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Introduction
1. Ancrage contextuel : de la phénoménologie à l’électroacoustique
2. L’écologie sonore, entre nature et culture
3. Perspectives linguistiques : du champ discursif du « sonore » à l’espace
sonore de la langue
4. Enjeux musicaux et artistiques : mise en espace du son et exploration de
l’espace-son
Conclusion

In tro duc tion
Pay sage so nore, acous tique en vi ron ne men tale, spa tia li sa tion de
l’écoute, courbe mé lo dique de la pa role… les syn tagmes as so ciant l’idée
de son à celle d’es pace sont au jourd’hui de plus en plus nom breux et
passent sou vent in aper çus dans le dis cours. An crés dans des
contextes mul tiples, ils ren voient à des champs de pra tique et de re‐ 
cherche spé ci fiques : ceux de l’éco lo gie so nore, de l’acous tique ar chi‐ 
tec tu rale, de la so cio lo gie ur baine, de la créa tion mu si cale ou de la
lin guis tique. En quoi ce phé no mène témoigne- il de l’exis tence de
nou velles formes de re la tion entre per cep tion de l’es pace et écoute ?
Quels sont les en jeux - culturels, lin guis tiques, artistiques-  du re nou ‐
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vel le ment des re la tions es pace/ma tière/temps, in hé rentes à la pen sée
de l’es pace so nore?

1. An crage contex tuel : de la phé ‐
no mé no lo gie à l’élec troa cous ‐
tique
Si l’écoute a long temps été uti li sée comme sup port de la pen sée de la
tem po ra li té - comme en té moigne l’uti li sa tion, par Berg son, de
l’exemple de la mé lo die ou des coups frap pés à l’hor loge dans l’ana‐ 
lyse du phé no mène de la durée- , la mise en lien de l’ex pé rience so‐ 
nore et de la per cep tion de l’es pace semble avoir sus ci té beau coup de
dif fi cul tés, ainsi qu’en té moigne R. Méric :

2

Om ni pré sente dans l’uni vers vi suel et dans la plu part des arts, la no ‐
tion d’es pace sem blait [...] étran gère à la no tion de son. [...] Le temps
et l’es pace étaient conçus comme un couple an ti no mique et an ta go ‐
niste : d’un côté, le temps dy na mique et mou vant, d’un autre côté,
l’es pace, éten du et inerte. (Méric, 2012 : 9).

De fait, le phé no mène de spa tia li té so nore est, au dix- huitième siècle,
nié par nombre de mu si ciens et de phi lo sophes, ainsi qu’en té‐ 
moignent ces pro pos de Hegel, cités par R. Méric :

3

C’est le temps et non l’éten due qui est l’élé ment dans le quel se meut
le son. [...] La né ga ti vi té dans la quelle entre la ma tière vi brante
consti tue une sup pres sion de l’état spa tial. (Hegel, 1979 : 339-340 ;
321-322, cité par Méric, op cit. : 59).

In com pa tible avec l’idée d’une « né ga ti vi té » in hé rente au phé no mène
acous tique, la no tion de spa tia li té so nore se heurte éga le ment au
cadre kan tien de l’a prio ri, sé pa rant la ca té go rie de l’éten due de celles
de la per cep tion. C’est sans doute de l’ap proche phé no mé no lo gique
qu’émerge la pen sée de l’es pace so nore qui, pour Hus serl, prend
d’abord la forme d’une ana lo gie :

4

Ce n’est que par image qu’on parle d’une ex pan sion du son et d’un
rem plis se ment de l’es pace par le son, c’est en quelque sorte l’image
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d’un fluide qui sert de guide : l’image est une image vi suelle ou tac ‐
tile, l’image d’une flui di té qui est re pré sen tée sur le mode d’un au ‐
then tique plein spa tial, et sert en suite à la re pré sen ta tion ana lo gique
de la pro pa ga tion des ef fets de son dans l’es pace. (Hus serl, 1989/1907
: 93).

Ex pri mée par Hus serl sous forme d’une image conte nant/conte nu, la
pen sée de la spa tia li té so nore passe, chez Merleau- Ponty, par l’in té‐ 
gra tion de la per cep tion au di tive à l’ex pé rience ori gi naire du sen tir et
de l’être au monde :

5

Si l’on peut dou ter que l’ouïe nous donne de vé ri tables « choses », il
est cer tain qu’elle nous offre au- delà des sons dans l’es pace quelque
chose qui « bruit » et par là elle com mu nique avec les autres sens.
(Merleau- Ponty, 1945 : 920).

In té grée au champ de la per cep tion, l’écoute par ti cipe ainsi de
l’émer gence même de l’ex pé rience de l’es pace :

6

La per cep tion spa tiale [...] ne se com prend qu’à l’in té rieur d’un
champ per cep tif qui contri bue tout en tier à la mo ti ver en pro po sant
au sujet concret un an crage pos sible. (op. cit. : 976).

In dis so ciable de l’ex pé rience d’écoute, le son n’est ainsi, dans le
contexte de la pen sée phé no mé no lo gique, pas une réa li té en soi,
mais une mo da li té de l’être au monde, ainsi que l’ana lyse N. De praz,
in vi tant à  
[...] res sai sir les qua li tés tem po relles, spa tiales et af fec tives im ma ‐
nentes à la conscience au di tive, pro dui sante et écou tante, les quelles
font du son une unité de sens don née car vécue, et non une ob jec ti ‐
vi té ex terne. 
(De praz, 1998, Re gistres phé no mé no lo giques du so nore, in Chou vel et
So lo mos , op. cit. : 6).

Si la conscience de l’es pace so nore émerge du dé ve lop pe ment de la
ré flexion phé no mé no lo gique, elle s’ins crit, par ailleurs, dans un
contexte mu si cal et cultu rel spé ci fique, mar qué, comme l’ana lyse M.
Kal te ne cker, par une vo lon té de tour ner la page de l’écoute ro man‐ 
tique et de re non cer à la re cherche de l’au- delà ou vert par la per cep‐ 
tion au di tive pour s’in té res ser à la ma té ria li té même du phé no mène
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so nore. (Kal te ne cker, 2010 : 377 ; 391). Elle cor res pond éga le ment à un
mou ve ment cultu rel de re va lo ri sa tion de l’ouïe - éclip sée jusque là
par la vue, consi dé rée comme le sens principal- , et à une éman ci pa‐ 
tion pro gres sive du « so nore » du champ de la pa role. (op. cit. : 213 ;
105).Or, le re nou vel le ment des mo da li tés de l’ex pé rience so nore est
éga le ment, de puis le début du ving tième siècle, lié de façon di recte
au dé ve lop pe ment des tech niques d’en re gis tre ment et de dif fu sion
so nores. La pos si bi li té de dif fé rer l’écoute dans le temps, mais éga le‐ 
ment de la dé con tex tua li ser en « dé pla çant » l’évé ne ment acous tique
d’un lieu à un autre, phé no mène en vi sa gé par R. Mur ray Scha fer en
termes de « schi zo po ho nie », mo di fie de façon in édite la re la tion au
monde so nore. L’uti li sa tion des tech niques élec troa cous tiques de
syn thèse so nore amène par ailleurs à dé fi nir de nou velles ca té go ries
comme celle de l’i-son, « objet fi gu ral », in tro duite par F. Bayle qui, se
pla çant dans un contexte peir cien, dis tingue :

- l’im- son ico nique, ré fé ren tiel (ex : un évé ne ment brut, un pay sage
so nore) 
- le di- son dia gram ma tique, in di ciel (le fil trage, éti re ment d’un objet) 
- le mé- son mé ta pho rique, fi gu ral ou au to ré fé ren tiel (motif abs trait
or ga ni sé) 
(Bayle, 2007, cité par Méric, op cit. : 307).

Le re cours à la com po si tion as sis tée par or di na teur ouvre par ailleurs
de nou veaux es paces acous tiques, plus souples, plus mou vants et
consti tue de ce fait un chan ge ment pa ra dig ma tique es sen tiel, comme
l’ana lyse R. Méric :

8

Du fait de l’om ni pré sence de la nu mé ri sa tion, n’im porte quel son de ‐
vient in dé pen dant de l’es pace pré éta bli : il forme lui- même l’es pace
(op. cit. : 399)

In dui sant de nou velles formes de pra tique et de ca té go ri sa tion, l’évo‐ 
lu tion tech no lo gique contri bue donc, pa ral lè le ment au re nou vel le‐ 
ment de la pen sée de la per cep tion et à l’évo lu tion du contexte es thé‐ 
tique et cultu rel, à la re dé fi ni tion des mo da li tés de l’ex pé rience
acous tique, s’ex pri mant en par ti cu lier par l’émer gence du pa ra digme
d’es pace so nore.

9
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2. L’éco lo gie so nore, entre na ture
et culture
L’in té rêt pour l’es pace so nore trouve une ex pres sion spé ci fique dans
le mou ve ment éco lo gique de sen si bi li sa tion à la pré ser va tion et à
l’amé lio ra tion de la qua li té de l’en vi ron ne ment acous tique. L’ éco lo gie
so nore fé dère ainsi au jourd’hui des re cherches mul tiples, in té res sant
les dif fé rents champs d’études des sciences hu maines, comme l’ana‐ 
lyse R. Bra ban ti :

10

La ques tion de l’éco lo gie so nore émerge dans les an nées soixante- 
dix, de façon com plé men taire et pa ral lèle à la pro pa ga tion de la
conscience éco lo gique [...] Cette pro blé ma tique ap pa raît au jourd’hui
non seule ment lar ge ment par ta gée, mais aussi au centre de nom ‐
breuses dis ci plines comme la pla ni fi ca tion ur baine, la so cio lo gie, l’ar ‐
chi tec ture, l’an thro po lo gie, la mé de cine, l’his toire, la zoo lo gie et bien
d’autres. [...] l’éco lo gie so nore est le ré sul tat et la consé quence d’un
long pro ces sus in trin sèque aux lan gages ar tis tiques eux- mêmes,
pro ces sus qui a porté ces der niers à une cri tique fac tuelle de toute
concep tion vi sant une sé pa ra tion entre les arts de l’es pace et les arts
du temps. De ce point de vue, l’éco lo gie so nore ac tua lise avec force
les re cherches les plus in no vantes du XX ° siècle. (Bra ban ti, 2012 : 11).

Née en par ti cu lier de la dif fu sion de l’ou vrage de R. Mur ray Scha fer, «
The Tu ning of the World » 1, la ré flexion dé ve lop pée au tour du « pay‐ 
sage so nore » a contri bué au dé ve lop pe ment d’un in té rêt spé ci fique
pour les pro prié tés acous tiques de l’en vi ron ne ment. Elle est au‐ 
jourd’hui à l’ori gine de nombre de ma ni fes ta tions à vo ca tion édu ca‐ 
tive et cultu relle telles que la mise en place de points d’écoute, l’or ga‐ 
ni sa tion de pro me nades so nores ou la réa li sa tion d’ins tal la tions in ter‐ 
ac tives di verses - murs, plan chers, jar dins sonores-  in vi tant l’au di teur
à (re) de ve nir « ac teur » de son écoute. Or, la mise en lien de pra‐ 
tiques d’écoute spon ta née et d’une ap proche mu si cale du pay sage, in‐ 
hé rente à la dé marche de R. Mur ray Scha fer, s’ap puie, comme l’ana‐ 
lyse P. Na dri gny, sur des po si tions mé ta phy siques spé ci fiques :

11

Dans ce rap port com plexe de mu si ca li sa tion du na tu rel et de na tu ra ‐
li sa tion de la mu sique, le son na tu rel est moins un type de sons
qu’une re la tion har mo nieuse que le sujet en tre tient avec le pay sage
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so nore. [...] Cette concep tion de la na ture re fuse donc une op po si ‐
tion fron tale entre sons cultu rels et sons dits na tu rels. [...] Le pay ‐
sage so nore est donc na tu rel en ce qu’il consti tue une somme qua li ‐
fiée d’im pres sions har mo ni sées. L’har mo nie est celle des so no ri tés
entre elles, mais éga le ment entre les sons et celui qui les écoute, sys ‐
tème dans le quel toutes choses s’ex priment mu tuel le ment. ( Na dri ‐
gny, 2010)

Si la dé marche de R. Mur ray Scha fer en tre tient l’idée de l’exis tence
d’une « har mo nie » ori gi naire, in hé rente à l’ex pé rience d’écoute elle- 
même, le contexte contem po rain du field re cor ding -pra tique d’en re‐ 
gis tre ments « de ter rain »- fait au jourd’hui ce pen dant de plus en plus
fré quem ment ap pa raître le be soin de sé pa rer ce qui re lève du « na tu‐ 
rel » et du « mu si cal ». Tour nant ré so lu ment le dos aux pra tiques do‐ 
cu men taires, il s’ins crit dans une re la tion ins tau rée par une in ten‐ 
tion na li té, une mo da li té d’écoute. L’es pace so nore y est ex pres sion
d’une pré sence au monde, qui, lors qu’elle donne lieu, en pro lon ge‐ 
ment, à un tra vail de créa tion à par tir du ma té riau en re gis tré, ins crit
ce champ de re cherche en conti nui té di recte avec celui de la mu sique
contem po raine.

12

An crée d’une part dans l’idée de la pos si bi li té d’un re tour, par l’in ter‐ 
mé diaire de l’ouïe, à une re la tion ori gi naire à l’uni vers, et d’autre part
dans l’ex pres sion d’un be soin de re nou vel le ment des formes de l’être
au monde, l’ex plo ra tion de l’es pace so nore ouvre éga le ment des
champs de ré flexion di vers, ame nant à mettre en lien l’écoute avec
d’autres formes d’ex pres sion, et en par ti cu lier avec le lan gage. On
peut dans ce contexte évo quer les ren contres Ar chi tec ture, Mu sique
Éco lo gie, ini tiées par P. Ma rié tan, qui in tègrent à une ex pé rience d’ex‐ 
plo ra tion de l’en vi ron ne ment par l’oreille un ques tion ne ment lin guis‐ 
tique spé ci fique, té moi gnant de la conscience du fait que l’ana lyse de
la per cep tion au di tive ne peut se dis pen ser d’une ré flexion sur la
langue, lieu où prend sens l’ex pé rience d’écoute. (Ma rié tan, 2006 : 15-
17)

13
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3. Pers pec tives lin guis tiques : du
champ dis cur sif du « so nore » à
l’es pace so nore de la langue
S’il est vrai que toute ex pé rience so nore ex cède ce que peut en dire la
pa role, il semble que le fait de re cou rir au lan gage pour dé crire les
sen sa tions au di tives re pré sente une dé marche es sen tielle dans
l’émer gence de la conscience per cep tive, comme le note, en contexte
mu si cal, P. Schaef fer :

14

“ Par ler des sons“ s’est d’abord pré sen té comme un évé ne ment ac ‐
ces soire [...] La dé cou verte, dans tout phé no mène mu si cal, de l’in ‐
ten tion d’en tendre, nous porte à croire que par ler des sons n’est pas
si ac ces soire. [...] Ainsi, lorsque nous écou tons un son “inouï“, dé ta ‐
ché de toute langue pré exis tante, pourrions- nous pen ser que nous
sommes [...] seuls en face de lui [...] comme il n’y a guère de pen sée
sans for mu la tion ver bale, il y a peu de chances pour que l’au di teur
pense quelque chose de ce son sans re cou rir, im pli ci te ment, aux
mots et aux idées. (Schaef fer, 1966 : 481-482).

Ra re ment dé si gné de façon di recte, l’es pace so nore peut être évo qué
par l’ac tua li sa tion, en dis cours, de liens de conti guï té spé ci fiques.
C’est en par ti cu lier le cas dans les ap proches de type phy sique ou
phy sio lo gique du phé no mène so nore (par exemple dans la dé fi ni tion
du son comme « sen sa tion au di tive créée par les per tur ba tions d’un
mi lieu élas tique », pro po sée par le Dic tion naire Le Ro bert). La pré‐ 
sence d’un phé no mène de conti guï té ex pé rien tielle dans la pen sée de
l’es pace so nore ap pa raît par ailleurs dans le contexte d’évo ca tions de
per cep tions sy nes thé siques, ou de cor res pon dances di verses. Écoute,
per cep tion spa tiale et émo tion par ti cipent alors d’une même ex pé‐ 
rience du monde, comme en té moigne N. Bou vier, dé cou vrant la
plaine de l’Ana to lie :

15

Le plus sou vent, on ne voit rien… mais on en tend -il fau drait pou voir
« brui ter » l’Anatolie-  on en tend un lent gé mis se ment in ex pli cable,
qui part d’une note suraiguë, des cend d’une quarte, re monte avec
beau coup de mal, et in siste. Un son lan ci nant, bien fait pour tra ver ‐
ser ces éten dues cou leur de cuir, triste à don ner la chair de poule, et
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qui vous pé nètre mal gré le bruit ras su rant du mo teur. On écar quille
les yeux, on se pince, mais rien ! Puis on aper çoit un point noir, et
cette es pèce de mu sique aug mente in to lé ra ble ment. Bien plus tard,
on rat trape une paire de bœufs, et leur conduc teur qui dort la cas ‐
quette sur le nez, per ché sur une lourde char rette à roues pleines
dont les es sieux forcent et grincent à chaque tour. Et on le dé passe,
sa chant qu’au train où on che mine, sa mau dite chan son d’âme en
peine va vous pour suivre jusqu’au fond de la nuit. (Bou vier,
2004/1985 : 148).

La des crip tion de l’es pace so nore fait d’autre part, comme le note P.
Ma rié tan (op. cit. : 17), fré quem ment ap pa raître le re cours à l’ana lo gie,
en par ti cu lier dans le cas de l’évo ca tion de sons « in ouïs », im pos‐ 
sibles à iden ti fier et à nom mer. C’est le cas par exemple dans cet ex‐ 
trait de Der bo rence, de C.F. Ramuz, où le bruit pro duit par l’ébou le‐ 
ment de la mon tagne est pré sen té comme celui d’une ba taille :

16

Ceux d’An zein daz ont dit : « Ça a com men cé par une salve d’ar tille rie
; les six pièces de la bat te rie ont fait feu en même temps. En suite,
disaient- ils, il y a eu un coup de vent. En suite il y a eu une fu sillade,
avec des écla te ments ; des cra que ments, des dé charges, qui ve naient
de tous les côtés, à croire qu’on nous ti rait des sus ; toute la mon ‐
tagne s’en est mêlée. » (Ramuz, 1985/1934, Der bo rence, Paris, Gras ‐
set : 36-38).

L’ana lo gie peut éga le ment s’exer cer entre les do maines du so nore et
du non so nore, ainsi qu’en té moignent ces quelques lignes, ex traites
d’un autre roman de C.F. Ramuz : La beau té sur la terre :

17

[...] le bruit des voix dans la salle à boire vient par terre comme si on
avait donné un coup de ci seaux de dans. On n’a plus en ten du aucun
bruit der rière le cor ri dor où il y a eu comme une pre mière lar geur de
si lence, en avant de la quelle le bruit de la ter rasse conti nuait à se
faire en tendre, mais il s’est tu à son tour. (Ramuz, 2005/1927, La
beau té sur la terre, Paris, Gal li mard : 35).

Ex pri mant tan tôt la pré sence d’une pen sée par conti guï té, (évo ca tion
du bruit par sa source ou par l’ac tion à la quelle il est in hé rent), tan tôt
celle de re la tions ana lo giques entre dif fé rentes formes d’ex pé rience
(évo ca tion du bruit par un autre bruit ou par un phé no mène non
acous tique), la des crip tion de l’es pace so nore té moigne ainsi de l’exis ‐

18
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tence de re la tions spé ci fiques, ren dant pos sible l’ex pres sion de
l’écoute dans son ex pan sion spa tiale. Or, si le dis cours, par le re cours
aux pro cé dés mé to ny mique et mé ta pho rique, ex prime et af fine l’ex‐ 
pé rience d’écoute, il est éga le ment lui- même pro duc teur de « bruit »
et ouvre ainsi un es pace so nore spé ci fique. Sou vent li mi té à quelque
contextes pré cis - celui de l’ex pé rience in ter cul tu relle (pay sage so‐ 
nore des langues), de la pro so die (contour mé lo dique du dis cours) ou
de ma ni fes ta tions vo cales in hé rentes à l’ex pres sion des émo tions
(cris, in ter jec tions) -, l’es pace so nore de la pa role n’en est pas moins
une réa li té lin guis tique, qui par ti cipe plei ne ment de la com mu ni ca‐ 
tion et de l’émer gence du sens.

S’in té res ser à l’es pace acous tique de la langue de mande ce pen dant
tout d’abord d’iden ti fier et de dé fi nir celui- ci de façon claire et pré‐ 
cise. Ja kob son rap pelle, à cet égard, que les lin guistes dis po saient, en
Inde an cienne, de trois termes per met tant de dis tin guer le son n’ap‐ 
par te nant pas au lan gage du son du lan gage en gé né ral, d’une part, et
du consti tuant du son dis cri mi na tif quant au sens, d’autre part. (Ja kob‐ 
son et Waugh, 1980 : 41). Or, l’ab sence de ca té go ries lexi cales équi va‐ 
lentes en fran çais semble aller de pair avec l’exis tence de zones
d’ombre dans la des crip tion acous tique de la pa role. Cet état de fait
est à re lier ici à deux contextes spé ci fiques. Le pre mier ren voie, en
dia chro nie, à un phé no mène déjà men tion né, celui de l’as su jet tis se‐ 
ment des sons mu si caux - jusqu’au dix- huitième siècle mais sans
doute en core beau coup plus tardivement-  au do maine de l’ex pres sion
vo cale et de la pa role. (Kal te ne cker, 2010, Méric, 2012). Le se cond est
celui du constat de l’exis tence d’un vide dans la des crip tion spé ci fi‐ 
que ment « so nore » de la langue, vide qui trouve en par tie son ori gine
dans la fo ca li sa tion sur la va leur op po si tive du pho nème, comme en
té moigne la dé fi ni tion saus su rienne de « l’image acous tique », in hé‐ 
rente à la dé fi ni tion du signe lin guis tique:

19

Le signe lin guis tique unit non une chose et un nom, mais un concept
et une image acous tique. [...] (L’image acous tique) n’est pas le son
ma té riel, chose pu re ment phy sique, mais l’em preinte psy cho lo gique
de ce son, la re pré sen ta tion que nous en donne le té moi gnage de nos
sens ; elle est sen so rielle, et s’il nous ar rive de l’ap pe ler « ma té rielle »,
c’est seule ment dans ce sens et par op po si tion à l’autre terme de l’as ‐
so cia tion, gé né ra le ment plus abs trait. (Saus sure, 1995 : 98).
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Or, si le pho nème, élé ment sys té mique, est bien dé fi ni par sa va leur
dif fé ren tielle, le « son ma té riel » -« chose pu re ment phy sique »-, exclu
a prio ri de la langue par l’ana lyse saus su rienne, est- il réel le ment hors
du do maine du lan gage et n’appartient- il pas éga le ment lui- aussi à
l’es pace so nore de la pa role ?

20

Long temps élu dée par la su jé tion du son mu si cal au son lan ga gier
d’une part et par la fo ca li sa tion sur la va leur dis cri mi na tive du pho‐ 
nème d’autre part, la confron ta tion au pro blème du sta tut du « ma té‐ 
riau so nore » dans la langue semble au jourd’hui ne plus pou voir être
dif fé rée. Re con nu dans son ex pan sion spa tiale, et par là même, dans
sa ma té ria li té, le so nore re pré sente en effet dé sor mais une ca té go rie
au to nome, dis tincte de celles du son mu si cal et du son lin guis tique,
ca té go ries qui ac quièrent ainsi leur in dé pen dance. L’ana lyse lin guis‐ 
tique intègre- t-elle ce chan ge ment de pa ra digme ? Comme le fait re‐ 
mar quer R. Ja kob son, la des crip tion acous tique de la pa role a sou vent
été oc cul tée par l’étude des phé no mènes ar ti cu la toires in hé rents au
pro ces sus de pho na tion :
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Les sons du lan gage en tant que phé no mène d’em pi rie ex té rieure
pré sentent deux as pects : l’as pect mo teur et l’as pect acous tique.
Quel est le but im mé diat de l’acte pho na toire ? Est- ce le phé no mène
acous tique ou le phé no mène mo teur lui- même ? Il est clair que c’est
le phé no mène acous tique que vise le sujet par lant, c’est le phé no ‐
mène acous tique qui est le seul di rec te ment ac ces sible à l’au di teur.
Quand je parle, c’est afin qu’on m’en tende. Des deux as pects du son,
c’est donc l’as pect acous tique qui pré sente avant tout une va leur in ‐
ter sub jec tive, so ciale, tan dis que le phé no mène mo teur, au tre ment
dit le tra vail de l’ap pa reil vocal, est sim ple ment une condi tion phy sio ‐
lo gique du phé no mène acous tique. (Ja kob son, 1976 : 25).

Quels sont au jourd’hui les en jeux lin guis tiques d’une prise de
conscience de la di men sion acous tique du dis cours ? Re con naître la
di men sion de l’es pace so nore de la pa role comme par ti ci pant de l’ex‐ 
pé rience du lan gage, c’est non seule ment in té grer à l’ana lyse lin guis‐ 
tique l’étude de la pro so die, du pro ces sus ono ma to péique, du phé no‐ 
mène pa ro ny mique et du sym bo lisme pho né tique, mais éga le ment
prendre en compte tout ce qui ren voie -dans sa contin gence même-
à la re la tion en tre te nue par le lo cu teur à la ma té ria li té du si gni fiant

22
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acous tique. En effet, ainsi que le sou ligne, dans le contexte de l’ana‐ 
lyse de la pers pec tive hum bold tienne, P. Mon ne ret :

Que ce type de re la tion soit lé gi time ou non au plan pu re ment lin ‐
guis tique im porte peu. L’es sen tiel est qu’il soit ef fec ti ve ment res sen ti
par les su jets par lants. (Mon ne ret, 2003 : 67).

Or, mettre en évi dence l’exis tence d’une re la tion spé ci fique à la ma té‐ 
ria li té de la pa role, c’est éga le ment poser la ques tion de sa par ti ci pa‐ 
tion à l’émer gence du sens. L’ana lyse de l’es pace so nore de la pa role
s’in tègre alors à part en tière au champ de re cherche ou vert par la lin‐ 
guis tique ana lo gique, dont, comme le dé fi nit P. Mon ne ret, « le pre‐ 
mier prin cipe est celui de la mo ti va tion du signe » (op cit. : 242).

23

Ré sul tat d’une nou velle par ti tion des es paces so nores, l’in té gra tion au
champ de la lin guis tique de l’étude de la ma té ria li té acous tique de la
pa role en ri chit et re nou velle ainsi l’ana lyse de la langue. Elle se trouve
par ailleurs di rec te ment en lien avec les re cherches des psy cho logues
cog ni ti vistes qui, met tant en évi dence l’in fi nie com plexi té des ré seaux
neu ro naux mis en jeu par le phé no mène lan ga gier, in tègrent les di‐ 
men sions de la per cep tion, de la re pré sen ta tion et de l’émo tion à
l’ana lyse de la pa role. Ancré à la fois dans l’ex pé rience de la langue et
dans celle de la per cep tion, l’es pace so nore de la pa role est ainsi
avant tout celui d’une ou ver ture au monde, comme en té moigne G.
Ba che lard, mé di tant sur les ré so nances du mot « vaste » :

24

[...] Il nous ap prend, ce mot, à res pi rer avec l’air qui re pose sur l’ho ri ‐
zon, loin des murs des pri sons chi mé riques qui nous an goissent. Il a
une vertu vo cale qui tra vaille sur le seuil même des puis sances de la
voix. [...] Dans le mot vaste, la voyelle a conserve toutes ses ver tus de
vo ca li té agran dis sante. Consi dé ré vo ca le ment, le mot vaste n’est plus
sim ple ment di men sion nel. Il re çoit, come une douce ma tière, les
puis sances bal sa miques du calme illi mi té. (Ba che lard, 2009/1957 :
180).
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4. En jeux mu si caux et ar tis tiques
: mise en es pace du son et ex plo ‐
ra tion de l’espace- son
Si la pa role ouvre, dans sa ma té ria li té même, une re la tion au monde,
l’écoute par ti cipe, plus spé ci fi que ment, de la per cep tion de l’es pace,
comme l’ana lyse M. Merleau- Ponty en contexte mu si cal :

25

[...] Dans la salle de concert, quand je rouvre les yeux, l’es pace vi sible
me pa raît étroit en re gard de cet autre es pace où tout à l’heure la
mu sique se dé ployait, et même si je garde les yeux ou verts pen dant
que l’on joue le mor ceau, il me semble que la mu sique n’est pas vrai ‐
ment conte nue dans cet es pace pré cis et mes quin. Elle in si nue à tra ‐
vers l’es pace une nou velle di men sion où elle dé ferle ; comme, chez
les hal lu ci nés, l’es pace clair des choses per çues se re double mys té ‐
rieu se ment d’un « es pace noir » où d’autres pré sences sont pos sibles.
(Mer leau Ponty, op. cit. : 912).

Mis en évi dence par l’ana lyse phé no mé no lo gique, le lien unis sant l’ex‐ 
pé rience so nore à celle de l’es pace est au jourd’hui ex plo ré, dans ses
mul tiples mo da li tés, par la mu sique contem po raine.

26

Certes, les re cherches concer nant la mise en es pace du son en mu‐ 
sique ne sont pas nou velles et l’on ne peut dans ce contexte ne pas
évo quer l’uti li sa tion, au sei zième siècle, par Ga briel li, de la tech nique
des chœurs mul tiples, qui, se ré pon dant d’une tri bune à l’autre de la
ba si lique San Marco, fai saient de l’ex pan sion spa tiale du son un pa ra‐ 
mètre mu si cal à part en tière. Les com po si teurs contem po rains ex‐
plorent au jourd’hui dans ses mul tiples di men sions les mo da li tés spa‐ 
tiales in hé rentes à la pro duc tion/ré cep tion du phé no mène so nore,
jouant à la fois sur les ca rac té ris tiques ar chi tec tu rales de l’es pace
mu si cal, sur la dis po si tion des sources émet trices, sur l’usage des
haut- parleurs, sur la place des au di teurs et sur l’in ter ac tion entre ces
dif fé rents pa ra mètres. Ainsi, comme l’ex plique Xe na kis :

27

Il y a des phé no mènes que l’on ne peut pas pro vo quer au tre ment que
par l’en cer cle ment. Si on veut avoir quelque chose de pé rio dique et
qui tourne [...] mettre quel qu‘un dans un contexte so nore, comme
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dans une mer [...] ; c’est pour cela que j’avais fait Ter re têk to rh,
d’ailleurs. Comme quand on est dans une île, au- milieu des vagues,
ou au mi lieu d’une tem pête, ou au mi lieu de je ne sais quoi, d’un
champ de blé [...] (De la lande, 1997� 139).

L’ex plo ra tion de l’es pace so nore passe au jourd’hui par l’ex pé ri men ta‐ 
tion de dis po si tifs spé ci fiques, uti li sant les res sources des tech niques
élec troa cous tiques et in ter ro geant jusque dans leurs li mites les re la‐ 
tions entre per cep tion so nore, spa tiale et tem po relle. Les « éco sys‐ 
tèmes au dibles » d’A. Di Sci pio créent ainsi, comme l’ana lyse R. Méric,
des boucles so nores ba sées sur le prin cipe de la cap ta tion d’une am‐ 
biance spé ci fique (salle de concert), qui, conver tie en si gnal nu mé‐ 
rique, est sou mise à un trai te ment syn thé tique, puis re dif fu sée par
l’in ter mé diaire de haut- parleurs dans son mi lieu ori gi nel où, se mê‐ 
lant au bruit « na tu rel », elle contri bue à consti tuer une nou velle ma‐ 
tière pre mière, à son tour en re gis trée, sou mise à trai te ment etc. De
tels pro ces sus mo di fient la na ture même de la re la tion au son et à
l’es pace, l’écoute étant alors « sai sie comme une mé ta mor phose - 
spatiale et temporelle-  en train de s’ac com plir in dé fi ni ment » :
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Il est im pos sible de dé ci der avec qui joue l’éco sys tème : avec l’écoute
ou avec l’es pace ? La ré ponse consis tant à af fir mer que les deux par ‐
ti cipent élude le vé ri table pro blème qui est de sa voir quel est leur «
ter ri toire » propre et jusqu’où cha cun d’eux peut être iden ti fié. »
(Méric, R, op.cit. : 335; 339).

Théâtre d’ex pé ri men ta tions de na ture plus dy na mique que pro pre‐ 
ment so nore, l’es pace mu si cal est alors avant tout ici es pace de trans‐ 
for ma tion, de mé ta mor phose. L’ex pé ri men ta tion de l’es pace so nore
en mu sique prend ce pen dant éga le ment au jourd’hui d’autres formes,
da van tage cen trées sur le phé no mène acous tique lui- même. C’est
alors dans le tra vail même de la ma tière so nore que se joue la re la tion
entre l’ex pé rience acous tique et celle de l’es pace, ainsi que l’ana lyse
M. So lo mos :
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L’idée d’une spa tia li sa tion du son s’es tompe au pro fit de l’ex plo ra tion
des liens plus di rects entre l’es pace et le son - liens qui semblent de
plus en plus fon da men taux car, beau coup plus qu’une simple « di ‐
men sion », l’es pace est peut- être in dis so ciable du son. (So lo mos, in
Chou vel et So lo mos (1998) : 212).
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Le dé ve lop pe ment d’une fo ca li sa tion sur la spa tia li té so nore mo di fie
alors la na ture même du pro ces sus mu si cal, phé no mène en vi sa gé par
M. So lo mos en terme de « so li di fi ca tion » et ana ly sé comme ré sul tat
de l’ap pli ca tion à la mu sique de prin cipes de ra tio na li sa tion qui, pous‐ 
sés à leur li mite, mo di fient la concep tion même de l’œuvre :
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Par ra tio na li sa tion il faut en tendre ici [...] l’évo lu tion de la mu sique
vers l’ar te fact total, vers l’œuvre in té gra le ment construite. Prise dans
ce sens très ador nien, la ra tio na li sa tion en traîne la spa tia li sa tion car
elle af fecte le temps : ce der nier ces se ra d’être une don née a prio ri et
fi ni ra par être struc tu ré de bout en bout. (op. cit. : 220-221).

Évo luant vers des pra tiques contem pla tives, la mu sique de vient alors
art de l’ins tant :
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Son et ins tant par achèvent l’im ma nence qui éva cue le temps : ils sont
au to suf fi sants et ne né ces sitent, pour se réa li ser, au cune mé moire de
ce qui pré cède ou au cune an ti ci pa tion de ce qui suit ; ils consti tuent
un monde clos, un uni vers re plié sur lui- même et, par consé quent,
ne ren voient à rien d’autre qu’à eux- mêmes. (op. cit. : 224).

Art de l’im ma nence, la mu sique trouve alors de nou veaux ter rains
d’ex pres sion, en par ti cu lier dans l’ex plo ra tion de la mi cro forme, « re‐ 
cherche d’une vie in té rieure à l’in fi ni ment petit ». (op. cit. : 224)
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Le syn tagme espace- son, uti li sé par M. So lo mos pour dé si gner ce
nou veau pa ra digme mu si cal, consacre alors la fu sion des di men sions
acous tique et spa tiale. La spa tia li té, en vi sa gée par fois comme cin‐ 
quième di men sion du son, n’est plus alors ici « qu’un des as pects du
conti nuum espace- son ». (op. cit. : 224).

33

Conclu sion
Si l’ex pé rience so nore, an crée dans la pen sée phé no mé no lo gique de
la per cep tion, re pré sente une mise à dis tance de l’écoute « ro man‐ 
tique », par es sence émo tion nelle et tem po relle, elle est éga le ment la
marque de l’au to no mi sa tion du champ de l’ex pé rience acous tique
face aux re gistres du « vi suel » d’une part et du « ver bal » d’autre part.

34

Pou vant être as so ciée au contexte du spa tial turn - bien que ce lien
ne semble pas avoir été théorisé- , elle in tègre à la fois le re cours à
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pagne de sen si bi li sa tion d’en ver gure pla né taire à la qua li té de l’en vi ron ne‐ 
ment acous tique et une dé marche de sen si bi li sa tion à la di ver si té des pay‐ 
sages so nores du monde.

Français
Tra di tion nel le ment as so ciée à l’ex pé rience de la tem po ra li té, la re la tion au
monde so nore est au jourd’hui de plus en plus sou vent en vi sa gée en termes
de spa tia li té. En quoi ce phé no mène, mar qué par l’émer gence du pa ra digme
d’es pace so nore, témoigne- t-il d’un re ma nie ment ca té go riel gé né ral, au quel
contri buent le dé ve lop pe ment des théo ries de la per cep tion, la mon tée de la
conscience en vi ron ne men tale et l’ou ver ture de nou veaux champs de re‐ 
cherche ar tis tique ? An crée dans trois contextes spé ci fiques : ceux de l’éco‐ 
lo gie acous tique, de la lin guis tique et de la mu sique contem po raine, l’ana‐ 
lyse amène à s’in ter ro ger sur la façon dont la re mise en cause d’un cer tain
nombre d’ha bi tudes et de re pères cultu rels consti tue au jourd’hui une in vi ta‐ 
tion à l’ex plo ra tion de nou velles formes de re la tions au phé no mène so nore,
au temps et à l’es pace.
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