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Une approche réticulaire de la
dynamique temporaire dans les
narrations biographiques
Carlos Lozares et Joan Miquel Verd

 

Introduction

1 Parmi les multiples applications de l'Analyse des Réseaux Sociaux, l'une de celles qui

résulte la plus suggestive et efficace s'oriente vers l'analyse de textes. Cet article propose

une forme particulière d'analyse réticulaire qui respecte et mette en évidence la nature

dynamique des textes des récits biographiques ; cette perspective ne se trouve pas parmi

les plus fréquentes de celles qui appliquent l’Analyse des Réseaux Sociaux pour analyser

les textes. En fait, l'objectif consiste à trouver le sens du récit à partir de la dynamique

narrative par l’intermédiaire des réseaux dans le texte. Dans cet article, nous mettrons

l'accent sur la méthodologie et l’application des méthodes pour y arriver.

2 Dans la première partie, nous présentons la perspective des réseaux dans l'analyse de

données textuelles; dans la seconde, les fondements méthodologiques de la démarche ;

dans la troisième, la conceptualisation qui soutend la perspective ; et, finalement, nous

présentons un petit exemple d’application.

 

La perspective réticulaire dans l'analyse de textes

3 Si la perspective de l’analyse des réseaux sociaux s'oriente traditionnellement vers les

relations entre les agents sociaux,  l’analyse réticulaire des textes établit  les relations

entre  les  concepts  qui  apparaissent  dans  le  texte ;  c’est-à-dire  en  tant  que  réseaux

cognitifs ou sémantiques. Selon Sowa (1991), le philosophe néoplatonicien Porfirien fut le

premier  à  utiliser  des  graphies  dans  ce  sens.  Peirce  à  la  fin  du  XIXe  siècle  et  le

psychologue Selz ont repris et répandu cette perspective au début du XXe siècle. L’idée de

base de cette approche consiste à établir les relations entre un ensemble de termes, en
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tant  que  résultat  soit  de  la  connaissance  individuelle  d'une  personne,  soit  de  la

connaissance partagée par une communauté. La figure 1, montre un très simple réseau

sémantique.  Il  s'agit  concrètement  d'une  hiérarchie  de  types,  dans  laquelle  les  nœuds

représentent des concepts et les liens représentent une appartenance  taxonomique.1

 
Figure 1: Exemple de réseau sémantique de caractère taxonomique

Source : Elaboration propre

4 Les  réseaux  sémantiques  ont  bénéficié  d’une  certaine  diffusion  en  anthropologie

(Bernard, 1988: 335-342; Borgatti, 1999; Coffey et Atkinson, 2005: 122-131) pour analyser

les  structures  cognitives  et  les  modèles  mentaux  des  populations  étudiées.  Miles  et

Huberman (1994: 132-137) différencient, d’une part, les taxonomies du sens commun ou

langage populaire (folk taxonomies) qui ont une structure hiérarchique, et de l’autre les

cartes  cognitives  (cognitive  maps),  qui  ne  s'organisent  pas  de  manière  hiérarchique.

Aujourd’hui  l'utilisation  de  réseaux  sémantiques  s'est  répandue  dans  de  nombreux

domaines comme par exemple l'intelligence artificielle, les études de communication, la

psychologie cognitive et la logique formelle (Krippendorf, 2004: 292-295).

5 La perspective des  réseaux sociaux est  aussi  appliquée dans l'analyse de textes  pour

reconstruire sous une forme réticulaire des relations sémantiques et syntaxiques dans

n’importe quel type de document. Il s’agit de relier l’ensemble des thèmes ou concepts

présents dans le document pour représenter tout(s) le(s) texte(s) en forme de réseau.

Ainsi, cette structure ou ‘carte’ réticulaire représente toute la surface textuelle soumise à

l’analyse ;  le  réseau  global  devient le  contexte  et  la  structure  des  unités  les  plus

élémentaires du texte. Ici, on différencie deux versants. On peut déceler, d’un coté, le

word-network analysis ou co-word analysis, que Jenny (1997) a appelé, dans le contexte

français, analyse des réseaux de mots associés.Le réseau représente, dans un même aperçu

simultané, toutes les relations entre les  mots du texte ou des textes (Danowski, 1988,

1993;  Freeman  et  Barnett,  1994;  Jang  et  Barnett,  1994;  van  Meter  et  Turner,  1997 ;

Schnegg,  1997;  Leydesdorff,  2004;  Leydesdorff  et  Hellsten,  2005;  van Meter,  2006;  van

Meter et de Saint Léger, 2008).  Pour ce type d’analyse l’ordinateur est un instrument

efficace,  mais  l’analyse  automatisée  par  ordinateur  peut  aussi  devenir  une  source

d’erreur; elle a été critiquée à juste titre (Carley, 1993; Popping, 2000). Ainsi, un niveau

d'interprétation humaine est recommandé au moment d'établir la coprésence de termes,

soit en  utilisant des termes qui ont un degré minimal d'abstraction, comme le suggère

Van Meter (1999: 78), soit par le traitement préalable du texte –dans le style des travaux

réalisés par Brandes et Corman (2003) ou Corman et al. (2002).

Une approche réticulaire de la dynamique temporaire dans les narrations biogr...

Bulletin de méthodologie sociologique, 99 | 2008

2



6 L’autre versant qui applique des réseaux sociaux dans l'analyse de textes est souvent

dénommé  network  text  analysis.  Selon  Popping  (2000:  30),  “network  text  analysis

originated  with  the  observation  that  after  one  has  encoded  semantic  links  among

concepts,  one  can  proceed  to  construct  networks  of  semantically  linked  concepts”.

Autrement  dit,  en  utilisant  le  langage  des  réseaux  sociaux  dans  ces  approches,  la

signification d'un texte s'obtient non seulement en mettant l'accent sur la coprésence des

termes principaux, mais aussi sur le type de relations qui les unit.  Les approches qui

s’encadrent dans le network text analysis ne sont pas aussi nombreuses que celles qui se

basent sur le word-network analysis,  bien que certaines soient déjà développées depuis

plusieurs années. Deux caractéristiques générales sont partagées dans cette orientation:

a) la nécessité d’une interprétation préalable et continue du texte; et b) la nécessité de

réduction, étant donné qu’on recueille uniquement les relations qui ont un certain intérêt

pour l'analyste (voir van Cuilenburg, Kleinnijenhuis et de Ridder, 1988 ; Carley, 1993, 1997

; Kleinnijenhuis, de Ridder et Rietberg, 1997 ; Popping, 2003, 2005 ; Diesner et Carley,

2005). En définitive, le réseau en tant que résultat final du processus représente tout le

texte ou l'ensemble de textes analysés ;  c’est-à-dire que le réseau constitue une unité

sémantique articulée, il  n'est pas simplement la somme de différents concepts ou des

sous-réseaux de relations.

7 Nous conclurons ce paragraphe mentionnant l'analyse  réticulaire  du discours,  qui  a été

développée par une équipe du Département de Sociologie de l'Universitat Autonoma de

Barcelona (voir Lozares, 2000, 2006 ; Lozares et al., 2003 ; Martí, 2000, 2006 ; Verd, 2002,

2005, 2006, 2007). Il s'agit d’une approche concrète dans laquelle s’encadrent le modèle et

la  méthodologie  de  cet  article.  Cette  perspective,  même si  elle  peut  être  considérée

comme une variante du network text analysis, est plus holistique et interprétative, dans la

lignée de l'analyse du discours. Une autre caractéristique de cette perspective est que tous

les énoncés du texte sont codifiés sans exception. Ce mode de reconstruction du texte

sous forme de réseau renforce le côté interprétatif en maintenant son caractère unitaire.

Concrètement, l'application que nous présentons dans cet article s'intéresse spécialement

aux  différentes séquences  d'épisodes  ou  des  situations  d'interaction  dans  un  texte

narratif biographique.

 

Les bases du modèle proposé

La narration, la narration biographique et la cognition

8 Bien que le traitement du matériel biographique en sociologie soit pratiquement né avec

cette  même  discipline,  l'intérêt  explicite  pour  les  narrations,  et  non  seulement  les

narrations  biographiques,  est  assez  récent.  Elliott  (2005)  situe  cette  renaissance  de

l’intérêt pour les analyses narratives au début de la décennie des années 80 bien qu’il ait

pris de l'essor au cours des années 90.

9 Les analyses narratives se basent sur les caractéristiques spécifiques de la narration en tant

que production linguistique.  Par exemple,  la  narration possède une forme canonique

structurelle (voir Labov et Waletsky, 1967 ; Adam, 1992) par laquelle la narration peut se

décomposer  en  deux  versants  structurels:  la  structure  synchronique  et  la  structure

diachronique. Cette distinction est parallèle et assimilable à celle déjà classique dans les

sciences cognitives entre mémoire sémantique et mémoire épisodique.
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10 La mémoire sémantique fait référence aux structures conceptuelles fondamentales qui

nous permettent d'appréhender la réalité dans notre entourage ; il s'agit dans la pratique

des catégorisations et des connaissances qui donnent un sens à ce qui nous entoure. Ce

type de mémoire serait par conséquent à la base de la structure synchronique du récit.

11 D'autre  part,  la  mémoire  épisodique  fait  référence  à  la  connaissance  reliée  aux

expériences vécues dans le passé : on se souvient et aussi l’on ‘revit’. Certains auteurs

(Wheeler, 2000) voient dans ce ‘revivre’ des moments et des trajectoires du passé un type

de mémoire différente de la mémoire synchronique. Il s’agit de la mémoire épisodique.

Grâce à cette dernière, on se souvient des faits appréhendés comme expériences du passé.

Cette  appréhension  est  à  la  base  de  la  connaissance  épisodique  et  de  la  structure

diachronique du récit.

12 Cette dimension diachronique peut, à son tour, se décomposer analytiquement en une

succession temporaire d’épisodes, d’une part, et, d'autre part, en liens de transitions ou

passages entre les épisodes. Ainsi, cette articulation de la narration dans une trajectoire

temporaire d’épisodes configure la dimension diachronique du récit. Cette composition

séquentielle est conditionnée par la structure relationnelle de chaque épisode, par les

stratégies et intentions de ses agents et par le sujet de l’énonciation de la narration ;

réciproquement,  c’est  cette  dynamique séquentielle  qui  génère les  agents  et  d’autres

entités sociales, les contextes et les interactions ou relations.

13 Dans  l'analyse  du  récit,  il  est  donc  toujours  possible  d'identifier,  en  premier  lieu,

l'ensemble  des  noyaux  et  leurs  relations  situées  dans  une  temporalité  synchronique

assignée qu’on appellera Entourages ou Épisodes. Ces ensembles sont structurés. Ensuite, en

second lieu, on  identifie les Passages entre ces entourages ou épisodes structurés en tant

qu’unités  temporelles  d'interaction.  Enfin,  on  articule  l’ensemble  en  trajectoires

dynamiques.

14 Dans les narrations biographiques, la dimension processuelle ou diachronique joue un

rôle fondamental:  l’identification des situations biographiques peut être ordonnée,  de

façon  linéaire  ou  non,  dans  la  narration.  Aux  phases  de  stabilité,  en  grande  partie

représentées  par  les  Entourages  ou  Épisodes, suivent  les  phases  de  changements,  des

événements,  représentées  par  les  Passages.  Pour  Leclerc-Olive,  “dans  les  récits

biographiques,  les  événements  sont  très  souvent  des  moments  intermédiaires,  des

moments de ‘bifurcations’” (1997: 31), de son côté, Lahire signale l'importance de “faire

parler les moments de “ruptures biographiques”, de changements ou de modifications,

mêmes légers, dans les trajectoires ou les carrières [...] car ce sont des moments où les

dispositions peuvent être  mises en crise ou  soudainement réactivées alors qu’elles étaient à

l’état de veille” (2002: 30-31, en italiques dans l'original). L'une des conséquences de ce

balisage de la biographie par des “points clé” consiste à pouvoir décrire la trajectoire

biographique comme un ensemble d'évenements biographiques enchaînés, dans le sens du

terme  compris  par  Leclerc-Olive  (1997)  ou  Legrand  (1993).  L’image  globale  de  notre

approche est une reconstruction, en premier lieu, des Entourages ou Épisodes structurés

mais articulés et reconstruits ensuite par les “épines dorsales” des Passages.

15 Runyan (1984), dans une perspective moins qualitative, confirme en quelque sorte cette

perspective: “A stage-state analysis makes the simplifying assumption that the life course

can be divided into a sequence of stages and that a person can exist in one of a limited

number of states within each stage” (1984: 101). 
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16 Wengraf  (2000,  2001)  souligne  aussi  la  centralité  du  séquençage  dan  l’analyse  et

l’interprétation des  données biographiques.  La distinction remarquée par la  Méthode

Biographique Narrative Interprétative (BNIM)2 (Chamberlayne et Spanò, 2000 ; Wengraf,

2000, 2001) entre “vie vécue" et “vie racontée” va dans le même sens. L'analyse de la vie

vécue a un caractère fortement chronologique et se base sur le séquençage des données

qui permettent de retrouver la dynamique qui caractérise le cas analysé. D'autre part, la

vie racontée se prend comme un élément permettant de détecter le sens global donné à la

narration et,  dans son analyse,  aussi  bien les  aspects  de caractère synchronique que

diachronique sont envisagés. L'aspect le plus intéressant de cette proposition d'analyse

est le travail détaillé d'identification de tous les  développements possibles de la séquence

biographique à un moment temporel donné.

 

La base sociolinguistique du modèle

17 A côté de la base narrative-biographique et de ses implications cognitives, le modèle que

nous présentons ici se fonde aussi sur les travaux qui ont été développés dans le cadre de

la sociolinguistique.

18 Une  première  orientation  interactionniste conçoit  le  texte  narratif  comme  un  essaim

d'interactions  constituées  par  des  contenus  sémantiques  reliés  par  des  syntagmes

verbaux. Dans ce sens, l'approche de Gumperz (1982a, 1982b), bien qu'elle s'applique à la

conversation, ou de Davis et Harré (1992), sur les multiplicités du Moi dans les processus

dialogiques  et,  bien  sûr,  celle  de  l'interactionnisme  de  Goffman,  dans  la  version

linguistique, semblent être des approches pertinentes qui confortent le modèle que nous

proposons (voir Schiffrin, 1994 ; Harkess et Warren, 1993).

19 Une seconde base théorique est celle de la pragmatique. La pragmatique linguistique n'est

pas un référent externe ou marginal pour l'interprétation du texte, elle est fondamentale

 pour son analyse et pour son interprétation en particulier pour la délimitation des unités

de référence minimales du récit ainsi que pour la reconstruction des ensembles qui seront

dénommés dans cet article Entourages Interactifs ou Épisodes Situationnels (désormais EI/ES),

pour  l’identification de leurs  éléments  et  de  leurs  relations,  et  d’autre  part,  pour  la

découverte des Passages de transition de la Narration (voir Marc et Picard, 1989 ; Austin,

1962 ; Searle, 1969 ; Moeschler, 1985 ; Roulet, 1985 ; Anscombre et Ducrot, 1983 ; Tistcher

et al., 2000).

20 La troisième orientation théorique consiste en la primauté sociale  et  culturelledonnée à

l’analyse  et  interprétation  du  récit.  La  théorie  de  l'énonciation  de  Bally,  Jakobson,

Benveniste et Culioli souligne le rôle de la relation du sujet avec son énoncé et relie le

texte  à  la  situation  d'énonciation  partagée  entre  l'énonciateur  et  le  coénonciateur

(voirMaingueneau, 1991 ; Bally, 1965 ; Culioli, 1990 ; Benveniste, 1966). Nous nous référons

aussi à l'ethnographie du langage qui se base sur les travaux de Malinowski (1923) et les

études  linguistiques   de  Sapir  ainsi  que  sur  les  conceptions  de  Schütz  (1973)  et  des

linguistes  Gumperz  et  Hymes  (1962) :  les  règles  communicatives  d'interactions  se

présentent comme une partie de la connaissance, de la culture et du comportement (voir

Titstcher et al., 2000).

21 Le  modèle  proposé  présente  le  récit  comme  un  processus  dynamique  qui  structure,

propage  et  distribue  entre  les  agents  des  rôles,  des  positions,  des  ressources,  etc.

L'organisation discursive du récit montre également les représentations et les stratégies
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des  acteurs.  Le  discours  qui  émerge  de  ce  processus  et  de  son  analyse  et  de  son

interprétation dépasse le domaine microsociologique et/ou individuel pour s’étendre et

approfondir dans la pertinence sociale du récit, des représentations, des stratégies et du

pouvoir des agents et de la  constitution de discours sociaux dans la lignée de van Dijk

(1977, 1980).

 

Un modèle interactif et processuel pour l'analyse du
récit biographique

L’articulation réticulaire entre interactions et la progression du récit

22 Cet article offre une interprétation et une analyse réticulaire du récit biographique en

tant que trajectoire articulée et séquentielle dans le temps. Les relations proviennent des

liens entre des éléments du texte par exemple, entre les individus-personnes, les sujets

collectifs  et  institutionnels,  les objets et  instruments...  Cette perspective conjugue les

dimensions synchroniques et diachroniques, c’est-à-dire la dynamique propre au texte.

23 La première dimension provient des interactions ou relations qui entrelacent les éléments

de la narration. Ces relations entre les éléments configurent des ensembles réticulaires.

Ces  ensembles  sont  dénommés  dans  cet  article  Entourages  Interactifs  ou Épisodes

Situationnels  ou EI/ES.3 Les EI/ES condensent dans différents domaines et en perspective

relationnelle, les expériences vécues avec un certain degré d’homogénéité fonctionnelle

des interactions ou relations et d’identité socio-spatiale et socio-temporaire. La seconde

dimension,  composante  indissoluble  de  la  mémoire  ou  connaissance  épisodique  ou

narrative, provient des liens ou relations entre les éléments de différents EI/ES. Cette

dimension  contribue  à  la  progression  séquentielle  et  au  dynamisme  du  récit.  Nous

dénommons ces liens inter les EI/ES Passages Narratifs.

24 À ces dimensions correspondent trois niveaux d’analyse, qui seront exemplifiés dans le

paragraphe suivant. Le premier niveau, celui des unités minimales d'analyse, consiste en

l’identification des phrases ou des propositions du texte. Les ensembles qui relient leurs

composants, sujets nominaux, compléments des verbes par les syntagmes verbaux des

propositions configurent le second niveau,  c'est-à-dire les EI/ES.  Le troisième niveau,  est

celui des trajectoires provenant des liens entre les EI/ES par la médiation des Passages

Narratifs.  C’est  ainsi  que  se  reconstitue  le  récit  comme  une  réalité  holistique  et

temporaire. Par l’enchaînement temporel et relationnel entre EI/ES le texte retrouve une

nouvelle cohérence ; il est ainsi disposé pour l’analyse et l’interprétation de son sens et de

son discours.

 

Les EI/ES, les Passages et la dynamique du récit

25 De nombreuses applications réticulaires et structurelles de l'analyse des textes narratifs-

biographiques interprètent la signification du texte à partir de l’ensemble des relations

entre les nœuds, sans distinctions entre les temporalités propres au récit.4 Précisément,

nous essayons ici d’approfondir l'idée réticulaire des EI/ES et des Passages Narratifs ainsi

que celle de la dynamique du récit.

26 Les EI/ES sont  considérés comme les  entités  sémantiques,  c’est-à-dire,  des nœuds ou

concepts  reliés  par  les  relations  verbales.  Chaque  EI/ES  configure  une  structure
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sémantique. La figure 2 montre un EI/ES hypothétique avec de nœuds sémantiques et

leurs relations. A son tour chaque EI/ES devient le contexte, également interprétatif dans

un perspective relationnelle, de chaque nœud et de ses relations. Les nœuds du réseau

correspondent aux agentes individuels,  groupaux,  collectifs,  institutionnels mais aussi

des objets, instruments, valeurs, lieux ou espaces, etc. qui agissent comme des éléments

actifs  ou  passifs  dans  chaque  proposition.  La  nature  des  relations  entre  les  nœuds

correspond au contenu des différents syntagmes verbaux qui jalonnent les propositions

du texte.

 
Figure 2 : La construction des EI/ES

Source : Elaboration propre

27 Les nœuds de chaque EI/ES sont divers. Il y à, en premier lieu, le Moi actuel, le Je que

raconte le récit,  celui-ci que est interviewé. Ce Je ou Moi actuel,  raconte son devenir

temporaire (voir Demazière, 2007 : 9-10), mais il n’apparait pas dans le récit en tant que

tel. Ce Moi actuel parle, en réalité, des autres Mois, de ceux qui étaient présents à chaque

moment du récit. Il se montre uniquement dans le texte dans les énoncés à caractère

modal. Il récapitule et donne l’identité aux autres Mois du récit.

28 Des différents Mois surgissent à l’intérieur des EI/ES mais il y a une correspondance entre

chaque EI/ES et un Moi plus spécifique qui identifie l‘EI/ES. Ces Mois du récit, particuliers

à chaque EI/ES, sont décisifs dans le modèle proposé. Comme nous l'avons déjà remarqué,

d'autres  sujets  individuels  et/ou  collectifs  comme  des  groupes,  institutions,

organisations,  entités  administratives,  etc.  sont  aussi  présents  dans  le  récit.  Enfin,

d'autres entités ou nœuds peuvent encore apparaitre ayant ou bien un caractère plus

concret et matériel ou bien un caractère abstrait et conceptuel.

29 Nous avons donc un texte narratif  partagé en domaines sociaux,  les EI/ES structurés

sémantiquement par des relations entre leurs différents nœuds. Mais, en même temps, un

ou quelques-uns des nœuds d'un EI/ES peuvent avoir des relations avec un ou plusieurs

nœuds des  autres  EI/ES :  les  EI/ES ne sont  pas  nécessairement  isolés ;  d’où l’idée de

Passage. Etant donné que chaque EI/ES maintient sa propre temporalité, les liaisons entre

eux marquent et s’articulent séquentiellement dans le récit. Le récit devient ainsi, dans

cette perspective, une conjonction des séquences temporaires des d'EI/ES. Le discours du
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texte  narratif  consiste  en cette  articulation et  aussi,  bien sûr,  en  l'interprétation de

chaque EI/ES.  Dans  le  langage de  Goffman (1987),  les  EI/ES s’éraient  semblables  aux

unités dramatiques dans le ‘drame’ général du récit. Ce sont les unités de référence du

discours, le sens de celui-ci provient de l'entrelacement de ces dernières unités, générant

une  totalité  (Goffman,  1987).  Pour  White  (1992)  les  domaines  réticulaires  sont  des

formations socioculturelles parmi lesquelles les liens ou passages sont indispensables.

30 L'idée de Passage, ou de lien chez White, intervient dans la façon d'articuler  les EI/ES. Si

les EI/ES représentent des zones du discours plus denses ou plus centrées (cohésive et/ou

structurelle),  il  faut supposer que les Passages ou les articulations entre ces derniers

constituent des liens moins denses, dont la fonction consiste à établir des liens entre EI/

ES. Nous soutenons ici avec White (1992, 1995) que l'ensemble du texte consiste en un

‘filet temporaire de réseaux’ avec les Passages Narratifs en tant que liens entre EI/ES.

31 Dans la figure 3,  nous montrons graphiquement ce type d'articulation entre EI/ES en

utilisant de nouveau un exemple hypothétique. Entre les EI/ES apparaissent les Passages

Narratifs, résultats  des Interactions qui se produisent entre les Nœuds de différents EI/

ES. Le réseau entre EI/ES de la figure 4 représenterait donc le texte complet déjà prêt

pour l’analyse et l’interprétation.

 
Figure 3. La construction du réseau de EI/ES au moyen des Passages Narratifs

Source : Elaboration propre

32 Les  Passages  jouent  aussi  un  rôle  primordial  comme  lien  de  transit  plus  ou  moins

obligatoire entre les  EI/ES pour la  suite des  trajectoires  de vie.  Ils  conditionnent les

agents qui ne les contrôlent pas et donnent du pouvoir à ceux qui les possèdent. Les

Passages montrent aussi les stratégies des agents au cours du récit. Etant donné que les

frontières entre les EI/ES sont parfois floues, se superposent ou zigzaguent, les voies de

communication ne sont pas non plus aussi linéaires et prévisibles.

 

L'application

33 L'objectif de ce paragraphe ne consiste pas à développer l'analyse d'un entretien complet

 pour montrer l’adéquation du modèle présenté mais de l’appliquer sur une partie réduite

d’un entretien, plus concrètement sur un seul EI/ES. Il s’agit aussi de montrer les liens

que cet EI/ES entretient avec d’autres EI/ES ; ces liens sont les Passages Narratifs. Nous

suivrons séquentiellement tout le processus développé dans le modèle.
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34 Dans le cas qui nous concerne, l'interview biographique a été extraite d'une recherche

réalisée il  y a déjà quelques années (QUIT,  2000)  sur les rapports entre formation et

emploi. L’interview correspond concrètement à un jeune travailleur dans une entreprise

moyenne de teinture et de finitions du textile.  Du corpus total  de l’entretien,  l‘EI/ES

choisi est celui de l'École des Arts et Métiers du textile (Escuela de Artes y Oficios del textil,

désormais  EAM).  Cet  EI/ES  est  formé par  les  interactions  du  récit  qui  se  réfèrent  à

l'entrée, la durée du stage et la sortie de l'École. Au cours de l’entretien  d'autres EI/ES

sont apparus, comme ceux de l'École primaire (Escuela General Básica, EGB), les études de

Baccalauréat  (Bachillerato  Unificado  Polivalente,  BUP),  le  Milieu  Familial,  la  Première

Entreprise,  la  Seconde  Entreprise  où  a  été  embauché  le  travailleur  au  moment  de

l’interview et les  Hobbieset/ou amitiés.

35 La figure 4 montre l'ensemble des EI/ES du récit global et les liens qui les relient. L’EI/ES

de l'EAM, qui sera dorénavant l'objet direct de  l'analyse, est représenté au centre; les

autres EI/ES présents jouent un rôle important par rapport à ce premier Entourage, mais

ils ne seront pas analysés.

 
Figure 4. Image des divers EI/ES du récit

Source : Elaboration propre

 

L'identification des nœuds de l’EI/ES de l’EAM et la construction des

relations

36 La première exigence du modèle d'analyse proposé du texte narratif consiste à identifier

et à délimiter clairement les EI/ES qui apparaissent dans le récit biographique. Comme

nous  l'avons  déjà  indiqué  précédemment,  ces  EI/ES  doivent  être  les  plus  ‘cloîtrés’

possible,  bien qu’ils soient ouverts aux autres EI/ES (voir la figure 4).  Cette première
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approche se réalise, comme nous l’avons également signalé précédemment, à partir d'une

lecture minutieuse du corpus, en tenant compte de toutes les phrases qui, du point de vue

thématique,  font   références  à  l’EAM.  Chaque  EI/ES  est  inscrit  dans  une  institution

prioritaire d’appartenance et/ou de référence  -dans ce cas, l’institution de l’EAM ; de

même, chaque IES contient un Moi spécifique.

37 Une fois que nous avons choisi tout ce qui dans le  texte de l’entretien fait référence à

l’EI/ES de l’école d‘EAM, nous identifions tous les Nœuds de cette partie du texte narratif

qui maintiennent des relations entre eux et nous identifions aussi des nœuds d’autres EI/

ES qui maintiennent des relations avec l’EI/ES de l’EAM. Rappelons que deux nœuds sont

reliés entre eux par le verbe de la proposition ou phrase correspondante et qu’un même

nœud peut appartenir à différentes propositions ou phrases. Les relations ou syntagmes

verbaux entre les nœuds de chaque EI/ES peuvent être très diversifiés. Mais on ne peut

pas  maintenir  toute  leur  variabilité et  avoir  autant  des  réseaux  que  le  nombre  des

relations. Les critères pour une classification réductrice de relations sont fonction des

objectifs  et  du  contenu de  la  recherche.  Dans  le  cas  de  l’exemple,  nous  retiendrons

seulement les relations qui expriment des contenus factifs ou factuels, car ils expriment

nettement les aspects processuels et dynamiques du récit.

38 Une fois que ces relations sont identifiées il  est tout à fait possible de construire les

relations  entre  les  nœuds  de  l’EI/ES  de  l’école  d’EAM  et  avec  d’autres  EI/ES.  Il  est

seulement nécessaire  d’introduire l’information  sur les nœuds et leurs relations dans un

logiciel d’analyse des réseaux sociaux, qui a été UCINET  dans notre exemple. Un premier

résultat montrant le réseau factique est présenté dans la figure 5.

 
Figure 5. Le réseau factique

Source: Élaboration propre
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Orientations pour l'analyse du réseau et résultats

39 Le réseau de la figure 5 représente l'ensemble de tous les trois sous-processus de relations

factiques qui  ont  lieu à  l’intérieur et  autour l’EI/ES de l'EAM du Textile.  Le premier

processus, à gauche, correspond au passage entre le Moi de 3ème année de BUP (Y3BUP)

aux Etudes et  Cours de l'École des Arts et  Métiers (ECEAO) de l'Institution de l'École

(IEAO) par l'intermédiation d'un Compagnon de 3ème année de BUP (C3BUPC).  Le Moi

(YBUP/YEAO), exprime une double situation, celle de l’appartenance simultanée au BUP

et à l'École des Arts  et  Métiers.  Le second processus,  en haut,  au milieu et  à droite,

correspond aux Études et Cours de l'École des Arts et Métiers (ECEAO),  et au Moi de

l'École des Arts et Métiers (YEAO). Ce processus s'étend, vers la droite en haut, puisque les

Études  (ESTU)  amènent  l’interviewé,  le  Moi  de  l’École  des  Arts  et  Métiers  et  de  la

première Entreprise (YEAO/Y1ET), par l’intermédiation de l’Entreprise d'embauche pour

l'insertion et sélection du personnel pour la 1ère Entreprise (ESCL), à l’Insertion dans le

Textile (INTE), et plus concrètement a la 1ère Entreprise du Textile (1ET). La troisième

phase,  signalée  par  les  nœuds  situés  au  centre  inférieur  du  réseau,  consiste  en  un

processus institutionnel orienté, de manière plus concrète, vers l’insertion, le contrat et

la sélection des Élèves pour la 1ère Entreprise. Ce processus est réalisé à l'École par les

différentes collectivités qui interviennent : la Direction de l'École (DEAO), les Professeurs

et  la  Corporation  du  Textile  et  les  élèves  (PEAO),  les  Élèves  de  l’École  (ALEAO),  les

Entreprises de la Corporation du Textile  (EGRTX), la Corporation des Entrepreneurs du

Textile  de  la  Région  (GRTX),  la  Sélection  des  Élèves  dans  la  1ère Entreprise  (SA1E),

l’Insertion des Élèves dans le Textile (IATX), le Travail Textile (TTEX) et la 1ère Entreprise

du Textile (1IET). Le fait que ces trois processus jouent un rôle d’intermédiation entre

d’autres EI/ES renforce la conclusion que l’EI/ES de l'École des Arts et Métiers est très

ouvert et qu’il joue un rôle de carrefour dans l’ensemble du cycle de vie du sujet. Nous

aurions aussi des résultats intéressants en regardant de plus près le rôle de chaque nœud.

De  plus,  l'application  d'autres  indicateurs  de  la  théorie  et  de  l’analyse  des  Réseaux

Sociaux comme les de K-Cores ou Cliques permettrait d’obtenir d'autres résultats plus

précis. Comme exemple, voyons le réseau de la figure 6, qui est la représentation directe

de l'analyse de Multidimensional Scaling (MDS) avec les mêmes données que

précédemment.
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Figure 6. Échelage multidimensionnel des processus factiques

Source : Élaboration propre

40 Ce réseau suit horizontalement mais de droite à gauche le développement temporel de

l’ensemble  du  processus  de  l’EI/ES  de  l'École  des  Arts  et  Métiers. Parconséquent,  le

développement  temporel  des  processus  apparait  comme  un  axe  fondamental  de

différenciation réticulaire dans le lien relationnel entre nœuds.

41 L'axe  perpendiculaire,  indépendant  du  précédent  met  en  évidence  de  manière

différentielle la nature des nœuds entre individuels, collectifs et institutionnels ; en plus,

les plus passifs se situent dans la partie inférieure du graphique et, au contraire, les plus

actifs  dans  la  partie  supérieure.  Au centre,  se  situent  les  nœuds reliés  à  l'embauche

d'insertion par l'intermédiaire d'une Entreprise d'embauche.

42 La première des deux dimensions qui apparait donne un sens temporel au processus et la

seconde  lui  donne  un  sens  de  nature  sociale.  Elles  deviennent  ainsi  des  principes

classificateurs de la dynamique et de la ‘statique’ de l’EI/ES  examiné.

 

Conclusions

43 Cet article propose une approche spécifique de l'analyse de narrations biographiques en

tenant compte de deux conditions.

44 La première, c’est celle de respecter au maximum la nature réticulaire et articulée propre

au texte; les relations sont aussi bien sémantiques et syntactiques que des relations entre

les propositions. Cela permet de garder toutes les sources de signification latentes ou

manifestes du texte. La seconde, consiste à respecter le sens évolutif et temporaire propre

au texte sous un modèle synchronique et structuré. Les EI/ES respectent leur temporalité

propre ainsi que leur structure sémantique et synchronique dans le texte en tant que
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domaines  plus  autonomes  et  claustrés.  Les  EI/ES  créent  des  contextes  locaux  qui

procurent  une  meilleure  réinterprétation  aussi  bien  des  interactions  que  de  leurs

composants, sujets, choses ou objets, institutions, c'est-à-dire les nœuds, et les relations.

45 D’autre part, la conjonction diachronique et réticulaire des EI/ES et des Passages permet

de reproduire ou de construire la dynamique évolutive du texte, c’est-à-dire sa narrative.

Cet aspect est, en général, absent dans d'autres applications de la perspective des réseaux

appliquée à l'analyse de textes. L'introduction de cette dynamique temporelle enrichit

l'analyse  et  l'interprétation car  elle  permet  d'établir  un chaînon intermédiaire  entre

l'analyse de l'interaction élémentaire comme unité minimale de signification et le tout

narratif ou discours global de l'interview.

46 Un autre aspect d’intérêt propre à la méthodologie du modèle consiste en l’équilibre

nécessaire  entre  l’exigence  et  la  nécessité  de  l’interprétation  grammaticale  et

pragmatique du texte et la possibilité de sa formalisation sous la couverture algébrique

des Réseaux Sociaux. De même, un autre avantage se réfère aux possibilités très ouvertes

de classifier  ou de codifier  les  syntagmes verbaux qui  définissent  les  relations et  les

nœuds.

47 D'une certaine façon le lien entre les micro-interactions élémentaires (EI/ES) et leurs

Passages Narratifs et le texte dans sa totalité, ainsi articulé, fournit premièrement, un

traitement  ‘multi  niveau’  du discours  à  la  mesure  de  nos  intérêts;  deuxièmement,  il

fournit  aussi  une  osmose  de  significations  entre  les  niveaux  de  telle  façon  que  ces

derniers enrichissent les interprétations mutuelles et, troisièmement, il fournit en même

temps  un  certain  équilibre  entre  une  vision  holistique  du  discours  ou  une  vision

moléculaire ou atomiste de celui-ci.
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NOTES

1.  Ce type de représentations a été développé afin d'établir la signification des mots ou concepts

représentés (voir Johnson-Laird 1990: chap. 18).

2.  Dans  certains  travaux,  cette  méthode  est  nommée  Méthode  Biographique  Interprétative

(BIM).

3.  Entourage Interactif pour souligner son caractère structuré entre noyaux et les relations et,

Épisodes Situationnels, pour son caractère narratif et pragmatique.

4.  En  relation  avec  le  niveau  d'agrégation,  la  plupart  des  auteurs  centrent  l'analyse  sur

l'ensemble du réseau. De toute façon Carley (1997) a travaillé sur le niveau minimal d'agrégation

(un seul objet textuel), pour pouvoir analyser et classifier le concept principal du réseau (ego) sur

la base des relations qu'il possède.

RÉSUMÉS

Cet article propose une approche spécifique de l'analyse de récits biographiques en utilisant la

perspective des réseaux sociaux. Concrètement, la formalisation de réseaux est utilisée pour
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capter, mieux que d'autres analyses, la mémoire épisodique présente dans les narrations. Dans

cet  objectif,  les  notions  d'environnement/épisode et  de  passage  narratif seront  utilisées  comme

moyens de relier les aspects les plus centrés sur l'interaction et la dynamique du récit. Le type de

procédure proposé sera illustré par l'analyse d'un fragment d'entretien biographique.

Reticulated Approach to Temporal Dynamics in Biographic Narratives: This article proposes

a specific approach to the analysis of biographic narratives by means of using the social networks

perspective. More specifically, and more than other analyses, network formalisation can be used

to capture the episodic  memory present in narratives.  To do so,  the notions of  environment/

episode and of narrative passage are used to connect those features focused on the interaction and

the  dynamic  dimension  of  narratives.  The  proposed  procedure  is  illustrated  by  analyzing  a

fragment of a narrative interview.
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