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ABSTRACT

Access to information may be limited by content factors in
various interfaces.
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L'acc^s a I1 information comporte, outre les pj_obl£mes politiques 
et technologiques propres aux interfaces, des probl^mes de 
contenu. Si 1'inf or mation peut £tre r^duite 5 un changement 
d'etat dans un syst^me, son contenu fait peser des contraintes 
connotatives et id^ologiques sur sa neutrality. Un module 
semiotique de la comprehension met en

neutrality, 
yvidence les obstacles 

inhyrents a 1'information et A ses transformations, et permet de 
proposer des techniques de contre-information pour en faciliter 
1'accAs et le stockage et en reduire la degradation.

Jean-Claude Choul
Professeur adjoint 

University Dalhousie 
Halifax, Canada B3H 3H5

addition to political and technological factors linked to the 
If information can be identified with a 

change of state in a given system, its content cannot be neutral 
due to connotative and ideological interference. A semiotic 
model of cognition can be used both to stress the various 
obstacles inherent to information and its processing, and to 
design counter-information procedures to facilitate its storage 
and transmission and control its degradation.

FROM APPARATUS TO CONTENT
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. Avant 
tenement au sens de

Il existe une troisieme espies de problemes et ceux-ci 
font appel & des solutions id£ologiques et s^miologiques. Si la 
technologie dispose d'une certaine autoritg, il est possible de 
s’interroger sur la liability r£elle du contenu des banques 
automatis^es. Mais avant de se demander quoi Stocker, on peut se 
demander en quoi consiste 1'information.

Il est sans doute possible de 1'envisager ind£pendamment 
de son effet, mais une definition complete fera £tat de sa 
pregnanes et de son efficacit^, integrant ainsi le recepteur A 
son examen: c.-a-d. gue les facteurs semantiques, comme les 
convictions partag^es, doivent etre pris en consideration (Ruyer, 
1968, 232; Schaff, 1974, 432). Si 1'information est inseparable 
de son rraitement, on peut en donner une representation 
simplifies, comme deuxidme etat d'un systems £ deux etats. 
son assimilation, elle a le caract^re d’un ---— — —
Moles (1976, 27, 31): variation perceptible non pr£vue, 
caractSre qu'elle perd dans 1’integration; la mise en archive en 
fait un document. Dans cette perspective, le bruit a 1Bmeme 
statut evenementiel (Atlan, 1972, 25, 34), mais^il existe des cas 
ou un €v£nement est congruent a un etat du systems et 1'on peut 
distinguer deux grands types d'information: recherchee et 
nouvelle. Dans le cas de 1’information recherchee, le systems a 
etiquste une position et le nouvel etat n'en modifie pas 
1'organisation. "Quel 6tait, par exemple, le taux de change du 
franc francais le 15 octobre 1980?" C'est 1'information mnemique 
de Buyer (1968, 179) qu’il oppose M 1•information inventive 
(nouvelle) qui agresse le systdme et en transforms les relations. 
On peut noter ces deux informations par les formules suivantes: 
S(E+I E’) et S(E+I E') S'. Bien entendu, une information 
recherchee peut comporter des elements qui transformeront le 
syst^me- par exemple, se renseigner sur le procSdS de 
vitrification des dechets nucieaires peut nous fairs changer 
d'avis sur 1'acuite des dangers.

Il existe un certain nombre de modeles de traitement de 
1'information par 1'homme. Il est possible d'en construire un 
nouveau a partir de la semiotique (Choul, 1980a, 108) qui fait 
Stat de dispositifs multiples; se dSroulant sur trois phases, le 
traitement exploits trois dispositifs par phase, correspondant
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2E SUPPORT^ PfiOBLEMES DE CONTENU
L’acc^s a 1’information dans une sociStS' informatis£e pose 

un certain nombre de probl^mes liSs I'interface homme/machine, 
auxquels on peur apporter des solutions technologiques. Aux 
corollaires institutionnels de ces probl^mes, on peut apporter 
des solutions politiques ou organisationnelles. Le premier type 
de probl^mes exige une certaine adaptation des matSriels; le 
second fait appel 1' amenagemsnt et cl 1'implantation des zones 
d'echange que sont les interfaces.
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aux denudes n^cessaires au decodage: linguistigues, 
encyclop£digues, axiologigues (voir schema). Il s’agit d’un 
module cognitif, ou le traitement modifie l'£v£nement V en 
information Ir avant de l’int£grer sous forme E* ou S* dans une 
des zones de la m^moire. Ces transformations successives sont 
les conditions cognitives de 1’information. Examinons maintenant 
les conditions gui r^glent son contenu et gui restreignent sa 
neutrality.
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MODELE SEMIQ-COGNITIF DO TRAITEMENT DE L1INFORMATION
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a la syntaxe du message et 
du langage ne sont pas purs.

gue I'on presente parfois associatif. I” 
la denotation, mais

et ce en fonction 
r on voit 

OU

CONTEND^. NEUTRALITE DE L2.INF0RM ATION
Filtres et parasites encombrent le canal et le signal. En 

outre, tout discours a une source qu'on ne doit pas confondre 
avec l'£metteur: comme 1'indique Buyer (1968, 116), avant 
communication, il y a creation, dent les conditions varient avec 
I1 interface consid£ree: homme/homme, pouvoirs publics/homme, 
m6dia/homme, etc., ou les ^changes avec la machine ne constituent 
qu’un relais technologigue. Une chaine de communication peut 
alors etre une suite d”interfaces en succession ou^d°interfaces 
enchassees, ou 1'evenement informateur est manipule.

(cf. Prieto, 
une double interpretation: ---  - ~ un signe, et 

Dans le module esguissg plus haut,
- ,  . sa P^ace dans la phase de significationles donnSes ant£rieures se voient assigner des jugements en 
fonction d'un systeme d’attitudes et de croyancesf Cette phase

Les deux types d'accessibility participent du fafonnement 
industriel des esprits qui, selon Enzensberger (1965, 15) vise a 
perpetuer les rapports de force existants et a inculquer une 
certaine fapon de penser afin de I'exploiter. Kientz (1971, 105) 
a bien analyse les divers filtrages et emballages qui president a 
la preparation de 1'information rendue accessible. En gros, 
ceux-ci portent sur 1’intelligibility et la pregnance en fonction 
du des c.inataire (plus ou moins dispose, plus ou moins implique) •

Comme il est nScessaire d'inclure les convictions dans la 
communication verbale, la signification ne peut pas etre ramenee

- aux mots qui le composent. Les signes
- - On les dote traditionnellement dela connotation, que I'on presente parfois comme un halo

Il est preferable dBy voir non pas une adjonction a
. • J un mecanisme generalise par lequel tout signepeut signifier comme €l€ment de signe sup^rieur (cf. Prieto 

1975, 66-67). La connotation est done - -- ’ " - '
1’assignation d'une deuxifeme valeur a 
d'autres Elements.
que la connotation a

Ces conditions ont pour corollaire^des accessibilites 
diff^rentes, qui se confondent souvent, ou plut6t se combinent, 
1'une dominant 1'autre. L'accessibility a 1 * information, a 
dominante institutionnelle, se caracterise par 1'adequation du 
savoir au pouvoir. Ces conditions d'accessibility sont 
politigues: membre du Cabinet, d'un parti, d'un syndicat, d'un 
groups, citoyen. L'acc&s est celui de 1'agent qui a droit a 
11 information au sein d'un appareil. L'accessibility de 
1'information, a dominante organisationnelle, se caract€rise par 
la selectivity et la disponibilityo L'information est une valeur 
marchande, un bien de consommation, dans un circuit. Les deux 
types d' accessibility sont rysum<s dans la formule: "Qui a acces 
a quoi?", ou 1'accent sera tantot sur 1°agent, avec transmission 
de 1'autorite, tantot sur la nature, avec valorisation de 
1'objet.
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Le

1975, 160). 
de valeurs.

module esquisse plus haut indique que I’activite 
idgologique travaille sur les donates referentielles, et une 
dgpeche recente de la Presse candienne, utilisant des enquetes
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scheme collectif d9 interpretation de la situation d’un groups. 
L’id£ologie indique la place, I9identity, la raison d’etre, 
1'action d’une collectivity, dans un discours evident, vrai et 
plein qui garantit les coherences provisoires et maintient 
I’unanimite et 1'adhysion.

L"ideologic fait un usage immodere des connotations 
partag€es par un groupe. Dans les interfaces Etat/citoyen, 
groupe/individu, moyens d'information/informe, tout discours sera 
marquy par I9ideologic. Pour yviter un emploi connotatif de 
1’ideologic, il nous faudrait retenir une definition, Dumont 
(1974, passim), Rocher (1972, 100-101) et Ansart (1974, 10, 15) 
nous psrmettent de reorganiser les yiyroents qu9Ellul (1962, 133) 
r£unit: id£es revues valorisees en fonction de I’actuality et de 
croyances. Forme culturelle explicits qui fournit de la 
signification toute faite (dispensant le recepteur de traiter 
19 information dans la premiere et la deuxi^me phase), I’idyologie 
est un systems de representations, c.-a-d, de concepts et de 
jugements visant le g£n£ral et 1'universel, qui se prysente en

Dans une telle perspective, il devient difficile de 
distinguer une utilisation de ces systemes d’une autre, de 
trancher, par exemple, entre propagande et publicity, et meme de 
reconnaitre 1'information, au sens de nouvelles communiquees, du 
conditionnement pur et simple. Les faits les plus neutres sont 
des materiaux connotes, mis en ordre en fonction d’imperatifs 
propres a un circuit ou un appareil. Les chiffres n’ont plus 
qu’une fonction persuasive. Ainsi, en France, on note une 
tendance a citer les gains en centimes et les pertes en francs.

axiologu_que traite egalement 19 information en fonction de 1'image 
qu un recepteur se fait de I’^metteur et de lui-meme, et comporte 
des boucles^de retroaction pouvant modifier le travail des deux 
phases precedentes et permettant de stocker les informations dans 
les memoires correspondant a chaque phase. Comms elle assigne 
des connotations elle est egalement en mesure de reconnaitre la 
pre-information connotee, et les valeurs secondes que 1’on a 
cherchy a transmettre: elle est ideologique.

Comme le signale Ansart (1974, 17), le discours 
idyologique est implicitement prysent dans toute construction 
culturelie, en particulier s’il s’agit de legitimer, de 
naturaliser une connaissance de la r<alite matyrielle (Prieto, 

Si I’idyologie est un systeme englobant les systemes 
d'attitudes, de croyances et d'opinions des individus 

pour les mettre au service d’intyrets collectifs, il n'est pas 
possible d’y ^chapper: une contre-idyologie ne serait qu’une 
sous-idyologie participant de I’idyologie dominants ou diffuse 
dans le langage.
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avant de signifier 
transformations.

americaines sur 
approfondie de 
cars y <

et si les canaux de 
de meme pour la

ENCOMBREMENT, CHOC ET FILTRES

font dtfaut et la communication se transforme 
renforcant le mythe de la machine diabolique.
1--- " ‘ " ■' _l__r ____
I’integration des nouveautes favorise la fabrication 

c’^e st-a-di re de croyances. 
degrades ou censuree en raison du choc 

par des relations qui la 
2----- ; "naturelies”,

du savoir encyclopedique. On assiste 
???_^P?rbGF <1974r lllsgq) appelle le 

voit assignor une place 
elle est enveloppte 

-- t C’est gtnfralement 
scientifigues diffuses dans 
-- > pour le commun des

Un deuxieme obstacle tient au choc informationnel: il ne 
s'agit pas seulement de quantite, mais d’une plethore gualitative 
que^l'on rattache d'emblee a 1’innovation technigue et a sa 
penetration dans le lexigue, entrainant une dislocation de 
I'univers du recepteur, et sa desorientation. Si le signal peut 
etre dtcodt en premiere phase, les coordonn£es reftrentielles 
font deraut et la communication se transforms en agression, 
renforcant le mythe de la machine diabolique. L'absence de 
boucle de retroaction correctrice, de gradation dans 
d•informations imaginaires 
L'information alteree, 
de 1'encombrement est retablie i 
vraiserablabilisent, en fonction de donntes 
considtrees comme telles, 
la generalisation de ce r 
traitement symbolique. L'information se 
en mtmoire sans interpretation integrals: 
d'une valeur gui lui tiendra lieu de contenu. 
le cashes informations technigues ou 
la societe et gui demeurent inverifiables mortels.

la security automobile, meriterait une €tude 
ses mScanismes d•assimilation synonymique; fpreisn 

est synonyme de Japanese et U.S. et Canada deviennent 
interchangeables.

Si comme 1'affirme Ellul (1962, 127) la^propagande 
presuppose 1•information et une participation a la culture pour 
assurer son efficacite, il devrait ?tre possible de 
distinguer, mais dans nos soci^t^s surinform$es une telle 
entreprise releve de 1'utopie. Nous examinerons brievement les 
conditions de cette surinformation comme obstacle.

Bon gre mal gr£, nous sommes informes, 
transmission connaissent des limites, il en^va 
reception humaine. Etant donne la linearite propre au langage, 
les signaux d'ordre cognitif ne peuvent etre decodes gu'en 
succession, et leur lisibilite est fonction de leur redondance 
s£mantique (Choul, 1981). L’encombrement informationnel entraine 
une forte proportion de dechets. L'information ne peut ^tre 
assimil^e gu'au prix d'un tri dont 1 • originalite tient a sa 
nature transformationnelle et substitutive. Le travail 
d'interpretation consiste a reduire le signal a ses correlateurs 
(signes memorises) gui se combinent et lui sont substitute, et, 

, I8information subit deux nouvelles
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Les concepts d’information et de redondance que j’ai eu 
I’occasion d'examiner ailleurs (Choul, 1980b, 1981) font 
egalement I'objet de transpositions conceptuelles, creant de 
regrettables polysemies. Le transfer! d«information de la 
theorie mathematigue de la communication dans les sciences 
sociales y a adjoint un jugement de valeur^par synonymie (done 
substitution): I’originalitfi, et son correlat, redondance, est 

127

x A I’idee de filtre, on associe deformation, distorsion, 
selection ou rejet. En fait, tout filtre d8 information cognitive 
procede a la fois a 1’expansion et h la compression: il y a 
toujours modulation^du fait quBun relais humain dans une chaine 
de communication opere toujours un traitement semiotique, 
caract£ris£ par la substitution. Les filtres s£mioid£ologiques 
peuvent corresponds a des activites institutionnelles: 
traduction, vulgarisation, enseignement, ou a des activites 
intervenant a I’interieur d’autres activites: reformulation, 
adaptation, transposition conceptuelle. La citation, pratiquee 
dans tous^les milieux, est un type de reformulation regionale, 
pr^sente egalement dans la vulgarisation. Par sa relative 
autonomie, elle se presents en analogue du slogan et par la 
repond aux criteres des formes ideologiques. Par reformulation 
regionale, on pent Egalement designer 1’activity de vulgarisation 
puisqu’elle consiste a injecter les signes d'un circuit dans un 
autre, done a en modifier I8environnement. Le linguiste Georges 
Mounin (1973, 8-10) a reitere les mises en garde contre une 
initiation a la linguistique qui passerait par les philosophes et 
les psychanalystes, comme le cas s’est presente en France dans 
les annees soixante.

La vulgarisation, analyses par Jurdant (1969, 153-158), 
organiserair. un passage du vrai (scientifique) au vraisemblable 
(id^clogique), ou la transmission de connaissances serait une 
illusion culturelle: la recherche du profane ne serait qu’une 
tentative pour se securiser. Elle aurait done la meme formule 
que 1’information mnemique, a laquelle il faudrait pourtant 
accoler un indice modal, dans le contexts des croyances: S (E+I 
E’)/Cr. La formule de 18information inventive conviendrait *a 
18enseignement (vouloir connaitre ce qu’on ne connait pas) et a 
la recherche scientifique (hypothese - validation), selon 
Jurdant, mais elle devrait etre modalisee par un indice marquant 
la reproductibilite des regies propre a cette demarche: S (E+I^ 
E°) S’/Rp. Cet indice peut d’ailleurs etre assigne a la premiere 
formule pour indiquer le controle d’une information: SJE+I 
E8)/Rp. Toutefois, la demarche scientifique n’est pas a l8abri 
d’une manipulation ideologique ou symbolique, en particulier par 
la transposition conceptuelle, qui opere des substitutions 
analogiques de type metaphorique. Langage, signifie, signifiant, 
hors de leur sphere d8 application, ne sont que des ornements. Un 
^nonce comme "I8inconscient est structure comme un langage” est 
bien une proposition symbolique, ainsi que I’indique Sperber 
(1974, 112).
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devenu la banalite, 
de concurrence!?

---~ l8ideologic 
derni^re elle explique 
1972, 378).

C’est la le meilleur moyen pour
- ~ science: coniine cette
la realite, mais en la jugeant (Rocher,

... Dans le stockage de 1 • information en machine, en plus d’indiquer la source, la date, la sphere d’application, il 
faudrait mettre au point, si ce n’est deja fait, une notation 
concernant le caractere incontrolable de 1'information, ainsi que 
sa fiabrlite (mdice de ponderation ou autre) , qui tiendrait lieu 
des raises en garde peu ^conomiques 5 reproduire a intervalles

12b

CONDITIONS D8 ACCES A L1INFORMATION
La maximisation de 1*information, en presence de la 

connotation, de l’ideologie, de 18encombrement, du choc et des 
filtres informationnels, fait appel a un apprentissage semiotique 
utilisant les m^canismes en jeu. Si la science n’est, du point 
de vue de I8 information, qu’un discours scientifique, et qu’a ce 
titre il ne peut puiser son referent et sa justification qu’en 
lui-meme (Greimas, 1976, 20-28), toute importation desses 
procedures risque de D’etre que metaphorique.Le materiau 
qu’elle exploits appartient au langage, conote et marque par 
l’ideologie, et doit pour etre compris faire I'objet d’une 
interpretation, avec les al£as que nous avons vus. La science 
est aussi impuissante que 18information elle-meme, organises de 
l’ext€rieur par 1’industrie culturelle (Dumont, 1974, 179-180). 
La semantique generale s’etait attaquee au nettoyage de la langue 
scientifique (Hayakawa, 1963, 104), et Schaff (1974, 433) en 
retient certaines propositions: la necessite de 18 etc., aucune 
description n’etant jamais exhaustive, le trait d’union pour 
representer les notions complexes que scinde la typographic et 
les guillemets pour les mots a caractere vague et general.

Si I8obstacle majeur a 18 information est I8information 
elle-m^me, par son contenu et son appareil, il convient en effer 
de mettre en place une technique d8interpretation, une contre- 
information plus efficace que 18 information contradictoire 
provenant d’une autre source. Elie aurait a sa disposition les 
suggestions de Korzybski (Hayakawa, 1963, 17), comme la 
numerotation des mots en fonction de leur emploi ou de leur 
polysemie, I’indexation parenthetique de I’aire geographique ou 
du domaine: socialisme (Urss). La raise entre guillemets fait 
partie du modele cognitif de Sperber (1974, 115): elle marque la 
proposition symbolique constituee de la donn^e encyclopedique 
qu’accompagne un commentaire qui en fixe les conditions d8emploi. 
Pour etre efficace, la contre—information devrait generalise! 
18inscription des conditions d’emploi. Les guillemets - tout 
comme les autres marques de rejet: soi-disant, ce qu’il appelle 
au sens de - ont une portee propositionnelle. il peut en exister 
d'autres, comme les glaives croises que 18Encyclopaedia £niyersali§ (1973, XVI) utilise pour raargue^ l^s^ct=polemique 
de la question abordee.
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reguliers, en [
le cas en demographic , par exemple.

Ces quelques propositions de solutions s£miologiques 
peuvent sembler 6conomiquement irr^alistes, mais ce n'est qu’a 
prix que I’on pourrait reduire dans la mesure du tolerable les 
obstacles a 1•information inh£rents a 1’information.

particulier pour les donn^es chiffrees, comme c’est
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