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ABSTRACT. The present text aims at showing how different sciences can 
contribute to enrich teaching methods. Merging painting and semiotics, visual 
semiotics is an alternative for foreign language teachers. Oeveloped by Belgian 
Groupe 11 in the 1980s, it works with images to exercise Iinguistic ski11s. As 
image is a specific kind of text, it can be read using traditional text analysis 
methods, like communication functions defined by R. Jakobson. 
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Affirmer que 1'image est immanente a la eivilisation et que 1'approehe 

de 1'homme a l'image evolue, e'est dire une evidenee. Elle a joue des 

rbles differents dans 1'histoire : religieuse, estMtique, politique. Depuis le 

XIXc siecle, suite a l' emergenee de nouveaux moyens de communieation, 

sa fonetion a ete profondement labouree. Le developpement des medias 

visueIs, tels que la photographie, le film, la television aboutit a ee que 

1'image devient le porteur essentiel de l'information. Des reeherehes en 

psychologie ont etabli que la majorite des personnes l'assimi1ent plus 

faeilement que Je texte eerit et la memorisent mieux. 

Dans Je eadre de nouvelles possibilites de eommunieation, au debut 

des annees 60 du XXe siecle, des ehereheurs ont reanalyse Je potentieJ 

de 1'image et 1'ont redefinie. Presentee sous des aspeets philosophique, 

philologique et soeiologique, elle n'est plus saisie par seuJes Jes eategories 

estMtiques (v. MINAZZOLl 1995). En eonsequenee, basant sur ces re-
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cherches ainsi que sur les acquis de la linguistique, du formalisme et 

de la semiologie, une nouvelle science de }'image s'est cristallisee -

semiologie visuelle. La premiere partie du present artic1e est synthetique 

et vise a jeter une lumiere sur les circonstances de sa naissance, ses ob

jectifs, des centres de recherches qui menent des etudes dans ce cadre 

et des orientations de leurs enquetes. Et comme la semiologie visuelle 

se situe au carrefour des sciences de I'homme et de la linguistique, 

elle peut etre exploitee avec beaucoup de succes dans la didactique. 

Ceci concerne deux volets de l' enseignement: le cursus universitaire 

de la formation de futurs enseignants de langues etrangeres ainsi que 

le processus de l' enseignement des eleves du niveau primaire et se

condaire de la scolarite. Considerant l'image comme un typ e du texte, 

elle offre de nouvelles demarches d'enseignement que nous presentons 

dans la seconde partie a caractere analytique. II y a des reflexions sur 

la possibilite d'appliquer des outils de l'analyse textuelle tels que les 

fonctions de la communication de Roman Jakobson a lire les images. 

Renouant avec la thematique de la conference nous interpretons alors 

1'interdisciplinarite comme un ensemble de trois domaines: didactique, 

semiologie et peinture comprise dans les categories de la theorie de 

l' image et de l' art. Sensibili ser le futur professeur de langue etrangere 

aux avantages venant de I'interdisciplinarite, c'est rendre 1'enseignement 

plus complexe et stimuler son developpement par le lancement de nou

velles methodes. 

1. Naissance et developpement de la semiologie visuelle 

Croisement d'inftuences litteraires et linguistiques, la semiologie vi

suelle dite aussi «theorie de la communication» date des annees 60. La 

denomination indique deux domaines qui constituent le champ de ses 

recherches. Nous avons « semiologie» [gr. semeion - signe et logos - dis

cours, science] qu'il faut interpreter traditionnellement, d'apres MICHEL 

FOUCAULT (1966). Il s'agit de l'ensemble des connaissances et des tech

niques qui permettent de distinguer OU sonI les signes, de de.finir ce qui 

Les institue comme signe, de connaftre leurs liens et les Lois de leur 

enchafnement. La semiologie est preoccupee non par le reperage de la 
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signification, c'est-a-dire du rapport de l'reuvre au mon de (ceci revient 

a l'hermeneutique), mais par le mode de production du sens. 

Le qualificatif «visuelle » limite l'objet de ses recherches aux pheno

menes que la conscience per�oit par la vue. II s'agit d'examiner l'image, et 

plus precisement ieone visuelle qui est sur le pied d' egalite avec le langage 

et les textes ecrits. La definition de l'image est complexe. Par son essence 

elle peut etre naturelle (ombre, refiet) ou artificielle (photographie, pein

ture), visuelle ou psychique (metaphore, vision nocturne), dynamique ou 

statique. Dans le cadre de la didactique, nous nous limitons dans nos ana

lyses a l'image statique definie comme 1'0bjet d'art qui refiete une chose 

(v. SŁOWNiK JĘZYKA POLSKiEGO 1995:401-402). L'image statique expose 

un contenu a l'aide de signes et de differentes techniques. Si 1'0n veut 

repartir les signes, on les classifierait en iconiques (qui sont en rapport 

d'analogie au monde), plastiques (couleur, forme, composition) et lingui

stiques (titre, description)l. Composee du signifiant explicite et du signifie 

implicite, I'image est alors un groupe visuel pourvu de signification, cree 

par un destinateur et adresse au destinataire. La verbalisation des aspects 

visualises (autrement dit la lecture d'une suite de signifiants) et le com

mentaire du destinataire exprimant son j ugement de l' reuvre menent a la 

definition du contenu de l'image. C'est un processus specifique que la se

miologie visuelle essaie de saisir et d'exprimer en categories scientifiques. 

Pendant les vingt premieres annees de son existence, la semiologie 

visuelle a ete peu connue. Son epanouissement n'a lieu que dans les 

annees 80. Les travaux dans ce domaine sont menes par trois cen

tres de recherches: Ecole de Montreal (sous la direction de Fernande 

Saint-Martin), Ecole Semiotique de Paris (sous la direction de Jacques 

Fontanille) et Ecole de Liege OU le Groupe!1 de renom international, dirige 

par Jean-Marie Klinkenberg donne l'apport inestimable au developpement 

de la branche. En 1992 ses chercheurs publient Traite du signe visuel con

sidere com me la bas e theorique de la nouvelle discipline. La premiere 

partie du livre englobe des remarques concernant la physiologie de l'reil 

et le phenomene de la vue. Ensuite les auteurs passent aux problemes 

de nature psychologique et analysent la connotation dans la conscience 

de deux signes: image et parole. Renouant avec de nombreuses analyses, 

l. www.jeunet-lille3.fr 
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les chercheurs liegeois divisent les signes en «iconiques» qui renvoient 

aux choses du monde exterieur et en «plastiques» qui constituent l'aspect 

de l'icóne individualisee. Les «signes plastiques» fournissent trois types 

d'information concernant couleurs, texture et formes. Le Traite precise 

aussi comment un «discours visuel» organise ces trois types d'information 

et en forme une sorte de grammaire visuelle qui contribue a la definition 

des regles de la rhetorique visuelle presentee dans la derniere partie du 

livre (GROUPE fi). 
Dans les annees 90, sur Je canevas de ces recherches, une nouvelle 

branche de la communication visuelle est nee. 11 s'agit de la semiologie 

graphique qui precise I'ensemble de regles permettant d'exploiter un 

systeme graphique de signes a transmettre une information. Son chef de 

file, Jacques Bertin, considere la vision comme la perception sensuelle des 

variabIes : taches et espace. Largement comprise, la notion de «tache» en

globe des elements differents, captes par l' reil dans l' espace. II s' agit des 

couleurs, de la lumiere, des reflets, des formes. Dans le cadre de recherches 

de la semiologie graphique les problemes majeurs sont ceux de la tran

scription du signe a l'aide des systemes graphiques, du traitement des 

donnt�es vehiculees par les systemes, de la resurgence des images expri

mant ces signes le plus fidelement. Selon BERTIN (1999), l'objectif de la 

semiologie graphique est d'utiliser« au mieux cette puissance considerable 

de la vision dans le cadre d'un raisonnement logique ». La puissance de 

la vision vient du fait que l'image - systeme pour l' rej], est dans sa nature 

atemporelle et spatiale. Revelant simultanement au public taches et espace, 

elle manifeste sa valeur fondamentale qui est la polysemie. Contrairement 

a l'image, le texte ecrit est lineaire et son decodage doit etre successif. 

Vu ceci, il faut constater que la communication visuelle se gouverne par 

ses propres regles, elle fournit au destinataire plusieurs informations en 

meme temps tandis que la communication linguistique devoile le sens par 

etapes. 

La semiologie visuelle et graphique ont contribue au developpement 

de la semiologie en generaJ. Dans les annees 70 et 80 celle-Ia a ete en

seignee uniquement dans des facultes centrees sur l' esthetique (histoire de 

l'art, peinture, architecture) ou sur les techniques de medias (publicite). 

Mais, soulignant l'importance de la formation multilaterale et interdisci

plinaire des enseignants, le Groupe fil'introduit au cursus des facultes de 
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la communication et philologie. Donnant aux professeurs de langues les 

outils de l'analyse de l'image, la semiologie visuelle encourage a exploiter 

le potentiel des sciences plastiques dans l' enseignement. 

Car la semiologie visuelle peut jouer un role essentiel dans le pro

cessus de l' enseignement des langues etrangeres et faire redefinir les 

methodes traditionnelles. Contrairement au texte ecrit, 1'image focalise 

1'attention d'une fa'ron particuliere car elle porte des elements ludiques et 

rend 1'invisible visible. Habitues au mode d' expression visualisee diffuse 

par la tele et la presse, les eleves et etudiants considerent 1'image comme 

porteur naturel de l'information et puisqu'elle atteint le public-cible plus 

facilement que la parole, il vaudrait en profiter a l' ecole. Elle ne doi t plus 

etre consideree comme alternative au texte, mais comme lui etant egale. 

Pourtant de nombreux mythes empechent l' application de cette 

demarche. La reticence a 1'image est due aux prejuges historiques et a la 

conviction enracinee qu'elle est un moyen de communication des illettres, 

des societes primitives. Meme au XXe siecle des livres illustres sont con

sideres comme une litterature sans qualite intellectuelle. En consequence, 

des methodes classiques de 1'enseignement n'exploitent pas suffisamment 

le potentiel didactique de 1'image et se focalisent principalement sur 

le texte ecrit (KOMOROWSKA 2004). La mąjorite des manuels du FLE 

sont extremement pauvres en images jusqu'aux annees 80, seul es ex

ceptions faites pour ceux qui sont dćdies aux enfants. La, sous forme 

de jeu, basant sur la methode audio-visuelle les auteurs presentent le 

monde et l'imaginaire de 1'enfant pour l'encourager a apprendre (v. EN 

A VANT LA MUSIQUE!, FARANDOLE, METHODE DE FRAN(:AlS 2003). A par

tir des annees 90 1'image gagne de popularite et de terrain. Les auteurs 

l'exploitent egalement dans le cursus du public plus age, pourtant il n'y 

a aucun manuel du FLE dedie aux adultes qui serait entierement compose 

d'images. 

La mefiance a l' application de la semiologie visuelle est egalement liee 

au fait qu'elle exige un certain effort de la part de l'enseignant qui, faute de 

manuels, doit elaborer lui-meme un ou des scenarios de le'ron. L'objectif 

de la formation de futurs enseignants serait alors de les sensibiliser a sur

monter des stereotypes mćthodologiques et de puiser les concepts de le'r0n 

dans des disciplines differentes. L'exploitation du potentiel de la peinture 

pendant les cours de langue etrangere a beaucoup d'avantages. Basant sur 
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une visualisation de la realite, le professeur du FLE peut developper toutes 

les competences et capacites langagieres des eleves de differents niveaux 

de langue : expression ecrite et orale, comprehension ecrite et orale. II peut 

realiser differents objectifs didactiques. Prenons, par exemple, I'objectif 

communicatif. Grace a l'image (aussi bien classique qu'abstraite), on 

developpe en particulier la capacite de nommer et de decrire la realite 

en langue etrangere. La necessite de verbaliser les phćnomenes peints sur 

une toile elargit considerablement le glossaire de l' apprenant. II exerce 

en meme temps le jugement, exprime ses opinions et emotions, apprend 

a comprendre les ordres donn es par l' enseignant. De sa part, la peinture 

non-figurative qui viole le rapport du signifiant au signifie ouvre la voie 

aux speculations et aux reflexions sur les contenus presentes et sur le 

monde en generał. Un avantage inconteste de l'interpretation de I'image 

abstraite est la focalisation de l'attention de l'eleve sur la philosophie de 

la langue et I'importance de la parole. Accentuant la portee du mot et les 

rapports qu'il entreprend avec les choses, on encourage a une approche 

critique au mondeo 

II va de soi que l' exploitation de la peinture permet de realiser les ob

jectifs linguistiques: lexicaux, grammaticaux et phonetiques. L'enseignant 

peut preparer un scenario facultatif au cursus du manuel et exercer les 

questions linguistiques a l' aide de l 'image. Les buts culturels et psy

chopćdagogiques constituent un element immanent du travail avec la 

toile. Decouvrant la biographie du peintre, cherchant les informations 

historiques sur son epoque et sur d' autres courants esthćtiques, l' eleve 

apprend sur la civilisation de la langue - cible. Les discussions portant 

sur I'image donnent la possibilite de presenter des jugements subjectifs 

et menent a l' expression de points de vue differents, souvent opposes. 

Ceci encourage a dćfendre son opinion, tolerer celle des autres et discuter 

culturellement. 

L'interet porte a la semiologie visuelle et l' exploitation de cette 

methode a l' ecole, a abouti a la creation des outils d' interpretation des im

ages. Patrick Conscience et Charles Lachat ont propose un tableau Forme 

- Signification - Contexte, dedie aux enseignants2• 

2. www.edu.ge.ch/dip/f1m 
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FORME SIGNWICATION CONTEXTE 

Matiere, support Dćnotation Trace sociocuIturelle 
Composition Connotation Instrument socioculturel 
Volumes Narration 
Couleur 
Lumiere 

La colonne Forme englobe Matćriau, c'est-a-dire le support de 

l' �uvrc. Voulant la definir, l' eleve doit nommer le materiau (toile, bois, 

papier) et la technique de la peinture (gouache, aquarelle). La Compo

sition perm et de definir 1'organisation de l'espace sur la toile. Relevant 

les lignes de force, le premier plan, 1'arriere-plan, le hors-champ, 1'eleve 

est cense preciser l' emplacement des choses et des personnes, ce qui im

pose 1'introduction et l'exercice des complements de lieu. Les Volumes 

visent a observer et saisir les relations entre les «taches» de Bertin dans 

l'espace, autrement dit le rapport des choses presentees. La saisie de la 

perspective et la relativite de la grandeur des choses exercent l'esprit ob

servateur. La Couleur et la Lumiere attirent 1'attention sur les coloris, les 

dominantes et les oppositions chromatiques, la lumiere, les ombres. lei 

1'enseignant peut se servir des enluminures du Moyen-Age, des �uvres 

des fauves, des toiles de Gauguin ou des �uvres des impressionnistes qui 

donnent la possibilite d'exercer p. ex. les expressions de phraseologie ou 

les proverbes basant sur les couleurs. La lumiere et les couleurs jouent 

aussi un role symbolique, elles connotent les sentiments, expriment une 

ambiance. 

Dans la colonnc Signification, la Dćnotation renoue avec les objectifs 

communicatifs, car il s'agit iei de nommer explicitement ce que 1'image 

montre. Cet exercice est difficile car la verbalisation cxclut tout commcn

taire personnel ou jugement subjectif sur le contenu. II s'agit de presenter 

«1'acte artistique pur ». La Connotation est une tentative de saisir le mes

sage culturel ou symbol iq ue de la toile. L'enseignant peut choisir 1'image 

de sorte que son analyse exploite le potentiel didactique des eleves ac

quis lors d'autres cours, p. ex. de l'histoire. Ainsi les toiles de Gus

tave Moreau peuvent-elles etre analysees par les eleves qui connaissent 

deja la mythologie. La Narration consiste a decrire 1'histoire «racontee 

sur la toile ». L' eleve est cense presenter les actes saisis par le peintre 
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ou rendre compte de l'absence de l'action. C'est le cas des portraits 

historiques. 

L'information socioculturelle precise si l'image englobe des donnees 

historiques ou culturelles. Elle contribue a l'elargissement du savoir des 

eU�ves. L'instrument socioculturel repond a la question si l'ceuvre a eu 

des repercussions sur son epoque et encourage l' eUwe a chercher des 

informations civilisationnelles sur la nation de sa langue-cible. 

Dans le commentaire au tableau, les auteurs expliquent qu'il impose 

une certaine maniere de lire l' ceuvre picturale qui consiste a passer de la 

forme au contenu. lls insistent sur le fait qu'il est obligatoire de developper 

tous les elements du tableau pour faire une analyse exhaustive et objective 

de l'image. 

2. Fonctions de langage comme outils de semiologie visuelle 

L'utilisation de la peinture dans l'enseignement du FLE encourage 

a exploiter des outils con<;us pour le texte et ici la theorie de ROMAN 

JAKOBSON s'avere particulierement fertile. Dans son travail Essais de Lin

guistique generale (1963:259), il presente six elćments constitutifs de la 

communication auxquels correspondent six fonctions qui peuvent etre ap

pliquees a l'analyse de l'image et permettent de focaliser l'attention sur un 

aspect choisi de communication. L'avantage de cette approche linguistique 

consiste a ce qu'elle perm et d'appliquer les fonctions sćparćment, tandis 

que la mćthode de Conscience et Lachat exige l' approche complexe. 

Renouant avec la dćnotation de Conscience et Lachat, la fonction re

ferentielle base sur le contexte et renvoie a la notion du document visuel. 

Or, il s'agit de prćsenter objectivement les contenus de I'image. L'ceuvre 

est considćree comme un temoignage que I'ćleve decrit objectivement. Ce 

decodage dćveloppe le vocabulaire et exerce son emploi dans des contextes 

differents. 

Centree sur la sensibilitć et la subjectivite de l' emetteur du mes

sage, la fonction ćmotive peut etre doublement exploitee. Premierement, 

l' enseignant peut travailler sur la biographie de l' artiste, ce qui fait resurgir 

les ćlćments culturels et civilisationnels pendant la le<;on. Deuxiemement, 

cette fonction perm et d'interpreter les ćmotions exprimćes sur la toile. 
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Dans le processus de l'apprentissage du FLE, cette analyse aboutit a l'en

richissement du vocabulaire dans le domaine des sentiments, exerce la 

faculte du jugement et de la discussion sur les emotions. 

La fonction conative se refere au destinataire de l'reuvre et traduit 

la volonte de l'artiste d'influer sur le public ou de l'impliquer dans le 

processus de la creation. Les eleves expriment leurs opinions et juge

ments. La discussion developpe le sens critique, l'habilite de l'evaluation 

et la capacite de motiver rationnellement ses opinions. Elle contribue ainsi 

a la coherence de l'expression. Dans ce cas il importe de preciser que le 

jugement d'une reuvre n'est pas rigide, il evolue au fur et a mesure des 

changements qui s'operent dans l'homme. Alors le destinataire peut avoir 

plusieurs opinions sur l'reuvre car elle est - comme l'explique LAWRENCE 

GASQUET (2003) - polysemique. 

La fonction phatique est centree sur la forme du message et definit les 

methodes du maintien du contact avec le destinataire. Comme l'indique 

C. CADET (1990:80) souvent une rupture oblige l'reil a s'attarder sur 

une image. Les points forts qui imposent un sens de lecture participent 

egalement a cette fonction et c'est au professeur et aux eleves de les saisir 

et presenter pendant la le�on. 

Jouer avec le code du message, c'est le role des fonctions poetique et 

metalinguistique. II peut s'agir d'une composition specifique de la scene, 

d'un eclairage particulier, des couleurs extravagantes. Tous les procectes 

artistiques visent a suggerer une certaine esthetique de l' reuvre que le 

destinataire doit decoder et analyser. 

L' application des fonctions de la communication a la lecture de 

l'image pousse a chercher d'autres instruments de l'analyse textuelle qui 

pourraient etre exploites dans ce contexte. La science de critique litteraire 

fournit toute une serie de figures de rhetorique qui se pretent par excellence 

a l'interpretation de l'image. Elles revelent non seulement la richesse des 

textes litteraires, mais mettent egalement en valeur l'esthetique de l'image. 

La semiologie visuelle offre de nouvelles methodes de travail et de 

nouveaux outils. Le tableau de Conscience et Lachat et les fonctions de 

langage permettent d'organiser la le�on en la basant sur l'image. Profiter 

du potentiel didactique de la peinture, c'est contribuer au developpement 

du savoir-faire linguistique des eleves et a l'enrichissement de leur savoir 

culturel. Cette approche interdisciplinaire semble donc particulierement 
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fructueuse: en assurant l' essor multilateral de l' enseigne, le professeur 

du FLE form e non seulement dans un cadre etroit de la langue etrangere, 

mais il eveille le sens du beau et encourage a l'erudition. Ceci con

tribue au relevement du niveau intellectuel des eleves et de la qualite 

de l' enseignement. 
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