisions, les bottes, les 
raquettes et les harnois des chîens, Tout cela pend P diverses 
hauteurs, au bout de sa corde, mobüe, sur le point de bouger, de 
Wer, de danserSI. 

Cette façon de faire, bien évidemment, produit une odeur qui envahit Ia maison, et le 
locuteur le rappelle puisqn'il est profondément mecté par cet environnement qui ne lui est 
pas familier : a Et quelle odeur! Un mélange de sueur, de tabac, de bois brûI6 et de hareng 
h é .  Une odeur trop ancienne pour moi, trop humaine peut-êtdz ». 

De plus, on peut facilement comprendre que Ieur façon de se nourrir pouvait, à 

L'occasion, entraîner des odeurs qui affectaient la sensibiIitG du jeune locuteur-medech 
quexcois. En effet, Ies Gaspésiens ont créé, par exemple, des recettes typiques pour 
apprêter la morue. Mentio~ons une recette fort appréciée des gens du lieu, Ie r Chod 2 la tête 

de morue » : on doit au moment opportun, u Iorsque Les patates sont presque cuites, ajouter 
deux têtes de morue après avoir enievk Ies yeux, Ics mâchoires et la peau= N. À cause de 
cette recette, et probablement aussi en raison de I'enviromement exotique qui ne lui &ait pas 
connu, le jeune médecin Ies surnomme a Les têtes de morues BP- 

J'en suis plus étourdi que si je m'6tais heurte Ia tête au chambranle. Et 
quelle odeur! Un méiange de sueur, de tabac, de bois brÛM et 
de hareng fum& Une odeur trop ancienne pour moi, trop humaine peut- 
ê tre54. 

Cette première explication serait insacisfaisante ou mcomplète s'il n'était pas possibIe 
d'ajouter que Rita La.€iamme est une descendante des Micmacs ou des Souriquois, cette 

grande famille indienne d'Am6rique du Nord qui faisait partie des AIgonquins, venus 
s'établir sur les côtes de la ~ o w e ~ e - É c o s s e  et de la Gaspésie, puis il Terre-NeuvePau 
moment de la fondation du Canada par Ies EuropeenS. 

La vieille referme le panneau et me voih pris, 4 Io merci 
d'une souris dans ta boîte P pain*% 

Ces queIqnes renseignements historiqnes nous permettent de comprendre un peu 
mieux p o q o i  ces gens habitaient Ie type de maison décrite par Ie Iocutew- 
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C'est en effet I'impression que donne cette demeure dès qu'on s'en 
approche - d'être à moitié enfoncée dans Ia terre, et qu'on doive 
descendre pour y entrer? 

Dans ce contexte, typiquement ambrindien et gasp&ien, l'analyse du sens littérd de 

deux expressions référentielles et prédicatives qui servent à &ignet la grand-mère d'Horace 
amène le Iecteur à remettre en cause Ies intentions de représentation littéraie du jeune Iocuteur- 
narrateur-médecin. En effet, pourquoi rappeler la vieille o, et cela à sept reprises, ou 

encore a cette vieille trapue >)? Pourquoi lui inspire-telle tant de dégollt ou de répugnance? 
Ces expressions métaphoriques creusent les &arts. Le locuteur devient même suspect aux 

yeux du lecteur. L'écart s'accentue lorsque lui-même se compare à un chat u ... au-dedans, 
les souris. Entre ces deux espèces, iI n'y a pas de place pour un chat " 1%. Cependant, le 
lecteur comprend le message dans Ie contexte 1orsqu'i.i se remémore que, dans Ies contes de 

fées, cet animal « personnifie le savoir-faire s'appuyant sur le mensonge et I'hypoCnsi69 ». 

7.3.4 Recherche du (ou des) der(ve(s) des expressions métaphoriques 

Le choix des expressions métaphoriques ne peut laisser le lecteur indifférent. En 
effet, selon un principe énoncé par Searle : 

Les objets qui sont P ne sont pas R, ni  ne nssembIent aux objets R, ni sont 
pris pour des R; nous sommes n6anrnoins portés par notre sensibilité, selon 
une d6temiination qni peut être cultureiIe ou natureDe, à voir entre eux un 
rapport, en sorte que P est associt5 daas notre esprit des propriétés de R60. 

Ces deux fernmes ne sont ndement des a morues s ou des r souris . : le premier 
terme designe des « prostituées61 s on N des femmes peu ragotbantes62 »; quant au 
deuxième, iI ne convient ndernent, puisqu'a est synonyme de n a d 3  de guidoune ou de 
prostitué&- Les deux métaphores examinées se réfèrent au concept de a prostituée », un titre 

nominatif auque1 sont associés des attn'buts qui ne convie~ent manifestement pas am deux 
femmes. 

Le 1ecteu.r peqoit cpe I'énonciatÏou+ prise IiMraiement, est irratiomeiIe- Dans ce cas- 

ci, ii doit chercher un sens d'énonciation qoi sera plus coafore à ce que Ie Iocuteur affirme 
sincèrement. À cette fin, iI doit nconrir à diverses stratégÏes. SeIon Searle, la stratépie la pins 
courante du lecteur pour y parvenir est la suivante : 



II revient au terme S et il voit IesqueIs des nombreux candidats à la valeur R 
constituent des propriétés VraisembIabIes ou même possibIes de Sas. 

Les expressions prédiquées ii propos de « Ia grand-mère d'Horace >> et de Rita 
Laflamme ne conviennent pas. La fausset6 manifeste de ces expressions prédicatives, leur 
absurdité sémantique et la vioIation de principes conversatiomels de la communication 
amènent Ie lecteur B chercher une interprétation m6taphorique de I'knonciation. À cette hn, il 

dispose d'un ensemble de principes gdce auxquels il peut calculer Ies vaieurs possibles de R. 
Un de ceux-ci s'honce comme suit : 

Pour trouver les valeurs possibles de R quand tu entends S est P, cherche 
en quoi S pourrait ressembIer à PT et, pour savoir sous quel aspect S 
pourrait ressembler à P. cherche des Wts saillants, bien connus, et 
distinctifs des objets Pa. 

Dans ce processus de dérivation, le lecteur mobilise sa connaissance des quaünfatifs 
qu'ii est possible d'attriiuer à ces deux femmes pour savoir lesquelles de ces valeurs 
pourraient être plausibles, vraisembiables et pIus conformes à la vérit6 du discom. 11 
recherche un sens d'énonciation qui differe du sens littérai des mots ou de la phrase6? 

Au sujet de I'apparence physique, les membres de cette familIe gaspksieme 
représentent certainement un univers bien diffirent de celui du jeune médecin. Ils semblent 
même être aux antipodes de ce1u.i du locuteur : a Une odeur trop ancieme pour moi, trop 

hrimaine S. D'aiIIeurs, pour nous présenter Ia grand-mère d'Horace, la bisaide 
de i'enfant. le locuteur choisit des termes très évocateurs. Ainsi, iI dit : 

La vieille se tait, trapue, Les yeux bridés, taciturne par tradition, 
désapprobatrice en i'occurrence, pIus muette que tes têtes de 
mornes 1.. 3 9 .  

En d'autres mots, cette vieille a m  aguets W. mie métisse esqnimaude d'origine, a 

plus qu'imprwsionné le jeune médecin, à Ia fois par Ia force de son caractère et Ia petitesse 
de sa taiIle, par ses mains et ses pieds, ses cheveux noirs et ses traits mongoliques reconnus 
au niveau mondi&*, 

Ce monde de différences est anssi très r ~ q u 6  sm Ie pIan social, notamment en ce qui 
=gx& L'organisation des Iieox physiqnes et Ie mode de vie. 
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Tout cela pend à diverses hauteurs, au bout de sa corde, 
mobiIe, sur le point de bouger, de virer, de damer. Et si rien 
ne bouge, ne vire, ni ne danse, que1 vertige! J'en suis plus 
étourdi que si je m'&ais heurté Ia tête au ~ h a m b d e ~ ~ .  

Ainsi, semble-t-iI dire, les groupes autochtones du Québec ont conservé presque 
intact leur mode de vie amestrai. La fqon dont les femmes accouchent laisse percevoir tout 
un mon& de difftrences entre la manière présupposée apprise par le jeune médecin et celle de 

cette famille aborigène. 

Les sauvagesses accouchent bien, mais 1 leur fason, obiigées 
alors d'être courageuses, Autrement enes ne valent rien. Et la 
femme d'Horace Goupil, n6e Rita Lafiamme, en était une 

Dans ce contexte, on peut comprendre les réactions du Locuteur-médecin quand la 
petite M e  est née. 

À ma grande satisfaction, le travail s'achevait Une petite fde naquit, les 
yeux un peu brides. que pour un moment, imbu de ma médecine toute 
neuve, je crus rnongolienne73. 

À ce moment précis de L'histoire, cette reflexion est très significative, car le Lecteur 
perçoit demère ce discours toute I'ignorance et anssi la naïketé du locuteur-narrateur. Bref, le 
jugement qu'iI porte sur lui-même est m acte auto-üonique et le lecteur décode Les intentions 
de représentation vehicul6es par cet acte de langage üttéraire ironique. 

Le médecin est I'anti-héros de l'histoire et le lecteur réinterprète à partir de cet indice 
Les descriptions métaphoriques nous repr6sentant les deux femms de la maison. Des femmes 
qu'a faut associer à la contestation des &@es etabfies et h Ia mise en échec du jeune médecin 
véhiculant la philosophie du système m6dicaI qu&&ois au sujet de i'accouchement Dans ce 

cas précis, il n'a kt6 d'aucune ubüité. Pire, dit-& K Loin de raider, je redoublais son mai par 
mon indifférence et ma cruaut@4 )>. VoiB ponrqnoi Horace a decidé u que je ne m6ntaÎs 
auam saIa.int et fut plutôt content75 >>. 

En fait. la façon de fairr de cette famiIle et Iem grande simplicité s'opposent 
totdement à la prétention et il la snfnsance du jeune medecin de vingt-sept ans qni a mi 
comportement tout P fait inappropn& voire abmd& dans Ia circonstance. 

Mors pour Iui montrer que, moi, je restais sans mq~6tade, je m'encantai, 
Ia tête appuyée sur Ia b o k  P pah, et je sommeiïIai. Je fris paai 
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assez longtemps, une heure oa deux. La vieille en profita pour se rapprocher 
du lit. Rita se calma. Horace aiIuma sa pipe et se mit à se bercer, encore 
perplexe, se demandant de quene utilité je pouvais être?. 

En résume, i'acte de contenu propositio~e1 est Ie pô1e logiquement présupposé des 
valeurs véhiculées par l'acte de Langage narratif dont le texte constitue Ie point de départ de 

l'effet analysable. Le titre Les têtes de morues remplit ici un très grand rôle puisqu'il opère 
avant tout sur L'univers référentiel du texte, Ie contexte sOCiocdnireI?7, et la perception de 

1'eEet ironique intentionnel & ce discours. Ce que Seade nous rappelle en d'autres mots : 

... vouloir ciire quelque chose au moyen d'me 6nonciation. c'est, pour 
un locuteur, faire une énonciation avec l'intention de produire certains 
effets sur son auditoire78, 

Pour dégager la force iilocutoin ou i'intention discursive ironique dans a. Les têtes de 

morues », nous en avons analys6 quatre dimensions inscrites explicitement dans le texte. 

Enes font l'objet de la troisième partie de ce chapitre. 

TROISIÈME PARTIE 

Recherche de l'acte illocutoire littéraire intentionnel 

7.4 L'acte illocutoire I mir raire intenff onnel 

7.4.1 Le but illocutoire 

Recherche du but illocutoire 

La communication discursive n'est pas mi phénomène simple. Un ensemble de 
conditions est nécessaire pour réussir un type particdier d'acte de langage. Certaines règles 

gouvernant l'emploi du marqueur de teiie ou teHe force iaocutoire doivent être respectees si Ie 
Iocutem veut se faire comprendre et s'assurer ainsi qye Ie Iecteur a bien compris son intention 
ci'écntnre. 
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À cette fin, différents marqueurs & la force iIIocutoire servent à indiquer la façon dont 
il faut considérer la proposition, c'est-Mire B signaler le but ou i'intention qu'il faut attn'buer 
à i'acte de langage iittéraire, et cela tout eu tenant compte du contexte. 

Dans le cadre de cette recherche, nous faisons nôtre la formule symbolique de John 
Rogers Searle par laquelle ü distingue la force Uocutoire (F') de I'acte propositiomel (R+P). 
En conséquence, il devient pertinent & se &mander queue est la force illocutoire de I'acte 

dam <( Les têtes de morues ». 

Si un locuteur fait une assertion, le but de son énonciation est de représenter comme 
actuel un état de choses. Dans ce cas, le contenu propositio~e1 est conforme au monde, et il 
représente un état de choses existant en général dans Ie monde. Autrement dit, la proposition 
est I'expression d'une situation réelle. Or, dans Ie texte a Les têtes de morues », le but 
illocutoire de I'allocution et les mots choisis ne sont pas conformes au monde réel. En effet, 
les deux femmes ne sont pas des a morues des r prostitdes », et encore moins, sur le 
mode injurieux, des (< femmes peu ragoQtantes79 N. De plus, les gestes de la grand-mère 
d'Horace et de Rita dégagent une chaleur tout humaine, naturelle, d'une très grande 
simplicité. et manifestent un profond respect des lois de Ia natare. 

Ce non-sens de l'acte d'assertion I i t t b i  permet au Iecteur de déduire que Ie but 
~ocutoire de I'acte n'est pas expIicite et qu'iI doit faire un certain calcul interprétatif pour 
chercher l'autre but iIIocutoire intentionnel. Si le contenu propositionne1 explicite ne 
correspond pas à l'énonciation du locuteur, c'est que ce dernier doit vouloir communiquer 
un autre contenu (p) associé à une intention complexe et réfiexive. 

D'abord, le lecteur trouve qne cet acte de Iangage implique un trio actantieI où le 

locuteur L tient mi certain discours à i'intention du lecteur et veut plutôt se moquer des 
maladresses du jeune méâeûn prétentieux. 

Après quelque etonnement, ma faMt6 a vite repris Ie dessus et je 
commence à trouver tout naturels Ces égards dont on 
m9entoore~0. 

En deuxième Iieu, iI déduit qye c'est le sens suggéd qpi constitue k Mai sens puisque 
Ies conditions de succès et de satisfaction de I'acte d'6nonciation du locutear sont 
incompatibIes avec les conditions de succès et d'accomplissement sans défaut ou de 



satisfaction de i'acte d'énonciation exphcite. Le bat ilIocutoire Iittérd est aberrant puisqu'il ne 
représente pas comment sont a les faits D dans Ie monde représenté. R se trouve ainsi en face 
d'un acte de dissÎrnuiation qui éveille son d6sir d'en percer Ia vtrité. Le Iecteur se demande 
dors à quoi renvoient exactement les expressions n5férentieiIes choisies et les expressions 
prédicatives! La règle de qualité81 est bafouée puisque le Iocuteur ne dit pas la véte. 

Principes pour trouver k but illixutoire mtmtionnei 

Premier principe 

Cette innaction apparente à one ou B plusieurs règles conversatio~eiies amène le 

iecteur à penser que le locuteur vise à faiR passer queIqaes sous-entendus qu'il ne peut ou ne 
veut pas émettre clairement. En somme, pour le Iecteur, toute infiaction conversationnelle 
patente et inexplicable au niveau de la communication littéraie est le signai d'une intention 
illocutoire déguisé& Ainsi, il déduit que le Locuteur veut transmettre m e  autre proposition 
que celle qu 'il semble avmrcers3. 

Deuxième principe 

Le lecteur cherche dors un autre but iiiocutoire parce qu'ü sait que, si le locuteur 

enfieint les principes conversatiome1s de fqon apparemment inexplicable, cette anomalie est 
un signai que les principes sont respectés à M autre niveau? Tout membre d'une 
communauté linguistique a me connaissance intuitive et me longue pratique des contraintes 
stmctureiies d'mi échange discursif,. 

Tout manquement aux règles constitutives de Ia Iangue sur lesquelles repose le 
consensus linguistique amène I'interlocutem à s'interroger sur les intentions non explicitées 
dans le contexte. Les procédmes n o d e s  Cm échange doivent être respectées; il faut p d e r  
à proposST 

Quefies sont donc ces conditious complémentaires qtii pourraient assurer le succès de 

cet acte de parde dimi le contexte86? Le lecteur fomde I'hypothèse que cette maxime <c est 

respectée au niveau de ce qui est sons-entendu87 ». Ainsi* iI trouve d'autres propositions 
pertinentes qni rendraient cohérent I'a*e ~ o c u t o k  IIttéraÏee- 
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Troisième principe 

Sa recherche I'amène à condure qye Ie Iocuteur a posé un acte d'énonciation ironique 

paisque la grandeur du médecin est xnesu.de à I'insigninance d'une souris : « Les hurlements 
de ma femme restaient inutiles; il a f d u  cette souris pour vous décider88 m. En Ensumé, l'acte 
princ@al d'imnie remplit les conditions complémentukes de succès et de sati$actr'on de L'acte 
illocutoire littéral qui sont man@stement vi&s dmts le contexte de 1 'énoncidi'on89. 

Cette recherche des conditions compl6mentaires permet de comprendre qu'a s'agit 

d'un acte d'assertion non sincère. et donc ironique, puisque le but illocutoin est de r d e r  et 
de tourner en ridicule le savoir-fain du jeune m6decin & campagne. 

Au-dehors, C...] les chiens, alertés, se mirent à aboyer des quatre 
cohs du village? 

Dans la mesure où la parole prend appui sur des représentations partagées, le calcul 

interprétatif de i'iaterlocuteur Iui permet de trouver que le contenu patent positif renvoie plutôt 

il un contenu Iatent négatif en contexte. II concIut que cet acte de langage est une moquerie à 

['égard des valeurs vébicuiées par Ie jeune mdeecin fiérot et dédaigneux. 

En terminant, ajoutons qu'iI est possible de représenter les résultats de ce calcul 

interpre'tatif du but ilIocutoire ironique par la f o d e  suivante : 

Dans l'implicite, tout texte Etteraire ironigue est un acte directif: 

7.42 Le mode d'accomplissement du but ülocutoire 

Recherche du mode d'accomplksement du but illocufoire 

Dans Ia mesure où l'exercice de Ia parok prend appui sur des représentations 

supposées partagéesp Ie Iocuteur anticipe Ie calcd mterprétatif du Iectem qrll va lui pumtûe 

de m e r  Ie mode d'accomplissement du but dIocutoÏce hpiïcite- II sait, par exemple, qu'en 

ampIifiant les moyens d'accomplissement du but illocutoke littéral d'une force (FJ dans un 
contexte donné, Ie lecteur met en d o m  cette parole et qxfefle sera q u e  comme non sincère et 
p e q e  comme me raiHerie. 
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D'ailleurs, les faits rapportés et confina& avec certitude au huitième paragraphe 
contreviennent B une autre maxime conversatiomeUe : Que notre contribution ne contienne 
pas plus d'iiifomtion qu 'il desi requis92. Dans ce cas précis, les adverbes convainquent 
un peu plus le lecteur que le locuteur cherche par différents moyens ih lui faire comprendre 
qu'il doit prendre une distance vis-à-vis du bot illocutoire Iittéral de I'acte d'assertion émis 
dans Ie contexte. 

Interminable me parut la nuit. La parturiente s'en remettait entièrement à 
moi et je ne faisais rien dors que j'avais tout sous la main, dans mes 
précieux pominas. pou. I'endomiir et la d&mr93. 

L'arrière-plan textuel aide ii saisir que L'acte illocutoire littéral sert à dire quefque 
chose d'autre. La vanité et la fatuité du jeune médecin qui croyait posséder la vérité en 
matière d'accouchement sont remises en cause. a Loin de l'aider, je redoublais son mai par 
mon indifférence et ma cnraute W. 

Le locuteur n'a aucune raison & croire ce qu'il afnrme dans le contexte. De plus, ce 
n'est pas dans son intérêt de faire de teiIes déclarations. Les présuppositions littérales sont 
aberrantes par rapport à certaines propositions qu'iI a 6mises dans le contexte d'énonciation. 
C'est la raison pour laquelle le lecteur cherche à comprendre ce gai l'a amen6 à dire (P). 

7.4.3 Les conditions préparatoires 

Recherche des conditions préparatoires 

Quelques indices phrastiques ds subtils du texte aident le lecteur à trouver des sons- 
entendus intentionneis- 

PrBicpe pour trouver [es conditions pre'pmatoks touchant Ia force ilùmtoire intentioltnek 

Principe générai 

Par exemple, un m6decin accoucheur peut-ii affirmer sinci5remenf sans se montrer 
ridicule, ce qui mit ? 
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Au-dehors règnent les chiens qui dévorent tout à I'exception des têtes 
de morues, perchées hors de leur portee; au-dedans, les souris. Entre 
ces deux espèces, iI n'y a pas de place pour irn chat? 

Cette reflexion qui le déprécie est un facteur de perturbation dans la situation. Est-ce 
pertinent de faire une telle M o n ?  Le paradoxe s'accusant, le lecteur conclut que le 
locuteur pose un acte d'auto-ironie. Bref, le locuteur-mateuur qui ironise fait en sorte 
qu'il y ait, même subtils, même camo@&s, quetques Bidices de ses intentions d'écriture 
et de son imncérité.~ 

Sans le dire explicitement, le locuteur exprime ou m d e s t e  un état mental ii propos 
de i'état du monde explicitement représentt5 par la contenu propositiomei. Comme cet aspect 
de tout acte de langage ne peut pas être ignod, nous Ie traitons au point 7.4.4. 

7.4.4 La condition de sincerfié 

Recherche de la conditSon de sincérRe 

Quand un locuteur affi~rme ou prétend que r p B, c'est qu'il croit que le contenu 
propositionnel est vrai. L'état psychoIogique exprime en accompIissant cet acte illocutoire est 
dors sous le mode de la croyance, une des dimensions de variation significative selon 
IesqueUes les actes ÎiIocutoires peuvent diff6refl- 

Le lecteur recherche la condition de sinc&ité ou le mode psychoIogique (M Y) qui a 

permis au locuteur de présenter tel contenu représentatif (Cr). Son savoir partage avec Ie 
locuteur l'aide à se remémorer quelques principes pour trouver la condition de sincérité de ce 
dernier. 

Prkips  pour trouver la conditon de Smcériré de 1 'acte iirtertttbnnel 

Premier principe 

Si Le Iocutetm s'est mis apparemment hors-jeu (du CP), se dit Ie lecteur, c'est que Ie 
contexte ne doit pas Iaisser de dome sur son intention de se mettre hors-jeug8. Deux règles 

conversationneiIes Inipiicitement connues exigent que vous nr@mez par ce que vous 

croyez êtrefatdg ou encore vous n ' e e z p a r  ce pour p i  vour manquez de preuvesLo0. 
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Dans ce cas, il se dit que Ie succès de cet acte de Iangage doit être assuré par le 
contexte. Qu'est-ce qu'iI peut vouloir dire ou sous-entendre honnêtement quand fi afnmie ce 
qui suit ? 

Le soleil n'avait pas encore fi ambé; Ï l  restait jaune, de Ia couleur de la boîte à 
pain. J'eus i'impression de la porter sur ma tête'o1. 

Dedème  principe 

Sa connaissance de la langue l'amène à trouver un ensemble de propositions dont 
quelques-unes sont logiquement sous-entendues. De plus, il énonce quelques autres 
propositions qui sont implicites à l'honciation. 

Son arrière-plan de capacités et de pratiques socides qu'il partage avec Ie Iocuteur 
l'amène à retenir t'hypothèse que le [ocuteur a fait de son mieux pour produire 1 'énoncé le 
plus peninent possibEe1m9 et qu'iI ne peut croire, évidemment, au monde représent6. 

II déduit que son insincerité est tactique. Ii ne peut croire ce qu'il dit. C'est une 
insùic6rit@~3 avouée. Ainsi, ii infère que le Locuteur ne veut pas setdement raconter I'histoire 
de sa visite d'une parniriente à Gros-Morne, mais pri'il veut aussi ridiculiser sa vanite de 
jeune médecin du temps qui croyait posséder « ta vérité B en manière d'accouchement : E< II 
m'a gard6 tous ses respects, bien entendu. II me trouve sedement un peu capncieudw M. 

Finalement, le locuteur veut dire à son lecteur qu'il a reçu une dure leçon comme 
jeune mddecin de campagne, et qu'il ne peut oubiier cet Evénement passé. De plus, dans la 
dernière phrase de la deuxième concIrision, il nous donne en langage métaphorique le 
pourquoi de son acte de langage auto-ironique : K Les huriements de Da1 femme restaient 
inutiles; iI a fallu cette souris pour UeI décider105 ». En fait, à Ia fin, il est devenu plus 
sensibe aux lois de La nature htunaîne. Voilà poarquoi ii accepte Ia decision d'Horace : « II 
décida à Ia 61 que je ne rnkniais aucun s a t d  et fbt plutôt content~Ofj m. Mais, ajoute-t-il : 
« Elles me reviement du fond des âges, de p1us Ioin que te mien, et se dressent de nouveau 
sous la Lune d'avril [...] 

En associant cette histoire au poisson d ' a d  qui fait rire, le Iecteur comprend le 
pouquoi de cette paroIe transgressive : a Commnt Ies anrais-je oubli&s? Elles me sont 
restées daas le doda B- Le texte est mi acte de langage auto-ironique. Voilà pompoi : l'état 



LES '&ES DE MORUES 209 

psychologique (M Y) exprime re lwau contenu représentw littéral ééta itntcère. B~ref, 

cette réfi exion a pour effet de f k  comprendre rack auto-Ïronique du locuteur-narrateur. 

Conclusion 

interpréter un texte, c'est essayer de reconstituer I'intention sémantico-pragmatique du 

locuteur, que ce demier a inscrite dans Ie texte, à partir de ses propres compétences et à raide 
d'un certain nombre de domdes infra- et extra-textueflesI0? C'est ce qu'il nous a été possible 
de faire, puisque nous avons trouvé L'intention ironique de I'acte litteraire du locuteur de 
Jacques Ferron. 

En terminant, nous pouvons affirmer que cette ddmarche interprétative est réussie 
puisqu'eff e nous a permis de trouver que le texte « Les têtes de morues » est un acte assemf 
non sincère qui cache un acte ironique. D'abord, au début du texte, le locuteur masque son 
ironie. Le lecteur croit qu'il parIe skrieusement. Puis, les écarts se creusent. Sous un 
processus de louanges se cachent subtilement des reproches. Sur le plan sémantique, la 
forme laudative manifeste ou sert également à dissimuler un blâme. Ce procedé d'tcnnire, 

cette fqon de dire construit subtilement Ia Iogique inkme de l'absurde, faite de dégradation et 
de destruction que le lecteur ne perçoit qu'au moment où il saisit qui est Ia c&Ie de I'ironiste. 
Dans ce texte, nous f l m o n s  que c'est de I'auto-ironie, puisque le locuteur est lui- 
même la victime et la cible de C'expression de sa parole. 
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CHAPITEE8 

L'ANGE DE LA MISÉRICORDE~ 

Introduction 

D&angea.nt, le merveilleux accompagne parfois la vie quotidienne. Cette dimension 
inexplicable devient même, ii un moment donné, un blément essentiel. Toutefois, c'est à 

chacun et à chacune de décrier ou d'apprécier sa présence. Dms ce chapitre, nous essayerons 
de dire comment et pourquoi le merveilleux occupe une place priviltgi6e dans I'œuvre de 

Jacques Ferron. Est-ce un simple jeu arCi£icieI ou littétaire? Quelle est la valeur esthktique de 

cette technique d'écriture? Se pourrait4 que le merveilleux soit dans certains textes le signai 
intentio~el d'une paroie ironique? 

Dans les textes de fiction de Jacques Femn, même si la situation d'énonciation n'est 

pas d6termin6e par une situation d'emploi, Ia question de la cr lisibilit6 >> du récit se pose 

toujours. En effei, le lecteur s'interroge et se demande peI contrat de parole est à la base de 
cet acte intentionnel. En d'autres mots, iI se demande pourquoi le Iocuteur-narrateur a vouiu 
raconter tel ou te1 événement dont les acteurs appartiennent au monde du sumatareI. 

Un ange se tenait sur le toit de Ia MIs6ricorde, Zi Québec, maussade, 
renfrogné dans son plumage gris, qae tout le monde voyait sans que 
personne n'en ait jamais parié? 

Dans cette phrase, I'acte de lecture n'opère que relativement il un ensemble 
d'assomptions et de pratiques de Iranitre-pIan sociocuItureI sp6cifÏque il chaque 

interIucuteuq et ceia à raide de ce- signaux Iin-ques q@ nous aident à mterpréter Ies 
émotions du locuteur et ses intentions d'écfl*twe- En abordant le probtème du point de vue 
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des effets, nous avons dû h c h i r  quelques étapes stratégiques d'interprétation pour 
décowrir Pacte Intentionne1 et les raisons qui ont motive cet acte de langage artistique. 

L'ange de ta Miséricorde 

8.1 L'acte d'énonciation littéraire intentionnel 

L'acte narratif 

L'acte littéraire narratif est d'abord une forme dont les composantes présentent des 

analogies avec les déments fondamentaux de la phrase. Pour Roland Barthes, a le récit est 

une grande phrase3 fi. De plus, comme toute phrase, le r6cit dispose d'élbments 

transcendants constituiifs de ce jeu artistique. Ces « figures du récit selon la terminologie 

de G€rard Genette'? ernprunt6es à Ia grammaire du verbe, se réduisent à trois categories 

distinctes, soit le temps, le mode et la vok. Le locuteur-narrateur de toute histoire 

respecterait, pour ainsi dire. ces contraintes logiques transcendantales à toute série 

d'évbnements ordonnée en fome de récit, quand il désire que son intention d'écriture soit 
bien reçue et comprise. En somme, faire une histoire ou raconter des faits, c'est représenter 

« un événement ou une suite d'évdnements, réek ou fictifs, par le moyen du langage, et plus 
particulièrement du langage écrit5 », et cela, d o n  les Iois et les contraintes du genre. 

Dans Ie cadre de cene recherche, nous avons adopté, dans Ia première partie de notre 

analyse, la typoIopie élaborék par Gérard Genette afin d'être capable de bien expliquer Ies Iois 

qui régissent I'univers narratif du locuteur de Jacques Ferron. Ainsi, nous nous sommes 

int6ressée aux formes verbales, am morph&mes snffixamt des verbes et aux d6ictiques 

temporels, tels Ies adverbes. pour essayer de d'expliquer I'organisation de cet acte 

d'énonciation narrative, 

8-12 Le rapport temporer entre ['histoire et l'instance narrative 

a L'auge de la Mîs&icorde * est un acte d'énonciation dans IeqaeI Ies temps narratifs 
sont domlliants. En effet, plus de 75% des verbes marcpent I'ant6riorité des événements 
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rapport6s et, conséquemment, la mise à distance du narrateur par rapport aux événements 
présentés6 

Les neuf verbes du quatrième et dernier paragraphe. conjugués au passé simple. 
signdent que la situation décrite par Ie locuteur-namteur appartient à un passé relativement 

révolu et lointain. Toutefois, cette narration ultérieure. marquée par i'utüisation fréquente de 

verbes appartenant aux temps commentés, soit 25% des verbes et l'emploi de certains 

adverbes commentatif's, tels « aujourd'hui >>, K ici ». CC e h ) ,  et a maintenant7 », nous 

indiquent une prise de position de la part de ce Locuteur-narrateur et, par ricochet, une 

évaluation des événements présentés. 

Cet ange gris, aujourà'hai incroyable, n'avait rien de moins ordinaire que 
ce voiie et ce deuils. 

Ici, certains Libertins pr6tendront qu'il devait être mangeable comme une 
dinde ou un chapon? 

Or, le jour arriva enfin où L'on n'eut plus besoin de ses services pour 
houspiller ses joyeux compèredo. 

Maintenant tout Le monde le d6visageait et certains, des drôles, pouffaient 
de rireII, 

B r ~ f ,  le locuteur-narrateur ne veut pas seulement nous rappeler ce monde passé, mais 
il veut a m i  l'expliquer et le commenter. 

8.1.3 La mise en abîme de ta shatlon d'énonciation 

Ses Întentious devie~ent  plus exphcites au moment de la Iecture de LT6pilogue de cet 

acte de Iangage narratif avec la mise en abAme de la di6gèse. En effet, ce dénouement laisse 

percevoir Ie ton ironique du discours. Le locuteur-narrateur disquaüne cet ange de la 
Mk5ricorde qui se transforme avez Ie temps en K fonctionnaire12 B sexologue. 

Lui, le maussade, Ie renfrogné, depuis q d U  s'est recyclé en 
sexologie, il s'en donne à cœur joie; il a mis tout I'éroüsme en 
loga&hmes. Ses petits compères rieurs n'en r e v i e n t  pas; demèn la 
grande baie de son cabinet, iIs Ie regardent pontiner, bouche bée. II n'a 
PO-t ~ m g é  c...] t3. 

Personnage integré ii I'histoire. le Iocatemnarrateur hornodiég6ticpe~4 devient 
crédibIe poisqu'iî a vu et v h  tous Ies événements qa'a rapporte. 
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Personne non plris, que je sache, n'a jamais pari6 du voile blanc, isIamique. 
demère lequel se cachait Ie visage des fillettes dont nous allions tripoter le 
gros ventre [..$*. 

discours indirect libre 

Cependant, la modalité fondamentale du texte choisie par le locuteur-narrateur qui 
régularise l'information ne nous donne pas accès directement aux discours de ces acteurs au 

service de l'hôpital de la Miséricorde. IesqueIs posaient des actes tout à fait inhumains. En 
effet, K L'ange de la Misericorde a est dans sa totaiite un discours indirect Iibre. Les propos 
tenus par les différents acteurs de cette institution se confondent avec le discom critique de 

i'instance narrative. Un point de vue critique qui est, évidemment, bien perceptible. 

Ici, certains libertins prétendront qu'il devait être mangeable 
comme une dinde ou un chapon. Que ne disent pas les Iibertins? Tels 
des insens& ils se croient tout permis. Eh bien! L se tromperont, tout 
d'abord parce que les Saintes Ecritures ne rapportent aucun 
précédent de ce genre, ensuite parce que cet ange gris et maussade 
était tout simplement UnmangeabIe: n'avait-il pas été domestiqué 
dans le bat de morigéner les gourmandises de I'amour, 
d'endurcir les tendresses de In chair [..$6? 

Ce récit non focalist?, indice d'un discours subjectif du Iocuteur-narrateur. oriente la 
Iecture, tout en laissant percevoir la moquerie que ce dernier déploie ii l'égard de tous les 
actants qui faisaient partie de cette institution reIigieuse. 

D'ailleurs, il est remarquable de constater qne Ie texte Ini-même a la forme d6pottWe 
et rigomuse d'un syllogisme. Le locuteur ne peut toI6rer cette inhumanité, et il nous le fait 

savoir par la rigueur de son discom. Entre Ies prémisses et Ia conclusion, la relation de 

cause à effet noos amène tranqdiement à devenir complice du Locuteur et à discréditer encore 
plus la naiie méchanceté des gens pu's côtoyait. 

Bref, le lecteur adhère de plas en pIus à I'interprétation des événements que lui 
présente ce Iocutew-narrate=, et accepte avec satisfaction la 601 des événements. 

Or, le jour arriva entin oh L'on n'eut plus besoia de ses services 
pour houspiller ses joyeux com@res. FM, 1'6po~vantaii! Aiors 
ii descendit de Ia Miséricorde par Y&heIIe de sauvetage et se mit à d&mbuIer 
vers Québec par le chemin Sainte-Foy, Ies d e s  rognées, assez 
honteux de Id-même, encore domQsfi*qa6 mais ssns empIoiI? 
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Cependant, Ia critique acerbe et la moquerie du locuteur B L'égard de ce mode de 
contrôle social ne s'arrête pas 1% paisqu'a ridiculise, d'une façoa encore plus cinglante* la 

transformation de cet O< ange gris >> en fonctionoaire sexologue. 

II se serait peut-être découragé s'il n'avait pas entendu un quidam dire à 
un autre quidam: « As-tu vu le phénomène? C'est à n'en point 
douter un sexologue! w L'autre répondit: Tu as raison, 
tabarouette: c'en est tout un, un vrai de vrai! » Et là-dessus 3 s  
se donnèrent I'un à l'autre, chacun une grande tape dans le dos, et 
recommencèrent [...] S. 

Un rapport mutuel s'établit entre ces prémisses majeures, le moyen terme et la 
situation finale qui est tom& au ridicule. 

II n'a pourtant pas changé; il s'est accompli et personne, sur terre et 
dans le ciel, n'oserait plus le tourner en dérision, hormis la 
souris 19. 

Cette h d'épilogue, ce commentaire explicite du locuteur-narrateur est, dans le 
contexte, I'indice d'un donbie niveau d'honciation et l'expression d'un acte de langage 
ironique. 

Bref, l'agencement particuiier de mots en récit et Ies différents marqueurs d'ironie qui 

s'inscrivent à I'int6riet.r de I'acte d'énonciation, nous amènent subtiiement à faire une étude 

plus approfondie des strat6gies discursives du locuteur pour comprendre ses intentions de 
représentation, Nous avons consacré toute la deuxième partie du présent chapitre B ce sujet- 

Recherche de I'acte de contenu proposmonnel intentionnel 

8 2  L'acte de contenu proposRfonnel intentionnel 

Le premier objectif de cette partie est de présenter m e  anaIyse compItte de i'acte 

propositionne1 litte'raire intentiome1, compos6 d'expressions réf6rentieIIes et prédicatives. 
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Cette andyse a l'avantage de lier systématiquement les aspects représentatifs et vén- 
conditiomek de l'acte de contenu littéraim. 

Pour parier des conditions de vérit6 de ce texte littéraire' il nous faut absolument tenir 
compte de I'arrière-plan culture1 du texte. RUs, une deuxième condition implique qu'il faut 

expliquer l'espace sociocuIture1 et temporel determin6 par le texte. Par conséquent, quand 
nous parlerons du sens, ce sera pour désigner I'intention de représentation de I'acte Littéraire 

en contexte, qui inclut la situation des interlocuteurs et leurs compétences id6ologiques ou 

para-linguistiques. En résumé, comme nous i'avons explique dans les chapitres précédents 

nous posnilons que tout acte de parole Iittérairr met en jeu un contexte socioculturel et des 

conditions de production et de réception, en liaison avec le réseau des Ctats intentionnels des 

inter10cuteu.r~ impliqu6s dans la situation de communication20. De 1% decoule I'obligation de 

faire une étude des conditions de satisfaction âe i'acte de référence et de prédication en tenant 

compte du contexte parce que nous vouions être capabIe de dire à quoi revient leur emploi. 

D'abord, signalons que, selon la théorie searlieme, une réfbrence est complète s'il 

n'y a qu 'un seul et même objet auquel srappiique i'expression R2'. De plus, il faut que les 

prédicats soient vrais dans le contexte d'honciation pour que cet objet, cette personne ou ce 

lieu soit bien représent€(e) et reçu(e) avec satisfaction par le lecteur. Cet axiome de Searle se 

formule comme suit : 

R n'est employée que s'iI existe un objet X tel que ou bien R contienne une 
description identifiante de X, ou bien L soit capable de compléter R par une 
teIIe description de X, et tel que, par l'emploi de R, L ait I'intention d'isoler 
ou d'identifier X pour Au. 

Qu'arrive-t-il maintenant si une expression référentielle (R) ne répond pas aux 

conditions essentielles, nécessaires et suffisantes décrites par la théorie seadieme dans un 
contexte donné? Par exemple, dans L'acte de langage du locuteur de Jacques Ferron, Ie (R) 

ne représente plus, au quatrième paragraphe, cette description connue de 0, soit i'ange 
de Ia Miséricorde », mais réE~ plutôt à un autre personnage, un fonctionnaire sexologue. 

Rappelons que, seion le texte, Pange de la MisécÏcorde m représente une Crèche 
queMcoÏse, institution religieuse qui recevait Ies edmts, abandonn€s voIontairement ou 
involontairement par l e m  parents. Dans le contexte, range représente ansi tout le personne1 

qtü est au senrice de i'insa'tution. Pour bien comprendre Ie sens du texte, y compris son titre, 

2 fant remonter ie conrs de f'histoire. 



Autrefois, au moment de la fondation de cette institution en 1852 par Marie Mtitivier, 
dite Marguerite d'Youville, la fondatrice de la cornmunaut6 des Sœurs grises, une petite 
figrnine ou statuette, placée sur la devanture de la a maison de la Miséricorde » servait de 
signe de reconnaissance. Celie-ci était dors situke dans la me Saint-Gabriel à Quebec. En 
1876, sous L'égide des Sœurs du Bon-Pasteur. elle devient i'Hospice de la Miséncord@, 
un rehige pour Les faes enceintes hors du mariage : u Un ange se tenait sur le toit de la 

Miséricorde, à QueWc, maussade, reafrogné dans son plumage gris [...p4.. 

Au quatrième paragraphe, toutefois, ce (R) réftrentiel devient d'une façon tout à fait 

inattendue un sexologue. Ces deux représentations contiguës surprennent le lecteur; i1 
cherche le pourquoi de cette transformation inattendue et incongrue. Cette contradiction 
manifeste, cette incohérence explicite. cette absurdité sémantique doivent pouvoir 
s'expliquer, se dit-il. La distance d é e  entre le langage et le monde représenté force le lecteur 
à résoudre l'énigme, c'est-à-dire le rapport du signe h I'objet Sans cette condition, le texte 
reste disjoint du réei, incohérent ou inintelligible. 

Une strategie connue rappelle que, si une énonciation prise Litthiement est 
irrationnelle, il faut rechercher un sens d'énonciation, différent de celui du sens LitteraI25. 
D'abord, le lecteur postuie qu'une expression référentielle sert à donner une identité à un 

sujet, une personne ou un objet; ensuite, qu'elle doit être compI6tée par un prédicat servant à 
dire i~ quelque chose >> de cet être ou de cet objet en contexte. De plus. il sait qu'un texte ne 
determine un ensembIe fini de conditions de vent6 que relativement à une situation de 
communication précise. 

Le principe d'exprimabilitG6, enoncd par Se&, selon lequel tout ce que l'on peut 
vouloir signfler peut être d P .  I'aide à formuler certaines propositions sous-jacentes et 
certaines conditions de satisfaction qni pourraient rendre vraie ou vraisemblable L'expression 
référentieiie. Disposant d'un certain nombre de principes d'interprétation. il essaie de voir ce 
qui aurait pu motiver le Iocuteur à faire ce choix. En définitive. iI se voit obligé d'inférer Ies 
conditions de satisfaction de I'acte de réference aon littéral de trouver ce cpe veut dire Ie 
Iocuteur-narrateur dans la situation & commmCcation. 

Sa connaissance de I'histoire du Québec I'amène à déduire qne <c range de la 
MÏs6ticorde >> et les sexologues sont deax agents contr6Iears de Ia sexnaIité28. Selon 
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WïIheixn Reich, ils sont même « des conirôleurs réactionnaires et moralisateurs~ PL Leur 
théorie de la sexualité s'est toujours réglée sur une prise de position éthique ou politique, et 
Iem projets de réforme étaient presque toujours justifiés par des principes moraux30. 

L'aniike-plan cultue1 aidant, le lecteur peut maintenant expliquer pourquoi le locuteur 
se borne à ne choisir qu'une expression référentieiIe pour présenter deux réalités somme toute 
bien différentes, mais semblables par certains aspects. En posant comme hypothèse que le 
personnage dférentiei est a Ie iieu priviIegi6 de I'expression du contenu31 B. iI cherche alors 
à comprendre L'histoire et le sens de ce symbole relit5 à l'angéloIogi&*. 

Le sens Littéral de l'expression référentieiIe (R) doit être soigneusement distingu6 de 
ce que celle-ci peut vouloir dire dans l'acte d'6nonciation du locuteur. Cependant, iI est 
possible de trouver quel sens ce dernier lui attriiue, puisque Ia dation entre le sens littéral du 
texte et le sens de IThonciatÎon du Iocuteur est « systématiqu&3 B. Globalement, le texte peut 
être analysé comme une phrase. De plus, nous savons qu'un acte de langage intentionnel 
peut s'analyser comme un acte de langage quotidien. 

Les principes de la conversation et les règles géntrales gouvernant les actes 
de langage suffisent à foumir Les principes fondamentaux de I'ironi$*. 

En bref, nous avons essaye de trouver Ie sens littéral de i'expression L'ange de la 
Miséricorde » puisque, selon la téorie seariienne, la rt5ference linguistique est sous la 
dépendance mentaie, laquelle s'effectue toujours en vertu d'un contenu représentatif associé à 

i'anière-plan Local ou à des pratiques cdtureiies IocaIes36. 

82.1 L'examen du sens lifteral des expressions référentielles 

Recherche du sens Iméral des expressions referentlelles 

Historiquement, juifs. chrétiens et musuimans attrr'buent au concept (c ange D le sens 
étymoIogique du grec q @ o a  qui signifie N messager37 PN. Fondamentalement, cette icône 

symbofique pourvue d'ailes représente pour les cMtiens Ia b e a d  et la capacité de s9envoIer 
au-dessus de la condition humaine, c'est&dire la mort. Le Dieu transcendant et haccessf'bIe 
veut. cependant, commtmiquer avec les hommes38. AIors, l'ange représente i'être spiritael, 
intem&iiaire entre Dieu et i'homme, le ministce et porte-parole des volontés divines39. 
RappeIoas qne, =Ion la domine cathol ip~ ,  chaque fidèIe est accompagné d'un ange qai 



remplit le rôle de protecteur, d'intermédiaire et de pasteur interprète. Somme toute, son rôle 
est de communiquer les volontés de Dieu, de convertir et de protéger. Les bons anges sont 
fidèles à Dieu et à I'Église41. 

Quant au morphème lexical « Mis6ricorde B, compl6ment du nom ange . : il 
provient d'un mot fEminin datant de 1120, tiré du latin misericordia, de rnisericor~~~, qui 
signifie K sensibilité à la misère, au maiheur d'autrui43 »Dans le contexte, l'expression 

L'ange de la Miséricorde » rappelle ces deux hôpitaux de la c e  de Montréal, 

dirigé par les Sœurs de la Miséricorde, et celui de Qu&ec, sous la gouverne des Sœurs du 

Bon-Pasteur. Les deux hôpitaux avaient pour mission, selon Marie-Paule Malouin4% 
d'assurer la suMe de l'enfant né hors du mariage et de cacher la grossesse des fUes- 

mères45 >*. Le redressement moral de ces filles constituait kgaiement pour les nIigieuses un 
autre objectif?% En conséquence, ces institutions etaient régies par des règlements sévères et 
des méthoùes rétrogrades qui avaient cornmenc6 à être contestées dès 1930. 

Ces qnelqws recherches historiques permettent de comprendre comment le mot &tait 
chargé » de sens dans la sociétk dominée par le pouvoir de l'Église catholique quasi 
integriste48 de la province de Qu-c. De plus, eues indiquent pourquoi le locuteur-narrateur 
s'est intéressé à cette expression dfbrentieiIe, qu'il répète neuf fois dans son récit. 

Pour bien comprendre les motifs du locuteur, iI faut faire la petite histoire du Québec. 

En effet, cette expression connotative rappelle. entre aum.  que Ia créche des Sœurs de la 
Miséricorde de Montdal49 avait kt€ fondée à Ia suite d'un besoin exprimé, dès 1754, par Ia 
fondatrice de la cornmunaut6 des Sœurs Grises. On peut voir un lien institutionnel enm Ia 
fondatrice des Soeurs Grises et la codeur de I'ange : M Un ange se tenait sur le toit de la 
Miséricorde, à Québec, maussade, redtogné dans son plumage gris [...JSO n. À ce sujet, 

rappiIons que Marguerite d'Youville a commence à accueillir Les enfants trouvés ou 
abandonnés dès 174751, 

Après la conquête anglaise, le gouvernement britannique reftisant d'assumer la 
dépense qu'occasionnait le soin de ces enfants, W e  d'Yowüle avait dors dgcidé, maigré 
L'objection des autoriés, de s'occuper de tous les enfants trouvés et abando~és de la colonie. 
EIIe et les Sauts GrÏses de Montréal fondiirent Ia première crèche en AméBqu& dévouée 
rm-quement aux enfants a b a n d o ~ b  et &reux, 
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II faut mentionner aussi, pour bien comprendre l'arrière-plan textuel et culturel du 

texte, que ces religieuses cloîtrées vivaient dans un monastère. La sœur tourière, une 
reiigieuse non cloitde, s'occupait des rdations avec i'exttrieur, tout en étant chargée de faire 

passer a au tour » ce qui était apporté au couvent : E< ... mieux nourri, gave même par la sœur 
tourière, il était devenu beaucoup plus gros que ses coIIègues [...ln m. 

Le u tour » désigne, au sens iitt6rai du mot, une armoire cylindrique, tournant sur 

pivot, placée il l'entrée des couvents et des hospices de l'époque. L'usage du « tour w devient 

même obligatoire en France par un décret en 18 1 1. Cette pratique était destinée à prévenir ou 

à empêcher les inf'ticides. Cette loi sociale a même survécu longtemps au Canada, selon 

Jacqueline Picards, puisque Michel Bdgon (1712-1726) I'a promuIgu€e en 1722 en vue de 
protéger Ies enfants abandonnés ou exchs du systhme social. De plus, Bdgon avait menacé 

toutes les m e s  qui donnaient naissance à des enfants hors mariage. À ce sujet, voici les 

propos de Pintendant rapportés par Jacqueline Picard : 

... je menace d'appliquer l'édit de fkvrier 1556 publie par Henri II et 
prévoyant la peine de mort a coutre les femmes qui étaient devenues 
enceintes par des voyes iiiicites qui cachent Ieur grossesse, et laissent périr 
leurs Enfantsss. 

Bégon croyait que la sanction pouvait mettre fin B la pratique de se débarrasser des 

enfants. À cette &, il accordait une juste réinbution aux personnes qui se chargeaient du 

soin des enfants abando~és5~. Dans ce contexte social répressif, et devant l'urgence de 

garder s e d i e  la naissance d'un enfant ne hors mariage, on peut comprendre ou exphqner le 
pourquoi de i'arrivee d'iiistitutions dans la coIonie comme la crtche de la Miséricorde. 

Dans Ia région de Quebec, c'est 2 l'Hôtel-Dieu que Ie  gouvernement^^ conne Ia 

mission de recueillir Ies enfaau abandonnés. Le 15 novembre 1800. le tour58 r de I'Hôtei- 
Dieu accueilüt la première petite me trowée dont i'histoire était reliée à Ia commission de Ia 
Chambre ci' Assemblé$? 

II est nécessaire d'ajouter que l'expression a L'ange de la Miséricorde rappeiIe une 
date mémorabIe, 188960, année de Ia fondaton de la Crèche de MondaI par les Sœurs de Ia 
Miséricorde. C e s t  quinze ans pIus tôt, en 1874, *'avait été fondé ce type d'institution à 

Qridxc; il était sitrié B L'intersection des rues Ferland et Godard, snr mi temin acheté par le 

Séminaire de Québec. Cette maternite a été confiée par Ia aux Sœurs du Bon-Pasteur. 
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Les soins médicaux étaient dors assiirés par les professeurs de la F a d t é  de médecine de 

L'Université Lavai6'. là où Jacques Ferron fit ses étude&? 

Rappelons aussi d'autres faûs historiques pour mieux comprendre le contexte 
queoécois et le pourquoi de i'arrivée de cette institution au Québec. Après la Conquête, L'État 
s'était pratiquement décharge de toute responsabilité vis-&-vis des enfants abandom6s63et 

ceux-ci étaient alors amenés dans les diff6rentes crèches des principales villes de la province 
de Quebc. La plus récente de ces institutions, la Crèche Saint-Vincent-de-Paul, a été fondée 
le 6 juillet 1908; elle était située sur la proprSt6 Hethrington, chemin Sainte-Foy% Dirigée 

par les Sœurs du Bon-Pasteur. elle poursuivait les mêmes objectifs que L'Hospice de la 

Miséricorde de Québec. R6pondant il un besoin exprimt à I'époque. cette œuvre au service 
de l'enfance abandonnée s'est perpétuée jusqu'en 197265. (Au niveau soa*d, il faut ajouter 
que Ie Code civiI de 1866 n'a été amende qu'en 196966, et que ce changement legai importarit 

a enfin permis aux mères céiibataires a de cecevoir des prestations d'aide sociale pour elles et 
leurs enfants67. 

Tous les pays, semble dire Jacqueline Picard ont tenté de remédier 2 ce « méfait D par 
des organismes de secours68. À l'ère de l'Église triomphante, les autorites religieuses avaient 

lancé phsieurs croisades, comme les croisades de Ia purett, pour contrer l'immoralité des 
gens69. 

L'abbé Victorin Germain, mentionné par le locuteur de Jacques Ferron, fut même un 
personnage réeI et influent de ce type d'institution : 

Personne non plus, que je sache, n'a jamais par16 du voile bIanc, islamique, 
demère lequel se cachait le visage des fiIIettes dont nous allions tripoter Ie 
gros ventre, ni de la robe noue qu'elles portaient après Ieurs 
relevailles, en deuil de leur maternité, Iorsqdelles suivaient la 
retraite d'expiation que leur prSchsit L'abb6 Vietocin GermaW. 

Ce dernier a même publié divers Livres ou articies toujours accessibles dans les 

dinérentes bibiÎoth&pes que~coises. Mentionnnons Les prêtres devraient-ik prôner les 

adoptions-?? dans le@ ii mterpek la socï6té q t%&okT reiigieuse et catholique du 

temps : 

C'est la mission du Bon-Pasteur d'empêcher de mourir de f h  
ou de mourir tout CO- et sans baptême Ie plus souvent, tant 
d'innocentes victimes de I. ILggreté, da vice ou dm maiheu. 



C'est plus spécialement encore la mission du Bon-Pasteur de recueillir9 
de &ormer, de reliabüiter Ia nIle tombée. II n'y a guère que cette 
intervention morde qui prEvïeme les d~idives72~ 

Cette longue explication du sens litt6al et historique de l'expression « L'ange de la 
Miséricorde » nous est apparue essentieue paisqu'e'elle met en perspective les personnages 
mentionnés, et les reférences sociocultureiIes du locuteur de Jacques Fenod'. Dans un 
Que'bec chrétien, catholique et quasi iniégO~te74~ l'enfant né hors mariage était perçu comme 
un mal social, 

Notre co~aissance historique du contexte socid québtkois nous permet maintenant 

d ' m e r  que rack d'énonciation du locuteur ne peut être compris et interprété selon le sens 
Littéral des mots. En effet, certaines données de i'acte d'6nonciation sont manifestement 
irrationnelles. En effet, sur quoi le locuteur s'appuie-t-iI pour affirmer ce qui suit? 

L'ange gris se dressait dors, te1 un ipouvantail, banait Pair de ses 
grands plumeaux et leur semblait si effrayent qu'il les faisait fi& 
eux et leur joie intempestive. Aprés quoi, iI reprenait sa posture 
renfrognée et maussade en attendant Ies prochains, assez 
content de son rôle et do rang, plutôt bas, où ce rÔ1e le gardait 
dans Ces degrés c6lestes7s. 

L'invraisemblance des faits rapportés aménent le lecteur à chercher un ensemble de 

propositions prédicatives dérivées pour mieux comprendre Ie sens de la représentation en 
contexte. 

8.2.2 L'étude de l'acte de prédication 

Recherche du sens de l'acte de prédication 

Le lecteur peut recourir à diverses strategies pour comprendre les intentions de 

représentation du locuteur. Cependant, selon Searle, fa stratdgie Ia plus courante est que Ie 
lecteur cherche les motifs qui ont amen6 Ie locuteur à créer tel ou tel personnage dans on 
contexte choisi intentionneflement. Par exempIe* daos a. L'ange de la Miséricorde W ,  les actes 

de réErence et de pfication mstalIent Ie Iecteur devant mi monde contradictoire et aberrant : 

Là, sur Ie toit, iI montait Ia garde contre ses semblabIes, test& sauvageons 
et ing6nus, qupattiraient Ies naissances P t Mis6riconle, tout 
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comme ailleurs, qui s'amenaient par bandes, joufflus et rieurs, en 
criant= (( NoëI! Noël! 76 »* 

La vbrite textuelie est remise en question. Devant i'ambiguité et I'effet dissonant des 
quaiifications et des actions émanant de I'ange et des personnages de l'histoire, le lecteur 
cherche en quoi les états et Ies actions accomplies par le p e a o ~ e l  rebgieux et médicai 
pounaient ressembler ik la réalité représentée ou en diverger. 

À pa.rtk des transgressions et des contradictions que reflète ce monde fictif 

destructeur, le lecteur infere d'autres propositions qui rendraient le texte plus vraisemblable. 
II interprète que, jadis, l'ange de la Miséricorde représentait la personne reLigieuse sensible à 

la misère et au malheur d'autrui. Cependant, il ne représente plus cette humanite. Au 

contraire, il symboiise plutôt la cruauté et la d m  J des hommes et des femmes qui étaient au 
service de cette institution. 

Le lecteur inteqdte que, par son acte d'écriture, le locuteur veut représenter la laideur 
des actions accomplies par les représentants de cette institution, maintenue par la compIicit6 
de l'Église et de 1'~tat queWcois. En d'autres mots, l'ange de la Mis6ricorde symbolise et 
représente explicitement les bien-pensants de la socidté québécoise, chrétieme et catholique, 

ceux dits civiIisds u, qui respect;u*ent les préceptes religieux, sans aucune humanité, et qui 
etaient opposés, bien sûr, iî la sensiailit6 de ces fïUes qui donnaient naissance à des enfants 
hors mariage. 

L'arrière-plan d'assomptions textuenes nous rCvèle donc une tout autre réaLité, soit la 
cruaute et la dureté des gens de la Miséricorde et de la soci6té québécoise chrétienne de ce 

temps révolu : « Or, Ie jour arriva enfin où 170n n'eut plus besoin de ses services pour 
houspiller ses joyeux compères. Fi, i'épowaataiI!n » 

Or, comme L'intention de rep&ntation Wuence i'intention de communication, nous 
devons nous intéresser au projet s6mantico-pragmatique du locuteur ferronien pur cornaître 
ses intentions de commtmication. Pour ce faire, noos avons étucüé les marqueurs ou signaux 
d'ironie78 qui viennent bloqner i'actuaüsation du sens littéral des mots et qui imposent M 

autre type de lecture. En fait. ces marques ou ces procédés Iingnistiques denotent les 
intentions de communication du locuteur et précisent Ia visée intentionnelle du message. En 

somme, i[ s'agit d'auaiyser les unités qai fonctionnent comme indices d'ironie dans Ie texte et 
qui nous ont pennis de decouvrir i'intention & communÏcation du Iocutem-narrateur. 



Dans son acte de langage, ce locuteur-narrateur a inscrit également son Iecteur par cks 

marques énonciatives. C'est pourquoi notre analyse demande de réinsérer le texte littéraire 

dans la situation d'énonciation afin de pouvoir bien dé& les stratégies discursives de ce 

locuteurUI: 

Tout acte illocutoire n'a de sens que dans un contexte. Les actes de contenu 

propositionnel jouent alors un rôle essentiel dans la détermination de Ia force illocutoire de 

l'acte littéraire. Autrement dit, selon Marie Erancœur : 

... les structures de significations internes au texte littéaire, celles de l'acte 
d'énonciation et de l'acte de contenu di6gdtique [..J sont déterminées par les 
intentions de Fauteur qui veut exprimer sa vision du monde et la faKe 
partager à ses lecteurs79. 

Consciente de l'importance d'etudier cette vision du monde m. que veut nous faire 
partager le Iocuteur de Ferron, nous essaierons dans la troisième partie de ce chapitre de 

découvrir tous Ies impIicites de son acte illocutoire littéraire intentionnel. 

Recherche de l'acte illocutoire IiRéraire hfenffonnel 

8.3 L'acte illocutoire IMe raire Intentionnel 

La perception du sens giobai d'un texte Iïtt&aire demande de frsinchir plusieurs 

étapes. En premier Lieu, le Iectetu doit comprendre la nature des signifiants. incIuant le 

materiel verbai et fe contexte extra-verbal à l'intérieur de Ia situation de communication. En 
deuxième lieu, il doit faire htervenir ses compétences à la fois linguistiques et extra- 

linguistiques. composées de savoirs id6dogÎqnes et logiques. De pius, sefon Kerbrat- 

ûrecchioui, le Iecteur doit connaîî : 

... cenains « principes discursifs qui sans être imp6ratifs au même titre que 
Ies règles de bonne formation syntactico-s6rna~ltiqne, doivent être observés 
par qyï veutjouer honnêtement Ie jeu de I'tkhange verbai, et qne I'on appeiIe 
=Ion Ies cas « maximes B OU principes conversatiomeI(Ie)s % (Gnce), 
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c lois de discours >N (Ducrot), sr postuIats de conversation >> (Gordon et 
Lakoff), <c Postulats & Communication Normale » (Revzine)8*. 

Bref, semble dire Kerbrat-Orecchioai, sans une connaissance implicite de ces 

principes, le lecteur ne peut accéder au sens global d'un texte. Autrement dit, pour 
comprendre Ie discours üttéraire intentionnei ironique? le lecteur doit être capable d'expliquer 

l'acte d'énonciation, Ie contenu propositiomel diégétique, les intentions de représentation et 

de communication du Iocuteur, 

Dans le cadre de cette recherche, nous désignons la force illocutoire au moyen des 

symboles suivants : F(R+P)8L La lettre (F) est la variable qui prend différentes valeurs et les 

signes (RiP) désignent le contenu propositio~el : « dtats >r et K actions >r qui peuvent être 

prédiqués ii propos de (Et) avec telle ou telle force &termin€eg2. Une force est affectée par le 

but illocutoire, le mode d'accomplissement, les conditions préparatoires, M a t  psychologique 

du locuteur et Le degré de puissance de la condition de smcéuté. 

Pour expliquer le projet sémantico-pragmatique du locuteur de Jacques Ferron, il 
devient donc nkcessaire d'énoncer ceriaias p ~ c i p e s  discursifs qui permettent d'expliquer Ia 

force iLIocutoin de son acte Littéraire. Du point de vue des m6canismes interprétatifs, ces 

principes ou ces règles du jeu dialogique jouent un rôle fondamentaf puisque nous avons 

rencontré un acte de langage ûansgressif. Sans Ia comaissance de ces principes discursifs, iI 

nous aurait tte difficile, sinon impossible, d'expliquer comment s'engendre la valeur 

d6rivée83 ou I'acte intentionne1 ironiqpe- 

La première dimension à Iaqueiie nous nous sommes intkressée est le but iIIocutoue 

de l'acte. 

Recherche du but illocutoire 

Le but illocutoire est Ia composante la plus mip0rtanteB4 de ( F) car fi r détermine la 

direction d'ajustement des énonciations85 >N. Par exemple, si un locuteur fait tm E< acte 

Iumtoire de narration86 >c, comme c'est Ie cas dans r L'ange de la Miséricorde >%? Ie but & 

i'6nonciation est normalement de montrer comme actueI a L'6tat de choses représentées B. 

Une teffe énonciation a Ia direction d'ajustement des mots aux choses (ou du Iangage an 



monde)m, et eiie traduit M a t  d'esprit du Iocntedg. Tous Ies verbes conjugués à l'indicatif 
doivent normalement présenter le monde et Ies événements comme certains en soi à une 
époque déterminée89. 

Or, tel n'est pas le cas puisque le texte p&nk mi monde ide1 brusquement 
envahi par des evénements mrveilleux. 

Cet ange gris, aujourd'hui incroyable. n'avait rien de moins 
ordinaire que ce voile et ce ded.  Là, sur le toit, il montait Ia 
garde contre ses sembIabIes, restés sauvageons et ingénus, qu'attiraient les 
naissances à la Miséricorde [...]*. 

Dans ce paragraphe, Le lecteur confkonté au monde merveilleux cherche quelques 
raisons qui poumient expiiquer ce choix et les conditions compIt5mentaires qui rendraient 

exacte la direction d'ajustement des mots au monde. Sa vision du monde est irrationnelle, et 
le lecteur se voit pIac6 devant I'obligation de chercher les raisons qui justinent cette attitude 

discursive, 

Dans cet univers où I'imagiaaire s'exerce en totaie l i r t é ,  le lecteur prend conscience 
que le Locuteur veut dire autre chose. II cherche les motifs qui justifient ce choix. Le monde 
merveilleux se substitue au monde r6eI pour certaines raisons. Veut-il mieux L'expliquer ou, 

au contraire, L'annihiler? 

L'acte illocutoire du Iocuteur demande qne nous fassions la distinction entre ce qu'il 
dit explicitement et ce qu'il veut vraiment signifie@' dans k contexte. En outre, Ie Iecteor sait 
que la vision du monde présentee par Ie contenu propositiomel en contexte joue sur la 

détermination de la force iIlocntoire. À I'aide de quelques principes discursifs, ii cherche par 

Ïndttction le but illocutoire intentiome1, 

Le but de la force üIocutoire Iittéraie est transgressifppisque cet acte ne représente pas 
comment sont a Ies choses » dans Ie monde. Au contraire* ['acte montre une &&te teiIe 
qu'efIe ne peut pas exister dans le monde. Larepdsentation est diffGrente de la rCalité. Le rôIe 

joué par Ies éiéments memiIIeux et fantastiques IuÎ permettent de saisir la dichotomie &I et 
irréel *- Cependant, ces éïéments ne Iui donnent pas a c c k  directement au but iiIocutoire 
intentionnel, 
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Princees pour trouver le but illocrdoke intentconneel 

Premier principe 

Un principe COMU stipule que si le locuteur orfebzt lespràicipes cunversationneIs de 
façon apparemment hexpiicabkW ceiu est un signal que cesprDu:@es sont respectés à un autre 

niveau que celui de la cornmunicarion littérule92. Chacun le sait, tout membre d'une 

communauté hgw*stique a une connaissance intuitive des contraintes structurelles d'un 
discours. Tout manquement awt règles constitutives de la langue sur lesquelles repose le 

consensus ünguistique interpelle I'interlocuteur. Ce dernier présuppose que le locuteur a un 
but, que ses paroles ne peuvent se réduire ii une suite de remarques d6cousues93, ses propos 

ne sont pas saos objet. II faut en quelque sorte respecter les procédures normales d'un 

échange et parler à propos* 

Deuxième principe 

Le lecteur cherche alors les conditions compiémentaïres qui assureraient le succès de 

cet acte de parole dans le contexte. II formde d'autres propositions qui seraient susceptibles 

de se Ioger dans cet espace litt6raire. II émet l'hypothèse que si une maxime est viol6e au 

regard de ce qui est dit, elle duit être respectée au noteau de ce qui est sous-entendu95. 

Le lecteur déduit que le Iocuteor a crée an acte principal d'ironie puisque le but 

ilIocutoire impiicite prend la forme d'une moquerie il I'egard des représentants de La Crèche. 

Les êtres au s e ~ c e  de cette unitution sont indignes d'estime et moralement condamnables. 

En fait, Ie locuteur a organ-sé intentiomeiIernent dans son texte une bêtise qu'il d o ~ e  à voir 

et qu'il considère avec dddain et mépris. Explicitement. le locuteur montre Ies bienfaits 

prodigués par Ia Crèche, mais tout L'arrière-plan d'assomptions textueiïes Iaisse voir 

une réalit6 tout autre. Tous ies gens au s e ~ c e  de cette institution (î'abbé V Î c t o ~  ennain, 

les religieuses chargées de gérer cette institution. les médecins accouchears) sont des 

exécutants sans &ne, guidés par des principes chrétiens et des dkectïves politiques. 

À Ia fin du texte, Ia transformation de cet a ange de Ia Miséricorde )) en sexdogue 

nous fait comprendre PaIIégorie et I e s  qui Ia justifient- Le Iocuteur se mogiie de cette 

nomelie catégorie de pmfionneis, hté& il la sa56te moderne, qui remphsent Ie même 
rôle que celui qui avait été dévoIu au persorne1 de la Crèche et aux politicieas dtramontabs 
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de L'6poqne de la Grande Noirced6. tous très fidèIes à l'Église catholique et dont le rôIe 
consistait à contr6ler Ia sexuaiitt des jeunes femmes. Le pouvoir de ces nouveaux 
sexologues, M contrôIeurs », est maintenant t&s relatif puisque, seselon le locuteur de Femn : 

Les maisons étanches, isolées & i'extérieur par des fenêtres à double vitrage, 
leur c h a t  artificiel. égal et confortable, favorisent la ckaustration et 
cette sorte d'hypocondrie qu'on appelle Ia vie intérieure, mais 
nuiiement le commerce d q u e  avec les anges. Par contre, la gent 
souterraine, souris, rats et démons, n'y trouve pas cet empêchement et 
continue d'être a w i  active, sinon plus, que dans les temps anciens". 

Bref, cette rtflexion et ce jugement évaluatif du locuteur permet au lecteur de saisir qui 

est à la fois indigne d'estime et moralement condamnable, autrement dit, ce sur quoi porte 

son mépris et sa raillerie. D'ailleurs. I'étude du mode d'accomplissement du but illocutoire 
conhrme cette deuxième intention de communication. 

8.3.2 Le mode d'accomplissement du but illocutoire littéral 

Recherche du mode d'accompl~ssernent du but lllocutoire 

Analyser le mode d'accomplissement du but d'une force iiiocutoire signifie que l'on 
s'intéresse B la composante de cette force qui détermine comment son but doit être accompli 
sur le contenu propositio~eL98. Ce mode d'accomplissement du but iIIocutoire est exprimé 
par certains indices Linguistiques. Dans le contexte, nous rencontrons, d'abord dans la 

première phrase, Ia locution conjonctive « sans que », indice d'ignorance feinte de la part de 
la population québCcoise. De plus, certains modalisateurs emphatiques, des adverbes de 

nCgation tels r jamais. c< rien », « non plus » remarqu6s dans les première et deuxième 
phrases. amplifient la non-sincérité du discours littéral tenu. 

... tout le monde voyait sans que personne n'en ait jamais parI6. II n'avait 
rien d'un phénomène, en coofonnittt avec Ies mœurs de i'époque et nous 
hissait indifférents. Personne non plus, que je sache, n'a jamais parié 
r 199 

Bref, tous ces s i g n a u d ~  pIac6s dès le débat du texte ont pour effet d'amener le 
lecteur à prendre mie distance vis-&& do but iIIocutoire Littéral de i'acte d'assertion émis 
dans le contexte. 



De plus, Les morphèmes interrogatifs instaurent une amorce de dialogue avec Le 
Iectem et I'amènent ii prendre conscience de I'invraisembIance du contenu litt6raI- L'apparent 
paradoxe et L'outrance dans la fomiulation de ces trois phrases annoncent une assertion 
suspecte et dénoncent par cooséquent i'intention ironique du locuteur 

Que ne disent pas Ies Ubertiiis? Tels des insensés, üs se croient 
tout p e m k  Eh bien! iIs se tromperont, tout d'abord parce que les Saintes 
Écritures ne rapportent aucun pddédent & ce genre [...]iOl. 

Le lecteur se demande pourquoi le locuteur ampMe d'une fqon aussi exagérée le 
mode d'accomplissement du but ilIocutoire littérai. Cette ampIincation est un indice que L'on 
se trouve devant un mode d'accornpüssement dérogatoire. Placé devant ce constat, le lecteur 
recherche tes conditions compI&nentaires qui vont permettre de déterminer le mode 
d'accomplissement du but de la force illocutoire véritabIe. 

Prheipe pour trouver le mode d'accompillssenimt du but illocutoire littéral 

Principe général 

Le Lecteur sait qu'en amplinant B l'extrême les moyens d'accornpüssement du but 
iIlocutoire d'une force O dans un contexte dom& Ie locuteur met en doute sa paroIe, Ia rend 
suspecte et objet de raillerie. Une règIe conversatiomelle exige que notre contriburion ne 
contienne par p l u  d'infonnmion qu'il n'est requislO2. Pourquoi affirmerait-il ce qui suit en 
contexte? 

ï'I ne pouvait pas voier. Par contre, mieux nourri. gavé même par 
Ia sœur tourière, il était devenu beaucoup pIns gros que ses collègues, 
IesqyeIs ü avait pour tâche de chasser103. 

L'hyperbole remet en cause la condition de sincént6 du Iocuteur et sigade son ironie. 

Le Iectettr dédait *'il faut donner une autre vaIeur à I'acte fiocutoire littéral. Le constat de 

transgression et les principes aff6rents B Ia conversation Iui permettent de dire qu'il s'agit 

d'an acte de Iangage persifleurtlT Rappelons qn'au Qn&, malgré tous les discours répressifs, 
Ia progression des naissances ilI6gitimes se potmit& À ce sujet, ü faut rappeler un texte de 

L'abbé V i c t o ~  Germain, publié en L947. 

Y a-t-il progression des naissances illégîtÏmes? Certainement, oui. Ws 1943, 
la statistique dernographique nous voit passer, dans la province de Québec, 
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de 2,500. moyenne dejh peu glorieuse de 1938, à 3200 naissances par 
ann6elo4c 

8.3.3 Les conditions préparatoires 

Recherche des conditions préparatoires 

Certaines conditions préparatoires de la force ilIocutoire sont aussi irrationnelles dans 
le contexte et rendent suspecte i'énonciation littéraIe du locuteur, En enet, ce locuteur-témoin, 
en rappeiant L'état IamenrabIe de cet ange de la Miséricorde. ne peut parier sérieusement : 

Ii était domestiqué, on i'aura deviné: aurait4 pu faire partie de cette 
institution autrement? Et iI subissait tous Ies inconvénients de la 
domestication chez les volatiles, dont te moindre n'est pas de leur 
rogner les ailesio*. 

Les conditions préparatoires servent Zt déterminer un type de conditions de succès 
ayant trait aux présuppositions du discours. En somme, ce sont des conditions préparatoires 
que le locuteur organise à l'aide d'indices linguiœstiques qui rendent son acte d'énonciation 
intentionnel ddibleIo6. 

P Nlcipes pour truwer les conditions prépmatokes 

Premier principe 

Dans ce texte, le lecteur est placé &vant M acte d'énonciation déviant qui déprécie Ies 
intérêts du Iocuteur puisque ceIuici faisait partie de I'institution en cause. Il ne peut donc 
mire ce qu'afnnne explicitement Ie locuteur : 

Personne non plus, que je sache, n'a jamais parié du voile blanc, islamique, 
derrière Ieqael se cachait le visage des mettes dont noos aiîions tripoter le 
gros ventre [...1107. 

Le verbe (c tripoter w laisse penser que ce ddecin-Iocuteur se li-5 comme certains 
de ses colIègnes. à des opérations, des manigances, des combinaisons ou encore à certames 

manipulations peu avouables, ou même malhonnêtesLO% Les présuppositions explicites sont 
faosses puÏs~rr'eIIes vont 2 rencontre & certaines domeeS 6mises dans Ie contexte- 



II n'avait rien d'un phénomène, en codormité avec les mœurs de 
Pépoque et nous Iaissait indifférents~o? 

De plus, ce médecin-Iocuteur n'a aucune raison de croire que les propositions 

Littérales sont vraies puisque, d'un point logique, ces pr&uppositions le depréCient dans ce 

contexte. De plus, il n'est pas approprié d'afnrmer ouvertement de tels faits répre5ensibles. 

Cela admis, ce lecteur déduit que. volontairement, le locuteur veut disqualifier et 

tourner en dérision le corps médical et tout le personnel qui était au s e ~ c e  de cette institution 

religieuse. Les présuppositions littérales du locuteur étant incorrectes dans le contexte. Ie 

Iecteur cherche la condition de sinc6rité touchant Ia force illocutoire intentionneite- 

Pour comprendre la vétiîé du texte et L'aire de jeu ironique, le lecteur doit m s e r  les 
présuppositions textuelles et 1 'amire-plan cultuel du locuteur1~0. Pourquoi ce locuteur- 

mkdecin énonce-t-il des propos aussi dégradants Iorsqu'il parle de ses collègues? 

Et qu'apercevait-eue? De purs étrangers, des épiciers-bouchers en 
sarrau blanc, qui causaient entre eux et parfois lui disaient des 
choses tout à fait niaises, quand ce n'était pas des bêtisesK 

Le Lexème u 6picierI ' 2  » a un sens péjoratif puûqu'il sert entre autres à désigner une 

« personne intkessée ou préoccgke uniquement par le gaidl3 >N. Tandis que le terme 

« boucher1I4 u, au sens figuré, est souvent employk pour désigner un r homme sangui- 

naire » ou un a chirurgien maihabile >r. Or, cet extrait peut s'expliquer par le fait que des 

étudiants en médecine de ITUniversit6 Lavai accompagnaient leurs professeurs ik 1'Hospice de 

la Miséricorde de Québec' 15. Toutefois, rien ne peut excuser Ieur manque de respect- 

Demère ces mots, le lecteur perçoit l'attitude des gens de cette institution religieuse, 

qui se comportaient d'une manière désinvolte et irrespectoeuse. 

Deuxième principe 

L'incohérence du discotus iïttérai amène Ie lecteur à chercher quelques sous-entendus 

intentionnels. Le locuteur cherche à provoquer un effet dénigrant et ridicule. Le lecteur sait 
pertinemment qu'ironiser, c'est tounter en ridicrle queIqu'm m empLoyant le ton de fa 

plaismterie ironiqueL16, si i'on vent denoncer une situation. Les actions du persorne1 
religieux et rnédicd sont hacceptabIes et intoI6rabIes. Tout bon lecteur se demande poorquoi 
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Le locuteur-medech et Ie personnel répondaient aussi naïvement aux consignes des 

dirigeantes de cette institution? 

Personne non plus, que je sache, n'a jamais parlé du voile blanc, 
islamique, derrière lequel se cachait le visage des CiIIettes dont 
nous aiiions tripoter le gros ventre. ni de Ia robe noire qu'elles 
portaient après leurs relevailles, en deuil de leur maternité 
[...] ' 17. 

Le Locuteur-médecin est auto-ironique. De plus, L'absurdité de la situation et des 
actants discrédite la fois les médecins de cette institution et L'ensemble de ses repnkntants 

qui tolèrent de telie attitude. Rappelons que le Coran parle du voile qui sépare les damnés et 

les elus (7,44)118. Pour bien comprendre l'atmosphère de ces miüeux, il faut Iire un passage 

du livre Les prêîres devraient-ifs prôner les adoptions?. écrit par l'abbé Victorin, lequel 

dénonsait en 1947 cette miuiière de gérer a la vie >B au Que'bec. Nous le citons : 

Faites dechoir de son rang social, de sa considkration. certaine famille, 
certaine fille; vous la vouez, peut-être pour Iongtemps, à la révolte, à 
l'indifférence religieuse, au découragement, 2i la persévérance dans des 
fréquentations méprisables et pernicieuses, qui sait? B la r&5dive dans le 
crime '19. 

Par cons6quent. le lecteur comprend que tous ces représentants religieux et Iaïcs, y 
compris les médecins de cette institution, sont la cibIe de l'ironiste, cette instance 

d'enonciation qui, dissimulée derrière le texte. juge, évahe, et ironise120. L'ethod*' 

moqueur marqué du locuteur-médecin veut renvoyer ce monde devenu intolhble à ses yeux 

dans I'antimonde. 

L'auge étant, comme nous L'avons dit préc6demment. Ie symbole des fonctions 

humaines sublim6es122, l'acte de langage ironique suppose un pacte de communication où 

L'image du locuteur-tmetteur suggère au Iecteur de prendre une posture analogue. Tout au 
long du texte, le lecteur perçoit que le locuteur prend la place d'un e commentateur du mon- 

de >> plutôt que celle d'un a raconteur da mondelu » afin & dbnoncer une situation devenue 

pour lui intolérable. 



8.3.4 La condition de sincérité 

Recherche de la condition de sincérite de ta force illocutoire intentionnelle 

En postulant que Ia direction d'ajustement est toujours une conséquence du but 

iIIocutoirel24, et que le locuteur ne peut croire sincèrement au monde merveilleux qu'il 
représente, le lecteur conclut il une insincérité avouke. Les conditions cornpl6mentaises de 

L'arrière-plan textuel l'amènent à penser que, si le locuteur joue avec le merveiIieux, c'est 

pour briser l'harmonie factueiie de ce monde qui lui est devenu inacceptable. 

Signalons ici que les anges, y compris * L'ange de la Miséricorde N, sont des 

symboles paradoxaux. En effet, ils representent les puissances invisibles du bien ou du 

mail? À la Miséricorde, sur le toit, l'ange ne représente plus que la dbchéance totde de 

l'être Iivrt à ses instincts les plus basl26. Voilà pourquoi il est devenu un symbole grotesque 

au Québec : cet ange gris et maussade etait tout simplement immangeable [...]127 B. 

Bref, l'ange. cet acteur merveilleux *, ne représente en contexte qu'un moyen de 
contrôle inefficace et inhumain de la sexuaiit6 des femmes et des homme . Les cc hdros » ou « 

h&oChes >, de l'acte de langage Littéral deviennent la cible de I'Ïroaiste et ses victimes. Même 

transform6 en sexologue, l'ange n'a pas changé de r81e, et ii devient lui aussi une cible du 

locuteur iroaÎste : 

Ses petits com@res rieurs n'en reviennent pas; demiire la grande 
baie de son cabinet, ils le regardent pontier, bouche bée. Il n'a pourtant 
pas changé; il s'est accompii et personne, sur terre et dans le ciel, 
n'oserait plus Ie tourner en dérision, hormis Ia souris% 

Un peu comme le Iocuteur de Voltaidm L'a dejh mentiorné, celui de Jacques Ferron 
nous dit que ia dation des Crèches au Que- avait au début de la colonie mi caractère noble 

et social, mais que, au n1 des ans. Ieur mission s'est transfom6e pour ne devenir qae le 

symboIe de Ia bêtise humaine. 

La condition de sincérité étant défaante. certains indices linguistiques nous 

permettent aiors de saisir L'acte mtentiomel. En posant cet acte de langage littéral, Ie Iocutetu 

men& mais sans avoir I'intentioa de tromper. C'est une insincédé voulue et perceptiile qui 
dome p h  de « f o ~  >% au contenu dé&k 



Pnircpe qui coi.firme la condition de skéiiré de l'acte htentrbomiel 

Principe g6tlérai 

Le lecteut préiuppuse que le prUrCrpe général de coopératiht (CP) est respectd dmts le 
contexte et que fe locuteur par la manière dont iL s'e*prine, joue le jeu de Iëchunge 
comtetrsatr'mel dmts la sihration de communicutibtz~~ 

Ce locuteur ne peut toutefois croire au monde représenté : 

L'ange de la Mis6ricorde en prit note aussitôt et ne chercha pas 
davantage. Lui, le maussade, le renfkogn6, depuis qu'il s'est recycIé 
en sexologie, iï s'en donne à cœur joie; il a mis tout IT6rotisme en 
logarithmes I3I .  

L'insinctkité du locuteur ne peut être que tactique : il ne peut croire ce qu'il affirme. 
Son acte d'ironie est dors perçu à partir des quelques indices qui rév5Ient clairement une 
i n s i n ~ 6 r i t 6 ~ ~ ~  avouée- En raison du contexte et des indices très subtils laissés 
intentionnellement par le locuteur, le lecteur ktabiit le mode psychologique (M Y) que ce 

avait au moment où ii a formé le contenu représentatif(Cr). 

Le lecteur n'est pas dupe. II perçoit que L dit A, mais pour laisser entendre autre 
chose. De cette manière, Ï i  peut subtilement d6cIarer la guerre B i'esprit de lourdeur et surtout 
à I'imposture qui, au nom d'une ideoIogie et de certains principes chrétiens, abritent un 
confomùsme et un manque totai de respect à L'égard des femmes qui venaient séjourner daos 
ITmstitcrtr*on en cause 

... voiIe blanc, isUrmiquep derrière IequeI se cachait le visage des mettes 
dont nous allions tripoter le gros ventre, [et cettel robe noire qu'elles 
portaient après leurs reIevaüIes, en detüI de leur maternité [...II? 

RappeIons qye le blanc est Ia couleur priv36giée de ces rites par lesquels s'opèrent les 
mutations de I'être, et de toutes Ies initiations symbolisant le passage de la mort 2 Ia 
renaissancer34. Quant au voiIe ÏsIamiqpe, seion Mash, (p. 699 et 700, cité par Chevalier et 

Gheemrant), il p&me la créature d'me vision directe qui la ferait sp&anouir ou mourirt3s. 



Bref, la mère célibataire était victime d'ostracisme parce que, dans Ia sociét6 
québécoise d'autrefois, tout comme dans les societés patriarcdes d'aujourd'hui, « la 
matemit6 est socidement et moralement acceptée dans Ie cadre du mariage s e ~ ï e m e n t ~ ~ ~  ». 

Aiusi, même au milieu des années cinquante7 « la majorité des filIes-mères » demandent leur 
admission à I'Hôpital de Ia Miséricorde dans Ie but, disaient-elles, de s'y cacher137. De plus, 
la maternit6 n'est considérée légitime dans ce Québec traditionnel que dans le cadre du 
mariage. Des pressions de nature socide, familiale et Cconomique s'exerçaient sur les a fil- 
les-mères >> les obligeaient & dissimuler leur grossesse ou à faire dispwAtre leur er~faot~~*. La 

majorité de ces Mes-mères opte aiors pour l'adoption puisque la société d'alors ne leur 
dome pas les moyens de faire vivre seules leurs enfants'39. C'est ce que denonce le locuteur 
ferronien dans les quelques Lignes qui suivent : 

... emporté à la Crèche, parti avant même que, revenue à elle, la 
petite ouvrière ait pu voir le fruit de son Lravaü, l'enfant inconnu 
qu'eue avait produit, une seule, une pauvre petite  fois^^. 

Avec ironie, le locuteur ferronien dénonce le fonctionnement de ces crèches qui 
ressemblent, seion lui, à des usines où se pratique le travaiI à la ch&e141. 

D'ailIeurs, certains adjectifs épithètes répétés, une ou plusieurs fois, jouent le rôle de 
modaiisateurs intensifs. Ils permettent alors au lecteur de comprendre qu'en dknnitive, le 
locuteur masque un contenu d6rivé et une railierie pour dénoncer les règles de la sexologie 
Iatpue québécoise, h6riti5re des canons de @g.t.ise catholique. Encore aujourd'hui, dans 
certains mi l ieu  reiigieux catholiques, Ies a mesmères >> ne peuvent facilement recourir à 

L'avortement. 

835 Le degré de puissance de la condition de shcerfte 

La recherche du degré de puissance de la condition de sincerite 

Le Locuteur ferronien, avoosdoos affirme au point 8.3.4, p&ente un acte d'assertion 
insincère puisqu'iI ne peut croire (p). De pius, le degré de puissance de la condition de 

sincérité üttérale est exprime avec trop d'htensitc5. En conséquence, les jeux de récurrence de 

certains adjectifs, tek « gris* maussade et renfiogé * renforcent sciemment f'assertion 
contraire à Ia vérité et dévoilent une pmIe bien differente. 
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Ainsi, le lecteur comprend pourcpoi le Iocuteur reprend quatre fois ces différents 

adjectifs attniués à i'ange sur le toit de la Miséricorde à Que'bec : a ange gr%, maossade et 

redkogué B. Certaines réponses compI6mentaires ne se trouvent que dans Varrièreplan 

texniel et culturel. Le g1is142~ union du blanc de l'innocence et du noir de la culpabilité. fut 

jadis, pour les chrétiens la couleur emblématique de la mort terrestre. Couleur équivoque, le 

gris traduit la iristesse. 

De plus, le contexte social de i'6poque fait partie des conditions complémentaires qui 
nous aident à comprendre l'acte de langage ironique intentionnel. Nous sommes dans les 

années de la Grande Noircetd43, et l'Église catholique contrôle la religion, L'éducation et la 

santé de tous les citoyens queMcois. 

Principe qui confinne le degré de puissance de la condition de sincérite' de l'acte intentronnei 

Principe général 

L'intention ironique du locuteur de Ferron est donc perçue et se confirme à l'aide d'un 

autre principe discursif qui s'énonce comme suit : Plus la vérité est exagérée, p h  l'évocation 
est profonde et etbiiiueiIe et plus l'ethos moqueur du locuteur est perceptibieleC Autrement 
dit, plus la v6& d'une assertion narrative est exagé&e, plus elle met en cause la condition de 

sincérité de la force iIIocutoire iïttéraie. Conséquemment, le lecteur wwe i'autre intention de 

communication du Iocuteur, cele qui consiste à se moquer des sexologues qui ont comme 

projet de rernpIacer L'ange de la Miséricorde. Le locuteur ne peut toIérer qu'un autre système 

de contrôle de la sexuaiitd des hommes et des femmes revieme de p1ei.n droit au Québec sous 

la gouverne de « fonctiomaires14S censeurs D : 

... personne, sur terre et dans le ciel, n'oserait plus le tourner en 
dérision, hormis Ia soUfis146- 

Une expression populaire pour désigner la « nana * ou la t< maîtresse147 ». 
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Conchsion 

Decoder l'intention ironique du locuteur de Jacques Femn demande d'aller a u a h  de 
I'acte de langage 1ittt5raI. Pour accéder au sens global du texte << L'ange de la Miséricorde B. il 
faut absolument étudier les strategies d i sc~ ives  du locuteur pour être capable de trouver Ies 
marqueurs d'ironie et son intention ironique. 

Cette exigence est imposée par les techniques discursives mises en place par le 
locuteur, qui a organisé le texte et le contexte ref6rentiel ii partir des caractéristiques du 

rn0ndeI4~ qu'il côtoyait à L'époque. De là vient la nécessité, pour les besoins de notre 
analyse, de parler de son ethos moqueur marqué dans le sens iinguistiquei4? Ce concept, 
d é f i  par Aristote, nous a pems de parler des effets de I'encodage et des sentiments que le 
locuteur cherche à communiquer. Sans i'ethos moqueur. selon Linda Hutcheon. <( l'ironie 
cesserait d'exister150 >P. Conséquemment, pour bien interpréter cet acte de langage singulier, 
il nous fdai t  absoIumeat tenir compte du sujet parlant, comme être de discours et être du 

mondelsr. 

Dans le cadre de cette recherche, s'enquérir du sens, c'est comprendre un contenu 
intentionnel associé à une forme d'extériorisation du Iangage~~2organisée à l'aide de lois 
spécifiques. Autrement dit. vouIoir dire quelque chose au moyen d'un acte Littéraire, c'est 
faire une énonciation avec ITintention de produire cenains effets chez Ie IecteurIfl. Pour 
décrypter ces effets, nous devions analyser les trois types d'actes distincts qui composent 
tout acte d'6nonciation litteraire intentionnel. En d&hitive, pour d6crypter cette paroIe 
iitttiraire, iI faut tenir compte du contexte sociocultureli54 auqye1 fait dusion le locuteur. 

Les résuitats de cette d6marche nous ont pemiis de voir que les éIdments merveilIeux 
font partie des strat6gies textueues du Iocutem de Jacques Ferron et Iui ont pemiis d'afnmier 
des vérités indicibles. Bref. le jeu des forces magiquesI*5 a créé un texte ironique qui 
venicuie une critique acerbe à regard des représentants de l%güse et l'État quebécois. 
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CONCLUSION GENIIRALE 

Qu'est-ce qu'un acte d'énonciation iittéraire narratif ironique? 

Parvenue au terme de ce parcours, le moment est venu de récapituier et de conclure. 

Dans cette thèse. une assez grande quantité d'informations théoriques a ét6 réunie à propos de 

l'ironie üttéraire et des problèmes inhérents à sa d6fiaition. En effet, cet acte langagier 

intentionnel est organise selon certaines règles narratives et discursives qu'il faut recomaître 

si l'on veut comprendre I'intentio~alité des actes littéraires narratifs du locuteur de Jacques 

Femn. Une intentionnalité perceptible à la condition que le lecteur soit capable d'interpréter à 

partir de certains indices les intentions de représentation et de communication du locuteur- 

narrateur. À cette fin, il doit percevoir que l'acte narratif intentiomel possède deux buts 

ilIocutoires : explicitement, iI est un acte assertifinsincère et, implicitement, un acte directif. 
Le Iocuteur par son acte langagier ridiculise d'abord un ou des personnages-acteurs; ensuite, 

il discrédite par la raiiierie ou la moquerie, une a i e  dans le but de renouveler certains aspects 
de la vie des humains. 

En nous inspirant de la démarche herméneutique que propose John Rogers SearIe 

dans son livre intituI€ Sens et expression1 et de notre methode d'analyse, iI nous est 

maintenant possible de dire que notre hypothèse de recherche est con£irméé. Sacques Femn a 

changé les modes de Ia repréhtation en jouant avec Ies règies constitutives de la langue a f h  

de transmettre un message. Toutefois. pour expliquer et comprendre ses intentions d'kriture, 

il est nécessaire de parler de I'mtentiomalité du Iocuteur. 

Cette interprétation est acceptée dans une problématique logico-pragmatique, selon 
IaqttelIe I'acte ironique d'un Iocutem n'est perceptible qu'à travers les enjeux discursifs de 

son texte qu'a construit à partir de ses savoirs et de son amière-pIan préintencionne1. À ce 

sujet, iI importe de reSmner briiivement Ies trois premiers chapitres de notre thèse, qni 

justifient notre approche théorique et Ies réstitats & notre lecture. 

Dans k premier chapitre, nous avons pos6 comme hypothhe de recherche qrie 

I'ironie, Minie comme trope, seIon Ia perception qu'en avaient certains rheteurs latins, et à 
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IaquelIe plusieurs chercheurs modemes ont adhdd, n'expliquait pas vraiment ce qu'est un 
acte d'enonciation littéraire ironique. Trop restrictiveT cette ennition du phbnomène ne peut 

permettre L'analyse complète d'un acte de Iangage narratif intentionne1. Pour cette raison, 

nous avons dQ adopter une démarche herméneutique et pragmatique afin de prbsenter me 

nouvelle définition qui permettrait éventuellement de mieux comprendre ou d'expliquer ce 
phénomène langagier artistique. 

Dans ce même chapitre, ï i  est question de la théorie de l'intentionnalité des actes de 

langage de John Rogers Searle et du statut logique de i'énonciation littéraire. En insistant sur 

le caractère interactif et réflexif d'un acte de langage litt6raireT sur ses effets avec des normes 

langagières, nous avons démontré que les œuvres litr6raires doivent être traitées comme tout 

acte de langage quotidien, et non comme un discours indépendant des règles langagières. 

Justement, nos analyses ont d6monh-6 que l'acte de langage Littéaire n'échappe pas aux lois 

qui régissent Ie Iangage humain. Ce dont nous avons tenu compte tout au long de cette these. 

Au deuxième chapitre. nous avons démontré que tout acte de langage Litt6raire 
intentionnel peut ê a  bien reçu ou, au contraire, complètement incompris et rejet6 par le 

lecteur. Pour que ce dernier comprenne et soit satisfait, il lui faut connaître certaines règies 

langagières d6tenninées par le type de discours présenté. Ces régies concernent tMdemment, 
dans le cadre de notre th&se, Ies lois du disconrs narratif et les conditions de satisfaction 
d'une énonciation narrative, incluant sa cohérence dans le contexte. SeIon nos analyses, nous 

avons trouvé que le locuteur de Jacques Ferron transgresse toujours intentio~elIement, dans 

Ie contexte de son énonciation, les quatre règles de la conversation énoncées par H ~ M  Paul 
Grice2, soit les règles de quantiEr de qnaüté, de relation et de rnodaiité. 

En conséquence, nous avons constate que l'interprétation de I'acte littdraire 

intentio~eI du locuteur de Jacqnes Fenon n'est possible qu'a la condition expresse que le 

lecteur soit attentif& ce- indices d'ironie. et qn'ii reconnaisse i'amère-plan terne1 social. 

Ajoutons que cet acte diffère en partie de I'acte da Locuteur humoriste puisque, selon Denise 

Jardon, ce dernier u respecte la règIe de qualité (iI dit ce qpi est vrai, mais ii n'obeit pas la 
rède de quantité, c'est-&-dire qu'a ne dome pas toutes les informations reqaiseG W. De plus, 
le rebondissement est comique. 

AD troisième chapitre, nous dennissoiis Ies concepts fondamentaux qni nous ont 

permis de constmice une m6thode d'analyse respectueuse de la démarche herméneuticpe 

proposée par Searle. Les r6suItats auxquels nous sommes acLivée nous permettent d'afûmer 
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qu'une partie du sens est reliée aux intentions de représentation, et l'autre aux intentions de 

communication- Pour déterminer le sens d'un acte narratif iittéraire intentiome1, le lecteur 
doit se livrer à un cdcd  interpdtatif pIus ou moins complexe pour comprendre le projet 
sémantico-pragmatique du locuteur ou les intentions qui I'aaraient amené a B diire ce qu'fi 
dit ». 

Enfin, dans les chapitres quatre à huit nous avons présent6 les résultats de notre 

anaiyse de cinq textes du locuteur de Ferron. Dans la perspective que nous avons choisie, 
notre acte de lecture nous a permis de voir que nous pouvons distinguer deux types ci'ironie4, 

soit I'konie citatiomeile et L'ironie situatiomeffe. Cette dernièreT reIevant de l'ironie non 

verbalisée, ne peut. en tout éiat de cause, relever de la mention B. Bref, ces deux types 

d'ironie s'opposent, évidemment, par un certain nombre de caractéristiques. Dans l'ironie 

citatiomeiIe, Ia première cible, c'est Ia personne cit€e directement ou indirectement qui est 

ridictxiist5e en contexte. Peuvent être class6s dans cette catégorie : « La dame de Bologne >> et 
« La chatte jaune B. Dans l'ironie non citatio~eue ou situatiomeIie, la premih cibIe, c'est 
évidemment la situation et les personnages-actants responsables de cette situation qui sont 
tomnés en dérision. u PoiJon », a Les têtes de morues >N et « L'ange de la Miséricorde D font 

partie de ce deuxième type. 

Enfin, la constatation la plus importante est que le locuteur de Jacques Ferroa 
s'auto-ironise dans « La chatte jaune », « Les têtes de morues m et L'ange de la Miséricor- 
de N. De plus. 11 disquaüne toujours une cible, composée d'un ou plusieurs acteurs. Nous 

devons aussi ajouter que son intention ironique n'est perceptible que dans I'irnplicite 
discursif. Ce locuteur instaure, pour ainsi dire, une << structure de communication* » qni 

transmet des informations socialement indiailes, et son intention n'est alors comprise qu'à 
travers i'organisation de son discoors, un discours qui est le Leu de partage d'un certain 

savoir, tm lieu privilégi6 pour raconter et pour poser des questions qui doivent se iire dans le 
texte, le contexte et la mise en scène de certains personnages qui nous mterpenent par leur 

prébence symptomatique- 

Pour bien interpréter, nous nous sommes inspirée de la démarche herméneutique que 
propose John Rogers SearIe dans son Iivre intittd6 Sens et expression6. Ainsi, nous avons 

découvefi que le rituel de la communication Iittéraire a un caractère social et qn'il est 

ïmpossibIe de présenter m e  bonne interprétation d'un acte littéraire qoi revêt un caractère 

fondamentdement social si nous ne tenons pas compte des -es IangagÏhzs traasgress6es 

au moment de Ia parole. De plus. pnisqu'un acte narratif littéraire est one e structure en 
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fenêtre B. nous savons maintenant que le Iocuteur nous Iaisse percevoir indubitablement sa 
présence au moment de i'organisation de cette parole. Il nous a donc été possible de 
comprendre cet acte ironique parce qu'a est structuré en fonction des effets intentiomeIs qu'a 
peut produire chez un lecteur. Bref, toutes les pages qui précèdent cette conclusion avaient 
pour objet d'essayer de démontrer que le langage est essentieIIement un phdnomihe 
intentionnel, et qu'il produit des effets si nous tenons compte des repdsentations socides 
auxquelles nous d o ~ e n t  accès I'htentiomaiit@du locuteur-narrateur. Interpréter un acte de 
langage Littéraire revient donc à faire des hypothèses sur le projet sémantico-pragmatique du 

locuteur8 afin d'être capable de reconstituer l'intention signifiante de I'acte prodnit en 
contexte. Le sens que l'on construit à partir de cet acte intentiome1 est donc en principe, et en 
générai, celui que le lecteur suppose avoir été organisé selon cerraines règles langagières par 

le locuteur, ce a sujet partaritg~ mentionné dans le sens du texte. 

Ainsi, tout acte littéraire narratif intentiomel est nécessairement << une construction 
intellectuelle j i ,  dans le but de faire découvrir Les intentions de représentation et de 
communication du locuteur, celui qui organise, grâce à son arrière-plan social et culturel, un 
acte signifiant. Rappelons que, selon la théone searlienne, l'arrière-plan fournit « un 
ensemble de conditions et de possibilite permettant aux formes particulières de 

l'intentionnalité de fonctio~erIb. De plus, selon Searle, i'être humain ne pounait accomph 
des actes de langage intentiomels~~ sans Ies préaiabIes fondamentaux mentionnés. Il en 
ressort que le sens d'un acte de Iangage Iitt&aïre se trouve dependant des savoirs qui circulent 
entre les interIocuteurs, savoirs conRatifs de Ia double dimension, explicite et implicite, de 
tout phénomène langagier. De plus, nous voudrions nous servir de ces conclusions pour 
mettre en évidence notre définition de l'acte narratif ironique, cet acte singuliCer qui véhicule 

deux buts iuocutoires dont la fonction précise sen à railler une cible dans Ie but de denoncer 
une situation devenue intolérable, certaines formes de sottises ou encore le tragiqoe & la vie 
en g6néraI. À Ia fin de cette concIrrsion, i l'annexe 8. nous présentons deux formules 
symboiiqyes qui expliquent succinctement l'ensemble des conditions essentieiîes pour créer 

un acte d'énonciation ironique. 

Bref, à Ia dinérence d'un acte de Iangage littérai quotidien, I'acte littéraire ironique 
présente deux contenus et deux buts iiIocutoires. Le Iangage, au-ci& (ou en deçà) de ces 

vaiem d'usage, a des constantes de sens qui apparaissent ponctuelIement, seIon que Pacte 
de communication se situe dans te1 ou te1 contexte et selon les interiocuters concem6s. 
Ainsi, dans un acte de Iecture litt6raïre, et seion notre perception de Ia rédit6 Iangagiiire* le 
sujet mterprétant n'est pas un smiple receveur de message. Au contraire, it est mi sujet pariant 
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qni compose avec les effets du discours et les savoirs acquis. Voik pourquoi nous ne padoos 

pas de (c dénotation ou de connotation», ces concepts fondamentaux reliés de près ou de loin 
aux théories des figures de pensée et des tropes, developpées à I'int&ieur des recherches 

rhétoriques et qui sont encore en vigueur dans ce- d e u x ,  mais nullement suffisantes 

pour expliquer vraisemblablement ce qu'est un acte d'énonciation littéraire ironique. 

Nous terminons en affirmant que la valeur illocutoire de raillerie nous est apparue 
comme une constante dans La conférence inachevée. tout comme elle l'est dans Le ciel de 

Quékcl2, selon les recherches d'Aionzo Le BIancl3. Voici, ce qu'il a déjjà affirm6 à ce 

propos : 

Cette rigolade inspirée par l'ironie constante de Ferron ne supprime pas 
mais renforce au contrain la dimension sérieuse de sa chronique qui, 
intégrant anachronismes et synchronismes constitue, en face d'autres 
courants de pensée, une gigantesque mise au point'4. 

De chapitre en chapitre, nous avons donc proposé un cadre théorique et présent6 une 
méthode d'analyse qui puissent satisfaire aux exigences de l'interprétation d'un acte littéraire 

ironique. En somme, quand on parle d'intention ironique, il faut chercher à comprendre de 

quoi parle le locuteur, comment et dans quel but. On parle donc des intentions du locuteur 
puisque le sens du texte s76carte toujours de ce qu'a signifie explicitement. Après l'analyse 

de l'univers des cinq textes de Jacques Femn que nous avons retenus pour les £hs de cette 
thèse, nous aff ' ions que le sens s'enracine dans le contexte et que la part de ce demi-er, 

même s'il échappe am marques linguistiques explicites, est un facteur déterminant pour 

trouver les intentions de représentation et de communication du locuteur. Des intentions de 

communication qui sont dors perceptibles et vériFrabIes B l'aide d'une dtmarche 
herm&entique. 

Ainsi, notre anaiyse des cinq textes de La conférence hachevée démontre que, dans 
h@icite discursif, il se trouve d'antres messages qu'ii nous faut absolument découvrirw si 

nous vouions acceder à l'intention de cornmimication du locuteur. De plus, c'est mie 

condition essentielle pour cpi veut percevoir PdtG de ce recueiI, publié P titre posthume en 
1987. Comme i'a déjà fait VoItaÛe, le locuteur fermnien obtient des effets plaisants en jouant 

avec Ies règles constitutives de Ia langue et les procédés compIémentaires de l'ironie. Le 
Iecteur doit dors d6cowrir, dans cet acte assertif insinc&re, la Cetique sous I'éIoge. Pour 
Ï.Uust~r ce postnlat fondamentai de notre thèse, nous citons un extrait d'une lettre de VoItaire 

adrrssée à I'abbé de C'ha& le 20juh 1716 : 



Je sens qu'on ne peut guère rémir dans les grands ouvrages sans un peu 
& conseils et beaucoup de docilitéœ Je me souviens bien des critiques que 
M. Ie grand prieur et vous me fites dans un certain souper, chez M. 
I'abbé de Bussi Ce soaper-là fit beaucoup de bien à ma tragédie; et je 
crois qu'a me sufnrait pour faire un bon ouvrage de boire quatre ou cinq 
fois avec vous. Socrate donnait ses leçons au k, et vous Ies donnez à la 
table: cela fait que vos leçons sont sans doute plus gaies que ies siennes. 

Je vous remercie innniment de ceiles que vous m'avez dom&% sur mon 
épître à M. Le Régent; [...]. Je w puis vous en dire davantage, car cela 
me saisit. le suis, avec une reconnaissance idhie [...]'S. 

Enfin, précisons que si l'ironie, à l'origine. &ait un fait de parole, elle devient en 
iïtt6rature un type de discours qui remplit une fonction dans Ia tmosformation de la réalité 
quotidienne et sociale. Par conséquent, la dimension réf6rentieIle de i'acte ferronien fait partie 
de son aspect d6finitok. Le locuteur de Ferron, plus que tout autre, a radicalement changé 
l'aiguillage de la conscience individuelle et soa*aie du peuple queb6mis. 

Pour conclure, nous croyons que notre mdthode d'anaiyse servira à d6couvrir 

d'autres auteurs ironiques. Cela sera possible en codifiant les quatre-vingt-douze marqueurs 
qui sont susceptibles de se retrouver dans un texte littémixe. 
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ANNEXES 



Annexe 1 

Les Mailhot, que je sache, sont de la Mauricie. La meilleure poétesse &s UrSuLines de 

Trois-Riviikes, originaire de GentilIy. était née Mailhot Dans le cimetière de Point(e)du- 
Lac, les tombes des Dugré et des Duplessis font assez minables en comparaison avec la haute 
pierre de granit rouge dress6e à la mémoire de I'honorable Mailhot, e sbnateur de la puis- 

sance ». Dnmunondvilie &ait au siècle dernier une c01onie des vieilles paroisses riveraines du 

fleuve. IJ est assez nanuel d'y trouver Robert Maihot, nanti d'un curieux surnom qui ne 
semble pas indiquer qu'a ait hérite du g6nie un peu proiixe de Ia poétesse des Urmlines. II 
rend compte d'un certain laconisme. Robert Mailhot dit peu, mais ne parle pas pour rien. 
Avec lui, ce n'est « pas long ». c'est même trop court : on comprend ce qu'il a vouiu dire. il 
est souvent trop tard. La veille, PoIloa avait annoncé à un ami : << Moi, j'ai fini de travailles. )» 

Cet ami n'avait pas cherche comprendre; ii y a tellement de fqons de ne plus travailler; ii ne 
pensa même pas à celle vraiment définitive, que Pollon avait en @te. 

Le lendemain, un peu apr& midi, on aperçut des flammes vives dans le cimetière 
Saint-Georges. On accoumt : un type brûiait sur une tombe. On d a  chercher au plus vite des 

couvertures pour étoufçer le feu, On alerta les pompiers, les ambdanciers, ces Messieurs de 
la police, tant de la municipale que de la provinciale. On fit ce qu'on devait faire- Le feu 
6touff6, on ne savait pas encore de qui il s'agissait. Tout ce qu'on vonlait, c'était de 

renvoyer au plus vite à I'hbpitaI daos I'espoir de le sauver. Mais Ie feu &teint, le malheureux 
fumant et par endroits booilIant : impossiiIe de le glisser sur une civi&e. Les pompiers 

h n t  dans I'obiigation de l'arroser. Puis les ambulanciers ont foncé, toute suène, vers 
i'h@itai. Le médecin, après avoir haussé les @aules, constata Ie décès tout simplement. 

PoIîon avait eu Ie iaconisme cons6quent. Sur la tombe de son amie Dominique, on 
trouva un bidon de cinq gaUons, vide. Cinq gdons d'essence qui vous transforment en 
torche vivante, c'et& vraiment trop pour en &happerr Personne, après coup, ne put douter 



de l'excellence & ses paroIes : qu'il avait bien nni de travailier. Sur la tombe de Domuiique, 
on trouva de plus un sac de l'am& et, dans ce sac, la poupée de Dominiwe. 

Les mœurs ont bien change dans les petites villes de province. Dominique et PoIIon, 
sans le secours du sacrement, avaient v6cu ensemble, tout simplement, pendant trois ans. 
Deux amants, deux grands amis, cela arrive. Personne n'avait cherché à leur nuire. Leur 
Liaison anirait quand même i'attention. Les dieux anciens, qui avaient régné auparavant avec 
le consentement générai, imposant leurs rites, leurs églises, leurs curés, en furent surpris : 
étaient-& encore indispensables? Ce couple rare devait les dtconcerter, Ies intimider. Peut- 
être doutérent-ils un peu d'eux-mêmes? Ont* été contents de l'accident quand la petite auto 
de PoiIon était sottie du chemin Hemming? Dominique avait été vilainement blessée, au point 
d'en mourir un mois plus tard. Rien n'en parut. Poîion ne fut pas écarté du senrice religieux. 
Avant qu'on ne fermât le cercueil, on le vit y glisser une lettre. Les vieux dieux n'ont jamais 
été m6chants et vengeurs. lis 6taient ii notre ressemblance. Nous nous sommes toujours aidés 

mutuellement, dans la me- du possible. IIs présidaient, à la fois distants et complices, à 

I'épanouissement communautaire. Un peu trop papistes, c'est tout. Mais l'ombre du Vatican 
restait légère à Dnunmondville. Chose certaine. ils hirent assez sages pour ne pas chanter 
victoire à la mort de Dominique, parce que neuf mois pius tard.. 

Oui, en effet. ce sera neuf mois plus tard, le temps d'une grossesse, qu'une flamme 
daire jailIira dans le cimetière SaintGeorges et qu'on y trouvera dans un sac de I'atmée une 
poupée. celle que Dominique avait apportée avec eue chez PoIIon quand effe s'était d6cidée il 
venir vivre chez Lui. Une poupée qu'il avait gardee, une mariote dont la valeur sentimentaie 
ne fait pas de doute, mais qui avait peut-être de plus un sens sacd que les dieux anciens ne 
demanderaient pas mieux que de nous expliquer, eux qui permettent à l'amour de 
communiquer avec L'amour, entre la vie et la moh 

C'est en tout cas la plus bene histoire que j'aie depuis Longtemps entendue, Pbistoire 
de Poiion et Dominiqye, les amants de DmmmondvilIe. Elle me réchauffe le cœur et me ravit 
i'âme. EIle ravirait de même I'honorabie Mailhoc a sénateur de la puissance », et Ia poétesse 
des UrsaIiries de Trois-Rivières. Le pays incertain s'enfonçait dans Ia nuit Ces belles 
amours Ie rappeiient au grand jonr; il tient m e  mariote dans ses bras. 



Annexe II 

La dame de Bologne 

Vous étiez seule dans votre maison, à Bologne. près de la place publique, au cœur de 
la ville, et la porte qui donne sur la nie etait restée ouverte. Vous n'attendiez personne, 
surtout pas celui qui viendra, hagard. @ouvanté, une épée ensanglantée à la main. Cette 
porte, c'est votre Fis, pressé de rejoindre ses compagnons qui l'aura oubliée comme 
d'habitude. Quand il reviendra, il la fermera, c'ut tout Dieu merci! son pawre père n'est 
pIus ici pour s'en faire des soucis et le vexer de ses reproches. Lui aussi, il était pressé : que 
son âme repose en paix. Vous êtes jeune encore. bien nantie, à l'abri des humiliations de la 
vie, d'un nom qui vous rend Ia fiert6 naturelle, et vous 6prowez la singulière alltgresse, 
après père et mari, de n'être plus sous la tutelle d'un homme. Le noir vous va trop bien pour 
que vous le quittiez jamais. D'fleurs, vous vous devez à votre fiis, cet enfant charmant qui a 
grandi, maintenant turbulent, toujours dans la rue ii jouer avec les garçons de son âge, le plus 
vaüiant et le plus hardi de tous. 

Vous étiez donc seule dans votre maison à BoIogne. il y a de ça fort longtemps. L'air 
d'Itaiiei Mt-il limpide, ne I'bait pas au poht d'être vide : Dieu, toujours présent, s'y tenait à 

i'boute. La solitude, éloignant Ies bruits du monde, vous rapprochait de Lui et vous pouviez 
Lui parler sans dire un mot, par effusion de cœur on saillie de l'esprit : Il ne vous entendait 
que mieux et vous rendait attentive ii vousmeme, ce que vous aviez de plus subtil, de plus 

personnel. Sans secret pour Lui, vous ne pouviez rien vous cacher, encore moins vous 
tromper. Ii était votre propre cooscience. Loin de vouloir vous remettre en tutelle comme père 
ou mari - ou comme fiIs trop aimé* sait-on jamais? - iI ne vous obligeait qu'à vous-même, Ï I  

vous soumettait B cette conscience a h  que vous Pgiez de tout et d€cidiez de tout de votre 
propre chef, en dernière instance. 

Ce fot dors que L'homme à I'ipée, e n d  par fa premih  porte qu'a avait trouv6e 
ouverte dans Ia nie, s'est produit devant vous; iL était aux abois et vous a demandé protection 
au nom de Ia miséricorde de Dieu. II venait d'&e mêle à un crÎme, il en était peutgtre 



L'auteur. Mais eût4 eu déj8 la corde au cou, cela n'aurait rien change à vos dispositions; vous 
Pavez mis en sûreté dans I'atrière-fond d'un placard. Ensuite, le temps d'essuyer de votre 
mouchoir quelques gouttes de sang, les agents du guet sont arrivés, tout excités; ils criaient : 
« ûii est-il? L'avez-vous vu? C'est un fou, un Mn&que, un assassin! II tenait B la main une 
épée ensanglantée. w Votre accueil réservé les a déconcertés. Vous avez répondu, le mouchoir 
serré dans le creux de votre main, que personne n'était entré iî votre connaissance. (c À votre 
insu? » Vous en doutiez, mais cela se pouvait. Ils fouiIIèrent dans Ia maison en vain. C'est 
après Ieur départ que vous avez tout appris : un énergumène s'était jeté entre les garçons qui 
jouaient sur la place publique; ü prétendait les en empêcher parce qu'il en avait décidé ainsi, 
lui, le réformateur du monde. Lxs garçons s'anêt&ent, interdits, mais I'un d'eux se ressaisit 
vite; il courut vers L'énerguméne, en lui criant d'der reformer le monde ailIeurs. 
L'énergumène avait eu un accès de fiireur; tirant i'épée, il en transperça le garçon, quitte à 

n'en pas croire ses yeux ensuite, quand il le vit il ses pieds, mort; constenié, saisi d'efnoi, il 
s'enfkit, pourchassé par le guet. Bref, le mouchoir ensangiant6 que vous gardiez dans votre 
main. I'6tait du sang de votre fils. 

Vous vous êtes évanouie, on s'est empressé autour de vous et L'on pensait que vous 
n'en reviendriez pas. Vous en êtes revenue, vous avez p a r d o ~ e  à I'insend, décidant même 
d'agir envers lui comme vous auriez fait envers votre nIs s'iI avait été ie meumier. Le 
mis6rable n'avait pas bouge de son trou. La nuit venue, vous êtes ailée I'en tirer et lui avez 
remis une bourse. Dans la cour, un cheval était seH& a Ce cheval, prends-le et sauve-toi de la 
police. » Ce qu'il fit sans même vous remercier. Le bmit du galop s'éteignit Vous vous êtes 
retirée dans votre chambre. Li& il genoux devant une image de Notre-Seigneur, enfin vous 
alIiez pouvoir prier pour votre fils, pour ce garçon tumultueux, empêché de devenir un 
homme, et qui vous aurait dors, certes, vous n'en doutiez plus, remise en tutelle mieux que 
père et mari, mais vous n'avez pas eu à Ie fairr : la chambre s'est illumide, votre fils, le 
visage radieux, brillant comme Ie soleil, vous a dit : « Bonne nouvelle, chère mère! Ne 
pleurez pIus :je sors du purgatoire où la justice dMne m'avait condamné ii de longues années 
de tourment Votre génkosité chrétienne envers mon assassin a mis fin à mon expiation en 
M instant et je suis auprès de Dieu pour toute i'6temïtéC » 

Cette dame de BoIogne sut faire le bonheur de son nIs, non sans accrocs ii Ia Iégaüté, 
entrave au corn de la justice, compIicit6 après le fait dans une affaire d'assassinat EIie état 
au-dessus de tout p et, ne passant pas par l'homme, elle tenait saconscience de Dieu. 



Annexe III 

La chatte jaune 

Cette chatte jaune, un beau matin, demanda Ia porte, entra et resta, sans plus de fqon. 
II avait faUu qu'eue arrivât pour que nous sachions que nous i'attendions. Ce n'&ait pas un 
de ces pauvres minets en quête de son premier logis comme il en traîne, chaque automne, à 

l'approche des froids, et qui se jette dans celui qui s'ofi .  mais une chatte faite, il même de 

choisir. Était-ce pour toujours? Devions-nous en croire nos serments tout neufs? IIs &aient 
justement trop oeufs pour porter si loin et engager un avenir dont nous ne voyions pas la fin. 
Leur bravoure ne nous rassurait pas entiikment, Ii nous manquait un signe. La chatte, en 
nous accordant sa préf6rence. nous L'apportait. Nous Ia traitâmes avec tgard de peur qu'elle 
ne s'en alIât comme elle &tait venue, sans fqon. Quelques semaines passèrent, un mois, deux 
mois, eNe restait, énigmatique et souveraine, tandis qu'au-dehors s'installait l'hiver. 
Maintenant elle ne pouvait pins guhe nous quitter. EUe n'en fnt pas plus rnai taraitee, car a u .  
égards avaient succtd6 les devoirs, aussi inquiets les MS que les autres. Nous nous jugions 
obligés envers elle autant que nous Ie serons pIus tard envers nos enfants. Ces enfants, les 
avait-eiie fiai& en nous et pressenti que Iem race serait profitable à Ia sienne? Aujourd'hui je 
n'en doute pas, mais dors, comment savoir? En dépit de toute notre sollicitude, cette chatte 
jaune n'avait même pas de nom, j'entends un nom qui lui f8t propre; nous l'appelions 
Minounne, qui n'en est pas un. Pourtant eue ressemblait beaucoup à launée dont eiie a été 

17a5euIe, mais celle-Ià, ce sont les enfants qui la baptiseront Eux seuls ont le g6nie d'inventer 
des noms, et Dieu le sait, q@ demanda à Adam de lui enseigner le vocabalaire pom désigner 
I e s  bêtes qu'a avait  es. Au cornrnencemnt etait le Verbe, mais le Verbe, saris Ies mots et 
Ies eafmts instituteurs, ne serait que du vent 

Le printemps vint, famenant dans la maison les bruits du voisinage. La nuit, sous nos 
fenêtres, des matous s'affrontaient avec des cris d6chirants. La chatte sortait, rentrait, qne 
nous préparait-eue? Rien que nous lui ayons d'abord préparé. ElIe tentait setdement de nous 
rattraper. .. Le 10 juÏDeh B I'aube, une nIle naquit, face mn&, yeux pomtris, pui ressemblait 2 



une cornouille. J'avais en sa mère Ia pIw absoIue confiance; je l'assistai sed, sans la 
moindre inquiétude. Une fois le üt de douleur transformé en lit de repos et de joie, je dus 

faire Ia toilette du bébé. Le mois pdcédent, une Hollandaise, faute de sage-femme, avait 
requis mes seMces, en me disant de m'asseoir près d'elle : « Restez 1% et ne bougez pas. >> 

J'avais quand même reçu L'enfant mais pour Ie remettre aussitôt la bene-sœur qui. il ma 
grande surprise, le pIongea dans une p d e  cuvette de porcelaine où, assis. tenu droit, i'eau 
jusqu'au menton, ü gueuia, gueula, car cette eau était hide .  Ensuite, bien essuyé, au chaud 
daos ses langes, remis B la mère, il m'avait paru le pIus heureux des enfants du monde. Est- 
ce Ia meilleure des méthodes? Faut-ü escamoter le choc de la naissance ou bien Ie récupérer 
pour mieux s'en servir? La façon hollandaise m'avait plu par sa h c h i s e  : elle brusque Ie 
passage et décide à jamais l'enfant, sauvé des eaux, que la vie &enne est la meilleure. Je 
L'employai avec la Cornouille; elle ne cria même pas, mais me f i a  de ses yeux pointus avec 

une fureur comme je n'en ai jamais vu. Je ne sais même pas si eiie me i'a pardonné. Chose 
certaine, depuis un quart de siècle, elle a'a jamais souffert du froid. 

Voik donc ce que nous avions dtjà préparé. La chatte jaune nous rattrapa durant la 

nuit Le lendemain, eue, sa portée et la Cornouille faisaient bon ménage dans le berceau. La 
douillette était quelque peu tachee de sang. La mère poussa les hauts cris, moi-même j'eus un 
moment d'inquiétude, pensant à un cordon mal attaché, et je fus reconnaissant à la chatte de 

me rassurer. J'aurais même tit d'avis de ne pas Ia déranget. Ce que je pus obtenir de mieux. 
ce hit de I'instalIer dans une boîte en dessous du berceau. L'alliance des deux Lignées ne s'en 
trouva pas brisée. CI arriva même que durant toute la première semaine la chatte jatme 
continua de confondre les progénitures, celIe du haut et ceHe du bas : au moindre pIeur de 
Cornouille, eue bondissait dans le berceau et se mettait à y chercher ses petits. L'autre mère 
s'amenait en deuxième, un peu dépitée, autant pour chasser Ia chatte que pour consoler sa 
fille, laquene ne tarda pas à désapprendre Ia langue des chats qu'eIIe parlait à sa naissance. 



Annexe IV 

Les têtes de morues 

Je ne les ai pas oubliées. Elles me reviennent du fond des âges, de plus loin que le 
mien, et se dressent de nouveau sous la lune d'avril, au bout de leurs longues perches, 
plantées dans les deux amas de neige qui flanquaient la maison, presque aussi hauts que le 
toit. Gueules béantes, eues se penchent et me regardent descendre. C'est en effet 
I'hpression que donne cette demeure dès qu'on s'en approche - d'être à moitié enfoncée 
dans Ia terre, et qu'on doive descendre pour y entrer. 

Horace Go~pil, dit le Rouge, me préc5de cérémonieusement, les bras raides. &arts 
du corps, tenant à la main mes deux précieux portunas. À Gros-Morne, comme ailleurs sur la 

côte, on ne me Ies Iaisse pas porter. Je viens d'avoir vingt-sept ans. Je nage encore dans le 
lait. Après quelque &onnement, ma fatuite a vite repris le dessus et je commence à trouver 
tout naturels les égards dont on m'entoure. 

Une vieille aux aguets, la grand-mère d'Horace, la bisaïede de i'enfant qui va naftre, 
pousse la porte: un panneau & lumière jaune, tel un pont-levis, s'abat jusqu'à nous, entre les 
deux amas. Cette I d r r  n'en éclaire que le bas. PIus haut, Ia lune bleue aiguise les dents 
des morues, fines comme ceiies d'un racloir, et leur met à la place des yeux deux points 
sombres, pius noirs que le ciel. En même temps, de I'Int6riem, une chaleur moite s'échappe 
en buées blanches, encens qui monte vers Ies divinités crueIIes de la nuit Je me suis arrêté, 
interdit. 

- Entrez, maïs entrez donc! 

La vieiIle pourtant se tait, trapue, les yeux brides, taciturne par tradition, 
désapprobatrice en I'occurence, pIos muette qoe les têtes de mornes en présence d'mi intrus 



de ma sorte, magicien d'une religion dont elle n'a pas eu besoin, elle, pour accoucher. Cest 
Horace, mes pornuias sur la table, qui est reveno sur le pas de la porte. Il insiste : 

- Entrez donc, voyons! 

Tête baissée, de peur de m heurter au chambranle, j'obtempèreC La vieille referme le 
panneau et me voïiP pris, à la merci d'une souris dans la boîte à pain. Audehors régnent les 

chiens qui dévorent tout à i'exception des têtes de morues, perchees hors de Ieur portée; au- 
dedans, les souris. Entre ces deux espèces, il n'y a pas de place pour un chat. 

Au plafond, simple envers du toit au pignon obtus, et aux deux poutres transversales, 
sont attachés les provisions, les bottes, les raquettes et Ies harnais des chiens. Tout cela pend 
à diverses hauteurs, au bout de sa corde, mobile. sur le point de bouger, de virer, de danser. 
Et si rien ne bouge, ne vire, ni ne danse, quel vertige! I'en suis plus étourdi que si je m'étais 
heurré la tête au chambranie. Et quelie odeur! Un mélange de sueur. de tabac, de bois brûIé et 
de hareng fumé. Une odeur trop ancienne pour moi. trop humaine peut-être. 

Les sauvagesses accouchent bien, mais à Ieur façon, obligées dors d'être 

courageuses. Autrement elles ne valent rien. Et la femme d'Horace Goupil, nke Rita 
Lafiamme, en était une ou tout comme, issue de Paspêias, de Micmacs, de Montagnais, 

d'TrIandais et peut-être aussi, bien peu, de Canadiens. Tout le monde etait bigarré à Gros- 
Morne, même flamboyant comme Horace, dit le Rouge % cause de sa tignasse, relevée par 
des sourcils presque blancs. Cela ne  I'empêchait pas d'avoir pour aïeule une métisse 

esquimaude, cette vieille trapue qui se tenait à la porte pendant que j7hésitaÏs sous les têtes de 

mornes à m'enfourner dans la cabane, 

le n'y étais pas à ma place, aujourd'hui je le sais, pas plus que la boîte à pain 
m&alIique, toute neuve, achetée à Mont-Louis. qu'il y avait sur la tablette, à côté de l'évier. 
Interminable me pamt Ia nuit La parnuiente s'en remettait entièrement il moi et je ne faisais 

rien aiors que j'avais tout sous la main, dans mes pr6cieux portunas, pour Yendormir et la 
déIivrer- Loin de I'aider, je redoublais son mal par mon indifférence et ma cruauté- Au heu de 

crier, elle hurlait et continuait de se Iamenter en= ses dodem. La vieille, daas un coin, me 

regardait avec méfiance et rancunee HoraceI inqmef par me demander 



Je lui expIiquai les limites de mon art et ne le persuadai guère : il ne comprenait pas. 

- C'est vous qui le savez. 

Alors pour lui montrer que, moi, je restais sans inquiétude, je m'encantai, la tête 
appuyée sur la boîte à pain, et je sommeillai. le fus parti assez longtemps. une heure ou 
deux. La vieille en profita pour se rapprocher du lit. Rita se calma Horace alIuma sa pipe et 
se mit à se bercer, encore perplexe, se demandant de quelle utilité je pouvais être. Il décida à 

la fin que je ne méritais aucun salaire et fut plutôt content 

Soudain je revins ii moi en sursaut, un grand tintamme dans la tête. Une soun*s, 
attirée par le pain, venait de tomber dans la boîte m6taKque. aussi prise que moi, et menait 
son vacarme en vouiant s'en sortir. Je restais encore ahun que tout le monde riait aux éclats, 
le mari, la vieille, et Rita elle-même, oubliant qu'elle accouchait Au-dehors, les morues en 
firent autant sous la lune d'avril et les chiens, dertés. se mirent ii aboyer des quatre coins du 

village. 

Horace prit la souris par la queue et, soulevant le rond du poêle, la jeta, toute 

gigotante, dans le feu. Je me levai. À ma grande satisfaction, le travail s'achevait Une petite 
mie naquit, ies yeux un peu bridés, qne pour un moment, imbu de ma médecine toute neuve, 
je crus mongolienne. 

- Ha! Ha! fit Horace, 

II m'a gardé tons ses respects, bien entendu. Ii me trouve seulement un peu 
caprÏcieux, 

- C'est votre droit. Les hurlements de ma femme restaient înutiies; iI a fallu cette 
souris pour vous décider. 

k m'en aIiai, il faisait jour. Horace Goupil, dit Ie Rouge, me précéda 
cérémonieusement, les bras raides, écart& du corps, tenant mes deux précieux porttmas à la 



main. Le soleil n'avait pas encore flambé; il restait jaune, de la couIeur de la boîte à pain. 
reus I'impression de la pocter sur ma tête. Les têtes de m e s  redressèrent leurs perches 
pou. mieux me regarder partir. Comment les aurais-je oubliées? ElIes me sont restées dans le 
dos. 



Annexe V 

L'ange de la Miséricorde 

Un ange se tenait sur le toit de la Misericorde, à Québec, maussade, renfkogné dans 
son plumage gris, que tout le monde voyait sans que personne n'en ait jamais parlé. il n'avait 
rien d'un phtnomène, en conformité avec les mœurs de i'époque et nous laissait indinérents. 
Personne non plus, que je sache, n'a jamais parlé du voile blanc, islamique, derrière lequel se 
cachait Ie visage des fillettes dont nous allions tripoter le gros ventre, ni de la robe noire 

qu'eues portaient après leurs relevailles, en d e d  de leur matemite, Iorsqu'elIes suivaient la 
retraite d'expiation que Ieur prêchait l'abbé V i c t o ~  Germain. Cet ange gis, aujourd'hui 
incroyable, n'avait rien de moins ordinaire que ce voile et ce deuil. Là, nu le toit, il montait Ia 
garde contre ses semblables, restés sauvageons et ing6nus. qu'attiraient les naissances à la 
Miséricorde, tout comme ailleurs, qui s'amenaient par bandes, jouffius et rieurs, en criant : 
« Noël! Noël! » L'ange gris se dmssait dors, te1 un tpouvantaü, battait l'air de ses grands 
plumeaux et leur semblait si effrayant qu'ü les faisait fuirv eux et Ieur joie intempestive. Après 
quoi, il reprenait sa posture renfrognée et maussade en attendant Ies prochains, assez content 
de son rôle et du rang, plutôt bas, où ce r81e Ie gardait dans les degrés célestes. 

Les anges, à cause de i'envergure de leurs d e s  et de leur taille, supérieure à celIe des 
oiseaux, sont des créatures de plein air et de grands espaces. IIs fiQuentaient volontiers 
I'homme qnand celui4  vivant de chasse et de cueillette, était nomade. et même par après, 
quand, sédentaire. iI restait mai abrie; iI leur etait aisé de le joindre et de converser avec lui. 

Cette ère est révolue. Les maisons étanches, isolées de i'extérieur par des fenêtres double 
vitrage, leur c h a t  artifïcieI, égai et confortable, favorisent la claustration et cette sorte 
d'hypocondrie qu'on appelle la vie intérieure, mais ndement le commerce rustique avec les 
anges. Par contre, la gent souterraine, souris, rats et dernom, n'y trouve pas cet 
empêchement et continue d'être aussi active, sinon plus, que dans Ies temps anciens. Mais 
ceci est me autre affairet sans rapport évident avec mon sujet, cet ange qui se tenait naguère 

sur le toit de la MÏséricorde et qui a hi par en descendre. 



II était domestiqué. on L'aura deviné : aurait-il pu faire partie de cette institution 
autrement? Et ii subissait tous Ies inconvénients de la domestication chez les volatiles, dont Ie 
moindre n'est pas de leur rogner les des. Ii ne pouvait pas voler- Par contre, mieux nourri, 
gavé même par la sœur tourière, il était devenu beaucoup plus gros que ses coIIègues, 
Iesquels il avait pour tâche de chasser et qui, sans être sauvages, ce qui ne saurait se dire de 

ces créatures de Dieu, restaient au naturel pétulants et insaisissables. Ici, certains libertins 
prétendront qu'il devait être mangeaMe comme une dinde ou un chapon. Que ne disent pas 

les h'bertins? Tels des insensés, ils se croient tout permis. Eh bien! iIs se tromperont, tout 
d'abord parce que les Saintes Écritures ne rapportent aucun precédent de ce genre, ensuite 
parce que cet ange gris et maussade etait tout simplement immangeable : n'avait-il pas été 
domestiqué dans le but de morigéner les gourmandises de i'amour, d'endurcir les tendresses 
de la chair et de transformer la Mette en simple fabrique d'enfant, cet enfant en une sorte de 
corps étranger qui. extrait de la fabrique, &ait jeté dans un panier, emporte à la Crèche, parti 
avant même que, revenue à eue. la petite ouvrière ait pu voir le fiuït de son travail, l'enfant 
inconnu qu'elle avait produit, une seule, une pauvre petite fois. Et qu'apercevait-eUe? De 
purs étrangers, des épiciers-bouchers en sarrau blanc, qui causaient entre eux et parfois lui 

disaient des choses tout à fait niaises, quand ce n'était pas des bêtises. Sur le toit, l'ange se 
renfiogaait un peu plus sous ses viIains plumeaux. 

Or. le jour arriva enfin où L'on n'eut plus besoin de ses services pour houspilIer ses 
joyeux compères. Fi, L'épouvantail! Mors il descendit de la Miséricorde par I'6cheIIe de 

sauvetage et se mit à déambuler vers Québec par le chemin Sainte-Foy, les des  rogn6es. 
assez honteux de lui-même, encore domestique mais sans emploi. Personne auparavant 
n'avait prétendu I'avoir aperçu. Maintenant tout le monde le dévisageait et certains, des 

&ÔIes, pouffaient de rire. Mon Dieu! cela ne le remontait pas dans les sphères célestes! II se 
serait peut-êûe décourag6 s'il n'avait pas entendu un @ciam dire à un autre quidam : << &-tu 
vu Ie phénomène? C'est à n'en point douter un sexoIogue! ># L'autre répondit : « Tu as 
raison, tabarouette : c'en est tout un, un vrai de vrai! rn Et Ià-dessus ils se dom8rent L'un à 

L'autre, chacun me grande tape dans le dos, et recommencèrent; ils se seraient volontiers 
rouIés par terre tant ÏIs étaient e'bahis et contents d'avoir rencontr6 1e spécimen, un être assez 

incongru pont que tout doute leur sortît de i'espnt : K C'6tait on sexoIogue! un sexoIogue! » 

IIs ne se rodèrent pas par terre sedement parce qu'fis étaient tous deux fonctionnairesp 
obligés de soigner leur tenue. L'ange de la Miséricorde en prit note aussit6t et ne chercha pas 

davantage. LuÎ, le maussade, le renfrogné, depuis qri'iî s'est recyclé en sexologie, ii s'en 



dome à cœur joie; il a mis tout I'érotisme en logarithmes. Ses petits compères netus n'en 
=viennent pas; denière la grande baie de son cabinet, iIs Ie regardent pontifier. bouche bée. Il 
n'a pourtant pas changb; il s'est accompli et personne, sur tene et dans ie ciel, n'oserait plus 
le tomer en &rision, hormis la souris, 



ANNEXE VI 266 

Annexe VI 

Les occurrences des temps narratifk et conunentatifs 

Tableau 

Occurrences des temps narratils et commentatifs dans chacun des textes 

mtce  du texte 
i 

La dame de Bologne 443 34,6 

La chatte jaune 

Les têtes de morues 53 ,O 47,O 

L'ange de la Miséricorde 89,7 L0,3 

a. Pas& composé, imparfait, conditionne1, plusque-parfait, passé antérieur. 
b . Prékent, passé compos6, foan simpfe. 



Annexe V l I  

Les quatre-vingt-dopze marqueurs d'ironie 

Ces indices permettent au lecteur de reconnaître le statut ironique d'un texte litthire. 

18 MARQUEURS 

1. L'ACTE D'ÉNONCIATION NkRRATnfE 

L90RDRE/LE TEMPS 

1.1 La prolepse 

MARQUEUR 1 

A Une prolepse se perçoit dans i'introduction. 
B. L'ignorance feinte de I'histoire de la part du narrateur. 

1.2 L'analepse 

MARQUEUR 2 

A. Un personnage évoque un événement antérieur qui ne peut êtn rappeIt5 que 
par un narrateur extradi6g6tique. 
B. Le narrateur inaadégétique &mque un Mnement antérieur qui ne peut être 
rappeIc5 que par un narrateur extradi6g6tique. 
C. Un rappel G6vénements fantastiques. 

1 3  La durée : la vitesse 

MARQUEUR 3 

Les nombreuses enipses accél8rent le rythme du récit et Ie rendent anisochone. 



MARQUEUR 4 Les répétitions inutiles de mots, de phrases ou d'un fait d'histoire 
peuvent remettre en cause I'acte de narrer ou mntrer le caracth-e obsessionnel des 
6v6nements. 

LE MODE DE NARRATION 

Dis tance 

MARQUEUR 5 Le discours dlrect 
A. Le discours direct est peu utilisé. 
B. Un monologue remkmoratif est présente par un narrateur extradiégétique. 

Distance 

&IARQUEUR 6 Le discours indirect et indirect libre 
A l'inttrieur d'un récit de paroles, se rencontre un discours nanativis6 et commenté. 

La perspective narrative : les focaiisations. Qui voit? 

MARQUEUR 7 Un narrateur à vision pIus quromniciente présente un récit 
B fiaIisation interne. 
Le narrateur donne pIus d'information que ne le requiert la perspactive adoptée 
(une padepse). 

MARQUEUR 8 Le narrateur à vision plus quromniciente donne moias 
d'information que la perspective adoptée le Iui permet (une paraüpse). 

MARQUEUR 9 Un narrateur-t6moin à vision ext6rieure neutre est doubl6 d'un 
narrateur-ternoin impIiqu6. 

u Qui voit? B Le focaiisateur, le PocPlisé, le narrateur-focaiisateur 

MARQUEUR 10 La faussete de la perspective 
Qui est le focalisateur? 

MARQUEUR 11 La narration focaIis€e : la structure bitextueIIe 

A. Lo reprend les propos d ' ~  LI antérieur. 
B. Lo prête totalement la parole à un LI. 
C. La rencontre d'une structure bitexniek. 
D. Le discours d'un L* est mis en ~araiIè1e avec le discours d'un LL. 



L'INSTANCE NARRATIVE : LA VOIX 

3 J  La voix narrative 

MARQUEUR l2 La fausseté de la voix narrative. 

LE NIVEAU NARRATIF 

3.2 Le statut du narrateur et le niveau narratif 

MARQUEUR 13 L'intrusion du narrateur extradi6g6tique dans un récit raconté par 
un narrateur intradieg6tique. 

3.3 Le statut du narrateur et sa relation à L'histoire 

MARQUEUR 14 Le narrateur h6térodi6g6tique est doublé d'un narrateur 
homodit5ge'tique. 

3.4 Le rapport temporel entre l'histoire et I'instance narrative 

MARQUEUR 15 Une narration iüterdGee La narration possède deux statuts : 
soit, la simultanéité et la postériorité. 

3.5 La métalepse narrative : le passage d'un niveau narratif 1 un autre 

MARQUEUR 16 Le narrateur extradiégttique raconte comme un personnage 
focaikatetu de niveau intradiégétique. 

3.6 Le récit métridiégétique et la mise en abAune de la diégèse 

MARQUEUR 17 Le commentaire explicite du narrateur a un caract6re évaiuatif : 

a qui critique une séquence ou une partie de I'hûtoh. 
6. qui détxuit la di6gèse et le récit métadieg6tique. 

3.7 La mise en abErne et la situation d'énonciation : le personnage- 
narrateur et le locuteur-narrateur 

WQUEUK 18 Une double concIusion et i'an6antissement de certains contenus 
appartenant à I'tme ou I'autre des situations d'énonciation. 



LA REPBÉSENTATION EN CONTEXTE 

37 MARQUEURS 

LES ACTES DE CONTENU PROPOSITIOIWEL 

L~ETUDE DES EXPRESSIONS RÉFÉRENTIELLES 

L'étude des différents types d'erpressions référentielles pour désigner 
les personnages 

MARQUEUR 1 Les noms propres. 
MARQUEUR 2 Les groupes nominaux complexes au singulier. 
MARQUEUR 3 Les pronoms. 
MARQUEUR 4 Les titres. 

L'ancrage rolkentiel de ces personnages par rapport à la r6oiIité du 
monde extérieur 

MARQUEUR 5 Les personnages, leur sens et L'effet de réel dans le contexte. 

La reprhentation : la catégorie ie Iaqueiie appartiennent ces 
personnages référentiels 

MARQUEUR 6 Des pesonnages historiques. 
MARQUEUR 7 Des personnages mythoIogiques. 
MARQUEUR 8 Des personnages merveilIeux. 
MARQUEUR 9 Des personnages symboliques. 
MARQUEUR 10 Des persomages sociaux. 

L % ~ E  DES EXPRESSIONS P&DICATNES 

LES PERSONNAGES : (ETATS-QUALIFICATLONS-ATTRIBUTS) 
Quels sont les facteurs de perturbation? 

MARQUEUR 11 Les attri'buts physiques. 
MARQUEUR U Les attriiuts psychologiques. 
MARQUEUR 13 Les attributs moram 
MARQUEUR 14 Les attributs sociaux. 

LES PERSONNAGES : (ACTIONS et FONCTIONS) 
QUELS TYPES D'ACTIONS ASSUMENT-ILS? 
Quels sont les facteurs de perturbation? 

MARQUEUR 15 La signification ck verbes (actions ou attributs). 



Le u jeu avec la vérité m et les temps commentatXs 

MARQUEUR 16 

A. La signincation du temps des verbes. 
B. La signification des adverbes commentatifs. 

MARQUEUR 17 La signification de son faire par rapport à son être. 
MARQUEUR 18 La force transformatrice (force &iIe ou surnaturelle). 
MARQUEUR 19 La force équilibrante (force réelle ou surnaturelle). 
MARQUEUR 20 Une force neutre. 

6. LES PERSONNAGES ET LEURS VALEURS IDÉOLOGIQUES 

MARQUEUR 21 L'arrière-plan culture1 des personnages. 
MARQUEUR 22 Les personnages sont-ils décrits en termes vaiorisants 
ou d&valocisants? 

7. LES PERSONNAGES : LEURS MODES DE QUALIFICATION 
Quels sont les facteurs de perturbation? 

MARQUEXJR 23 Les qualifi:cations par hyperbole. 
MARQUEUR 24 Les quaüfications par Iitote. 
MARQUEUR 25 Les qualincations par comparaison ou mktaphon. 
MARQUEUR 26 Les quaiifications par synecdoque ou métonymie. 
MARQUEUR 27 Les qualincations explicites du narrateur. 
MARQUEUR 2û Les qualincations implicites du nanateur. 
MARQUEUR 29 Les qualifications par un autre personnage. 

LE CONTEXTE 

II L'identité du locuteur-narrateur 

MARQUEUR 1 Ses propriétés ou ses attributs. 

MARQUEUR 2 Ses possibiiités. 

MARQUEUR 3 Ses reiatioas de parenté avec le@) persomage(s). 

MARQUEUR 4 Ce qui est contre ou dans son intérêt 

MARQUEUR 5 Ce qui est bon ou mauvais en g6n&ai pour lui. 

WQUEUK 6 Ses échelles de valeurs (î'adr-e-plan du locuteur-narrateur). 

2, Le moment de Iyénonciation 

MARQUEUR 7 Les propriétés ou Ies attti'buts de ce moment 

3. Le iiea de I'énonciation 

lMGRQüEüR 8 Les propriétés ou les attn'buts de ce Lieu. 



L'INTENTION DE COMMUNICATION 

37 MARQUEURS 

3. L' ACTE ILLOCUTOIRE INTENTIONNEL 

3.1 Le but iiiocutoire ou le propos de Pacte de discours de la forme 
F(R+P) 

La direction d'ajustement du langage au monde est inexacte. 

MARQUEUR 1 

k Le mode indicatif exprime le but Uocutoire assertif non sincère. 
B. Les adverbes de la cousécution narrative, 

MARQUEUR 2 

A. La direction d'ajustement des mots aux choses est inexacte. 
B. Les &ments merveilleux. 

MARQUEUR 3 L'ordre de succession des actions : 

a logique ou causai. 
6. chronologique. 
c, spatial. 

3.2 Le mode d'accomplissement du but Ulocutoire 

LES MODALISATEWRS : LES ADVERBES D'OPINION 

MARQUEUR 4 Les adverbes : 
a de manière. 
b. de qnantite ou d'intensité. 
c. d'afnnnation. 
d. de négation. 
e. de doute. 

MARQUEUR 5 Les locutions adverbiales. 

MARQUEUR 6 Les expnssions adverbiaies complexes. 

MARQUEUK 7 Les indices d'interlocution, 



MARQUEUR 8 Le rapport ambigu que certaines énonciations présentent dans 
le discours et le contexte. Ce rapport peut être cd6 par : 

a des adverbes de Liaison ou de coordination. 
b. des conjonctions de coordination. 
c. des conjonctions de subordination. 
d. la Iongueur des phrases. 

3 -3 Les conditions sur le contenu propositionne1 

MARQUEUR 9 La récuaence des nombreux verbes conjugués au temps @sent 
remet en cause le moment de l%nociaafion et le contenu pmpositionnd. 

MARQUEXR 10 La mise en relief de certains contenus. 

MARQUEUR I l  Les pronoms. 

MARQUEUR 12 La prolepse. 

MARQUEUR 13 Les ellipses. 

3.4 Les conditions préparatoires 

MARQUEUR 14 Les présuppositions du Iocuteur sont déviantes par rapport à 
c e k  qu'a a émises dans le contexte. 

hlARQUEUR 15 Les présup~sitions émises par le locuteur-narrateur sont 
anormaies par rapport a son statut. 

MARQUEUR 16 Les présuppositions du locuteur sont dkviantes dans le 
contexte. 

3.5 La condition de sincérité. LVZTAT PSYCHOLOGIQUE (M Y) 

MARQUEUR 17 La focalisation. 

MARQUEUR 18 Le discours indirect. 

MARQUEUR 19 Le discours indirect libre. 

MARQUEXJR 20 Le processus dialogique h a i t  ik I'intérienr du texte, 
L'ironie impIÏque mi trio actantiel: tm narrateur, un observateur et une cible. 

MARQUEUR 21 Les jeux de récurrence des verbes et des noms : 
a répétitioi~ 
b, énum6ration. 
c. apposition. 
6 apostrophe. 



MARQUEUR 22 Le mode & dktermination des personnages. 

Les inforniabons peuvent être d o ~ é e s  soit par le naaateur ou un autre personnage. 

MARQUEUR 23 Un processus de louange qui devient un reproche à l'égard de la 
cibIe. 

MARQUEUR 24 Le procédé citatiomel. 

MARQUEUR 25 L'adoption d'un dialecte dans certain contexte peut produire 
divers effets chez Ie lecteur . 

3.6 Le degré de puissance de la condition de sincérité 

MARQUEUR 26 Les adverbes. 

MARQUEUR 27 Le cumul des adjectifs intensifs. 

MARQUEUR 28 Les termes superlaafs. 

MARQUEUR 29 Les noms qui indiquent un degré tminent de perfection ou 
d'imperfection qu'une personne, une chose ne peut avoir en son genre. 

1. L'identité du locuteur-narrateur 

MARQUEUR 1 Ses propriétes ou ses attributs. 

MARQUEUR 2 Ses possibilités. 

MARQUEUR 3 Ses relations de parenté avec Ie(s) penomage(s). 

MARQUEUR 4 Ce qui est contre ou dans son intérêt. 

MARQUEUR 5 Ce qui est bon ou mauvais en genérai pour lui. 

MARQUEUR 6 Ses échelles de vaienrs (i'antère-plan du locuteur-narrateur). 

2, Le moment de I'énonciation 

MARQUEUR 7 Les proprÎ6tés ou les amibuts de ce moment 

3, Le tien de I'énonciation 

MARQUEUR 8 Les propriétés on Ies attnibuts de ce iieu 



Au niveau explicite : 

R = te but iilocutoire, 

I- = I'acte assertif1, 
(i1d) = I'iIlocutoire d&viant 

& = I'assertif* ia ckxtion d'ajustement des mots au monde est insincére. 

Y (iris) = I'insindritt avouée par le locuteur. 

e = ['acte d'€nonciation. 

C = t'acte de contenu propositionnel, 

(R + P) = l'acte de référence et de prédication, 

(iid) = l'acte iilocutoire deviant 

Au niveau implicite : 

R = te but iilocutok- 

G = ['acte assertif. 
(ir) = l'tllocutoire ironique. 

T = I'expression d'un d&, la direction d'ajustement du monde a m  mots. 

Y = L'état intentionnel ou psychologique sincère eapch€ par le iocuteur. 

l2 = I'acte d'6nonciation, 

C = i'acte de contenu propositionnel, 

(R + P) = I'acte de réfknce et de prédication+ 

(ir) = L'acte illocutoüe Uonlque htentiomel- 

Cexptession est de John Rogers SearIe, Snu erapressiorr, aad de Lraméacain par JoeTe Ro- Park, 
Les &&ions de Mm&, 1982, p. 5 2  * I a id .p . a  
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