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LA SYMBOTIQUE EN TECHNOLOGIE

Marcel OTTE*

I - La technique est vitale

L'utilisation d'outils n'est pas le propre de
i'homme : les chimpanzds taillent des baguettes, des
oiseaux brisent les ceufs d I'aide d'un galet, les loutres
cassent les noix sur leur ventre. Certains comporte-
ments sont transmis d'une g6n6ration ir I'autre, telles
les pratiques de chasse chez les loups, la fuite chez
l'antilope, lesjeux chez les f6lid6s. Ces s6quences ges-
tuelles font donc partie d'un apprentissage, elles ont
elles-m6mes 6volu6, autant chez I'animal que chez
I'homme. Dds lors, la diff6rence r6side dds les origines,
dans la complexification croissante du message cultu-
rel au point que depuis longtemps d6jd notre espdce
disparaitrait rapidement si elle ne disposait plus que de
son anatomie, ddpourwe de i'6quipement technique
transmis par la culfure. Le comportement compensa-
toire aux d6ficiences physiques, au moins depuis le
d6part des zones forestidres, fonctionne comme un fac-
teur naturel : s6lectif et coercitif. Au mieux il peut €tre
acquis, au plus I'individu dispose des chances de sur-
vie. Notre bagage culturel prolonge en quelque sorte
notre 6volution anatomique d laquelle elle tend pro-
gressivement d se substituer. D6sormais, avec I'outil,
I'humanit€ met la nature d son service, renversant ainsi
I'ordre suivi depuis I'origine de la vie. En d'autres ter-
mes, tout nus nous sommes certainement l'€tre le plus
vuln6rable qui soit mais par la technologie, nous nous
glissons sous les glaces de I'Arctique et nous marchons
sur la Lune.

2 - La technique est un choix

Cependant, la technologie des peuples trad!
tionnels manifeste aussi brillamment, non un simple
6quilibre particulier avec leur environnement, mais
beaucoup plus une sdrie de choix pos6s dans la gamme
de ce qui fut potentiellement rdalisable. Ce choix
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implique le respect de traditions, transcrites sous des
rdgles et des interdits, d6bordant aussi sur le plan
moral, car ce qui est conforme est "bon", et ce qui dis-
tingue est "diabolique". Nous pouvons ainsi "extraire"
le culturel de ce qui reste biologique dans les activit6s,
d6coder cette organisation qui agit comme un filtre
entre la nature et nous, afin de comparer les "spectres"
culturels ainsi manifestes, soit au fil du temps, soit d
travers I'espace. Alors peut-on distinguer ce qui ressort
de I'inertie historique, c'est-d-dire port6 par la tradition,
de ce qui reldve de la convergence propre d I'esprit
humain ; ia hache, le moulin, I'ecriture furent "inven-
t6s" d'innombrables fois.

3 - La technique distingue

Si, par exemple, on considdre I'habitat, source
de protection, autant thermique que symbolique, il
refldte autant les modes d'adaptation aux climats, pro-
voquant les convergences que les composantes cultu-
relles particulidres telles que le statut, le clan, le pres-
tige, voire I'histoire du propri6taire (Fig. l). Les agen-
cements techniques contiennent, en eux-mdmes, le
message v6hicul6 par la tradition. Celle-ci se recon-
nait, se conforte par sa p6rennit6, par sa r6p6tition qui
I'isole d la fois des propri6t6s naturelles proposdes par
I'environnement et des r6ponses fournies, aux m€mes
besoins, par d'autres traditions, d6sign6es alors comme
"6trangdres". Par cette diff6rence m€me, le groupe se
d6finit au travers des contrastes ou des oppositions.
Les qualit6s du bien et du mal s'y trouvent ainsi fon-
d6es, dans la foul6e du "conforme" ou de "l'alt6rit6".

4 - La technique rassure

Pour une bonne part, ces traditions nous
dchappent, car elles 6taient exprim6es par la parole,
dans I'abstraction du r6cit. Pourtant, ce qui se trouve
justifi6 par les explications mythiques se refldte aussi
trds largement dans les enchainements gestuels, par-
fois inconsciemment, et se trouve directement transmis
jusqu'd nos yeux d'observateurs, venus d'aillews ou de
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Figure l. Construite pour la protection thermique ct sociale, la maison porte en outre de nombreuses r€f6rences symboliques

ext€rieures, d vocation clanique, historique ou cdrdmonielle. Elle entre ainsi dans le message public, exprimant un statut, une

fonction et des rites renouvel6s p6riodiquement. L'iquilibre avec I'environnement reste secondaire, il n'est plus qu'un moyen

par lequel s'expriment les messages sociaux (maison Maori, Nouvelle 26lande).

plus tard. Cette distance meme nous pr6dispose d sai-
sir Ia particularite des techniques, donc des syrnboles,
mis en action avec une nettete nouvelle, in6dite,
comme des Martiens nous 6pingleraient bien des sin-
gularit6s accept6es parmi I'habitude la mieux ancrde,
pr6cis6ment parce qu'elle ne requidre plus de justifica-

tion. Paralldlement aux discours "explicatifs" prenant
en quelque sorte I'office d'un sermon 6difiant, fonc-
tionnent, agissent et se constituent des ensembles com-
plexes de comportements dont les plus tangibles sont
curieusement mieux "visibles" que si ils eussent 6t6
exprim6s verbalement par les artisans eux-m€mes. Qui
se pr6occupera de savoir pourquoi il y a des v6hicules
dds lors que nous les utilisons tous les jours ? De tel-
les dvidences ne se demontrent pas, simplement elles
se vivent.

5 - La technique identifie

Ces singularit6s apparaissent avec le temps ou
l'espace, sp6cialement r6v6latrices de messages non-
dits, impr6gn6s d'habitudes, reconnus comme l6giti-
mes et ainsi nous proposent cornme un squelette de la
pens6e collective dont elles transmettent ies valeurs.
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Cette manidre de cat6goriser I'univers en le transfor-
mant reidve finalement de I'aptitude d le comprendre.
C'est une s6rie de "manidres" accept6es par un groupe,
d la fois pour interpr6ter la nature en la soumettant aux
lois humaines, mais aussi, dans son prolongement, il
s'agit de structurer sa propre soci6t6, par rapport d cet
univers mythique. Nous retrouvons ainsi, cornme en
n6gatif symetrique, I'equilibre d6finit par la pens6e ir
I'ordre des choses, qu'elles soient techniques, sociales
ou religieuses. Les ustensiles, les armes, les moyens de
transport ou d'habitat restituent en trois dimensions,
une pens6e purement abstraite jusque ld. Les rdgles
sociales s'inscrivent dans les realisations matdrielles,
elles y constituent un "langage technique" employant
son propre code oi se trouvent rassembl6s des messa-
ges portant sur I'efficacit6, I'harmonie, le clan ou la
classe sociale. L'arch6ologue est alors un "d6codeur"
des sigaes culturels dissimulds sous les choix tech-
niques et leurs r6alisations (Fig. 2).

6 - Lz technique symbolise

Les techniques Ies plus 6labor6es se confor-
ment avec finesse et intimit6 davantage aux options
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Figure 2. Des armes aussi universelles que les pointes de traits barbel6s, d fonction identique (chasse aux poissons), permet-
tent n€anmoins de distinguer, d'une fagon trds fine et trds tiddle, les diffdrentes traditions des iles du Pacifique. Une "loi" non
dcrite sert de code par la manidre d'agencer les €l6ments techniques, i fonctions dquivalentes : p6n6hation et rdtention. Dans
un contexte arch6ologique, aucun de ces messages ne subsisteraient car ils sont essentiellement faits de matidres v€g6tales (a :
Samoa;b ,c :N in6 ;d :Hawai ;e :Caro l ine , fg :Nouve l leZ i l znde,he t i : i l esGi lber t ) .
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Figure 3. Comme arme universelle, I'arc apparait et fut retn-
vente i d'innombrables reprises. Mais ses dimensions,
comme ses mat6riaux et ses divers emplois expriment des
choix culturels particuliers. De la m€me fagon, I'utilisation de
I'arc, arme i longue portde et i grande pr6cision, participe d
d'innombrables r6cits mythiques car elle ofte i l'homme I'ex-
tension de son emprise sur les lois nafurelles (chasseur Ainu).

symboliques qu'aux aptitudes. En pr6histoire, la chai-
ne operatoire la plus longue place, par exemple, le
ddbitage par pression entre I'intuition d'armer un trait
par microlithes adapt6s d la chasse en zones forestidres
et I'enchainement complexe de gestes pr6paratoires
dans le choix de la tige et la prdparation de I'arc
(Fig. 3). Ce long "discours" reste hautement culturali-
se tout au long de son parcours jusqu'd la d6signation
individuelle du gibier ir abattre et du chasseur pr6vu
pour le faire. Toute phase est r6gl6e par les lois reli
gieuses qui autorisent ou interdisent tel 6v6nement. La
simple armature de hait qui nous parvient finalement
("pointe de fldche") fut le produit de tout ce message
dont elle transmet une partie du code (tel le d6bitage
par pression et la silhouette d6coup€e du microlithe).

Figure 4. La pointe, soigneusement 6labor6e, rassemble d la
fois le prestige cr6e par le long investissement consacrd A sa
fabrication et la valeur symbolique retombant sur son posses-

seur. Plus aucune utilisation technique ne peut €tre r6alis6e
par de tels assemblages si fragiles. Gommes, textiles,
coquilles, liens, hampe ne servent qu'i prdsenter I'objet sym-
bolique, i I'investir d'une s6rie de messages compl6mentaires
i la pointe mais, toujours, ext€rieurs i son utilit6 originelle
(pointe de lance en obsidienne, Iles de I'Amiraut6).

7 -La technique incarne

Les longues combinaisons de concepts m6ca-
niques agenc6s atteignent le stade de "phrases" d syn-
taxe subtile comme dans un r6cit. Elle peut €tre adap-
t6e d toute nouvelle forme de situation sans alt6rer leur
sens ni leur souplesse. Ces aptitudes sont parfois
remarquables, malgre I'absence de contexte sur des
"pidces maitresses" devenues totalement inutiles, tant
elles sont 6labor6es. et d'ailleurs rest6es intactes sur
tout leur contour initial fragile. Ces armes incarnent
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alors uniquement des valeurs symboliques li6es soit d
la fonction premidre de I'outil rdel (la hache du pou-
voir) (Fig. 5) soit i la diffrcult6 surmont6e tel un d6fi
technique. A ce point, I'impression globale ne peut se
d6coder car elle combine les diff6rents aspects et cr6e
cet effet esth6tique trouble oir se m€lent les valeurs
symboliques et les morphdmes dont I'artisan a pu jouer
(couleur, mat6riau, silhouette, lumidre, texture).

8 - La technique innove

Si I'outii est emmanch6. de nouveaux critdres
mdcaniques sont ouverts d son usage : force, angle,
dur6e sont ainsi augment6s et mis au service de la
volont6 humaine, d6jd int6gr6e sous forme de rdgles et
de styies. Chaque invention commence par effrayer car
elie bouscule la norme et requiert un r66quilibre de
I'ensemble du systdme technique oir elle 6tait incluse,
avec les fonctions sociales dont sa mise en action
remet le partage en cause. La soci6td peut admettre
I'innovation et "6voluer" mais elle peut aussi la rejeter
et disparaitre progressivement. L'aptitude d int6grer
i'innovation technique constitue en soi ia trace mat6-
rielle de la sensibilit6 de son esprit. L'outil lithique,
finalement abandonn6, ne sera plus alors que le sque-
lette de I'outil effectif (avec son manche) enchaind lui-
m6me dans une r6partition des tdches telle que la
soci6t6 se maintient dans ce milieu mais qu'elle peut
s'y developper davantage encore selon les innovations
addquatement int6gr6es.

9 - La technique hi6rarchise

De beaux exempies sont foumis par les pointes
solutr6ennes, t6moignant d'une extr€me aptitude tech-
nique, elle-mdme employ6e comme critdre d'une
esth6tique de l"'exploit" et qui, ainsi, exprime au plus
haut degr6 les valeurs collectives, rdpercut6es de fagon
exager6e, spectaculaire, mythique. On dispose aussi
d'exemples de pointes lithiques, jamais utilitaires dans
les Iles pacifiques : extr6mement fragiles, elles symbo-
lisent pourtant la force, par le message social cod6
mais non dans sa r6alit6 active. Ce genre de ddrive
cognitive d6cale le message et de ce qui fut technique,
seul le sens demeure (Fig. 6).

10 - La technique sacrifie

Avec les premidres machines, on voit se multi-
plier ce genre de ph6nomdne : la fldche sera vite int6-
gr6e aux mythologies car elle atteint les cieux. maitri-
se la vitesse, incame la justice. La transformation d'6-
nergie mise au service de I'homme augmente son assu-
rance : il 6tend d'autant les limites de sa volont6 et de
sa conscience. A la fois adapt6e d la for6t comme arme
rapide et pr6cise, elle offre aussi une relation "person-
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Figure 5. La lame de hache, retrouv6e dans un contexte
archdologique donnerait peu du symbole qu'elle incame sous
sa forme emmanch6e, dans ses ddcors, ses accessoires et le
"chapeau" qui la protdge par I'arridre. Elle est devenue un
instrument magique qui transforme la r6alit6 environnante
selon la volont6 de I'esprit. Cette emprise s'accompagne de
sacralisation du geste conespondant i la gravitd de sa fonc-
tion. En quelque sorte, la hache agit au nom de l'humanit6,
contre la nature (herminette en pierre du groupe de Tahiti).

nalis€e" avec le gibier car ce seront tels individus qui
seront pr6lev6s sur le gibier arrach6s ir la nature
("sacrifi6s") au profit de I'humanit6. Les techniques
nouvelles manifestent ainsi une ambition sup6rieure.
Chez les pr6dateurs actuels l'6ducation et la transmis-
sion de I'arc, effectu6e dds I'adolescencejoue le r6le de
marqueur ethnique, d'un statut ou d'un rang. Sa maitri-
se structure davantage la soci6t6 qu'il ne sert ir la pr6-
dation. Il est ie signe d'une humanit6 toute puissante et
I'embldme d'un rang oir I'adolescent vient se placer
(Fig. 3).

11 - La technique embellit

Par ailleurs, des armes polies, soign6es, r6gu-
lidres, sym6triques, accompagnant les d6funts ne
furent jamais utilis6es : leur tranchant est rest6 intact.
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Figure 6. La pointe foliac6e bifaciale est identique aux exemplaires paldolithiques europ6ens : elle implique un long proces-

sui technique pour sa r6alisation et refldte des stdrdotypes de pens6e rigoureux. Pourtant, maintenue ainsi dans une gaine v6g6-

tale et enrubann6e, elle prend.une valeur de bien de prestige qui la distingue des autres outils. Ces "messages" ajoutds d6si-

gnent I'objet pour sa seule valeur, hidrarchique et magique (lame emmanch6e, Colombie Britannique).
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En contrepartie, leur silhouette est r6fdrentielle i leur
fonction mat6rielle que chacun pergoit par simple ana-
logie i I'outil r6el, mais est alors sublim6e par leur
beaut6 m€me, cornme excessive pour un vrai usage. Sa
valeur symbolique fut lentement acquise au fil du
polissage, inutile quant d l'efticacit6, mais accordant d
la forme toute cette densitd qui fait passer de I'outil d
I'image et le charge de la seule fonction symbolique,
encore li6e ir sa forme et ir sa puissance mais non plus
d son emploi.

12 -La technique codifie

La symbolique technique conduit tout autant ir
l'expression du prestige qu'au langage des formes, telle
une valeur ajout6e par la soci6t6 d I'objet. Ainsi, les
roches d'origines lointaines, pr6cis6ment rapport6es
pour leur 6tranget6 et leur difficult6 d'acquisition, vont
compl6ter le code symbolique de i'outil : d'inutile, il
devient prestigieu et se touve partenaire dans un jeu
social oir jamais il ne quitte totalement les divers
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champs sdmantiques auxquels il se r6fdre : fonction-
nel, symbolique, prestigieux. Le message est ainsi
cod6 "en strates" qu'il nous revient de d6caper, d plu-
sieurs mill6naires de distances. D'autres fois, cet inves-
tissement consiste dans la dur6e de la r6alisation, l'ha-
bilet6 technique requise, le temps, le travail, la maitri-
se qui s'y trouvent concentr6s. De surcroit, les d6cors y
sont associ6s tels des dessins, des signes ou d'autres
matdriaux, organis6s en autant de "morphdmes" dispo-
sant d'un langage propre : manches d6cores, ligature,
feuilles, pailles ou en plumes, dispos6es selon les ter-
mes de passage des c6r6monies pour agr6menteq d'une
connotation sociale personnalis6e, le signe particulier
que r6sume tout outil humain face d Ia nature : la
marque d'un esprit en action constante.
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