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Introduction
1. L’hétérogénéité énonciative au cœur du discours de presse

1. 1. Dialogisme interlocutif /dialogisme interdiscursif
1. 2. Hétérogénéités, instances discursives, échelle objectivité/subjectivité

2. Différents modes de représentation du discours autre
2. 1. Discours indirect
2. 2. Discours direct
2. 3. Modalisation du dire comme discours second
2. 4. Modalisation autonymique d’emprunt

Conclusion

In tro duc tion
L’enjeu de cet ar ticle est de pré sen ter d’une ma nière syn thé tique une
par tie des ré sul tats de notre thèse de Doc to rat 1.

1

Notre étude porte sur cinq jour naux et ma ga zines d’ac tua li té spé ci fi‐ 
que ment adres sés aux jeunes 2, dans le cadre de la pro blé ma tique sui‐ 
vante : com ment la mise en scène du dis cours de l’autre contribue- t-
elle à la construc tion de l’évé ne ment mé dia tique des pré si den tielles ?
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Nous sou li gnons l’in té rêt de convo quer le concept de « dia lo gisme in‐ 
ter dis cur sif » (Moi rand 2002) et celui de « dis cours re pré sen té » (Ra‐ 
ba tel 2006) dans l’ana lyse de la re pré sen ta tion mé dia tique des élec‐ 
tions pré si den tielles fran çaises de 2002 et 2007. Le dia lo gisme in ter‐ 
dis cur sif cor res pond au rap port qu’un dis cours en tre tient avec
d’autres dis cours pro duits an té rieu re ment. Il ras semble toutes les re‐ 
pré sen ta tions ou vertes du dis cours de l’autre, des hommes po li tiques
aux jeunes lec teurs.

3

Dans un pre mier temps, nous ex po se rons ra pi de ment la pro blé ma‐ 
tique de l’hé té ro gé néi té énon cia tive consi dé rée comme in hé rente au
dis cours. Dans un se cond temps, nous pré sen te rons plu sieurs
exemples d’ana lyses de « dis cours re pré sen tés » par la presse d’ac‐ 
tua li té adres sée aux jeunes en pré ci sant les ins tances énon cia tives
concer nées et en dé fi nis sant les dif fé rents modes énon cia tifs uti li sés.

4

1. L’hé té ro gé néi té énon cia tive au
cœur du dis cours de presse

1. 1. Dia lo gisme in ter lo cu tif /dia lo gisme
in ter dis cur sif

Dans le Dic tion naire d’ana lyse du dis cours, So phie Moi rand (2002)
pré cise que le dia lo gisme - concept pro po sé par Mi khaïl Ba kh tine -
peut avoir deux orien ta tions. Elle dis tingue le « dia lo gisme in ter lo cu‐ 
tif » du « dia lo gisme in ter dis cur sif » (2002 : 176). Le dia lo gisme in ter‐ 
lo cu tif ins taure une re la tion de dia logue pro pre ment dit avec un des‐ 
ti na taire réel ou ima gi naire : dans notre cas, les jeunes lecteurs- 
cibles. Et le dia lo gisme in ter dis cur sif cor res pond au fait que les dis‐ 
cours se re flètent et se re prennent les uns les autres. Ils sont tra ver‐ 
sés d’échos et de rap pels des dis cours pro duits an té rieu re ment.

5

Dans une orien ta tion éga le ment ba kh ti nienne pour une part, Jac que‐ 
line Authier- Revuz (1984) pense l’énon cia tion comme le lieu d’une in‐ 
évi table hé té ro gé néi té qu’elle dé cline en deux types : d’une part, l’hé‐ 
té ro gé néi té « consti tu tive » tient à ce que le sujet énon cia teur , psy‐ 
chi que ment clivé, est fon da men ta le ment tra ver sé par le dis cours de
l’autre d’une ma nière in cons ciente et d’autre part, l’hé té ro gé néi té «
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mon trée » s’ins crit à la sur face du dis cours et peut être ap pré hen dée
dans une dé marche lin guis tique et pragmatico- communicationnelle.
Plus ré cem ment, l’ex pres sion em ployée par Jac que line Au thier (2004)
pour ca rac té ri ser cette hé té ro gé néi té mon trée est « Re pré sen ta tion
du dis cours autre ». C’est ce deuxième type d’hé té ro gé néi té, l’hé té ro‐ 
gé néi té mon trée qui nous in té resse par ti cu liè re ment à tra vers l’ana‐ 
lyse du dia lo gisme in ter dis cur sif.

Le dia lo gisme in ter dis cur sif mon tré nous ap pa raît dans notre cor pus
comme re le vant d’une stra té gie spé ci fique des jour naux.

7

1. 2. Hé té ro gé néi tés, ins tances dis cur ‐
sives, échelle ob jec ti vi té/sub jec ti vi té

Dans son ou vrage Les dis cours de la presse quo ti dienne, So phie Moi‐ 
rand (2007) dé fi nit, d’un point de vue mé tho do lo gique cette fois, trois
ni veaux d’« hé té ro gé néi té » du dis cours mé dia tique. Ce terme « hé té‐ 
ro gé néi té », pro po sé par Moi rand (2007 : 10-13), est à prendre dans
une ac cep tion plus gé né rale que celle d’Au thier. Moi rand dis cerne en
effet trois ni veaux d’hé té ro gé néi té dans le dis cours jour na lis tique :
sé mio tique, tex tuelle et énon cia tive.

8

Pre miè re ment, le dis cours de presse se ca rac té rise par une hé té ro gé‐ 
néi té sé mio tique. Dans une même « aire scrip tu rale », pour re prendre
l’ex pres sion de Jean Pey tard (1993), dif fé rents ob jets sé mio tiques co‐ 
existent et font sou vent jouer une al ter nance et une com bi nai son
entre ico nique et ver bal: texte, cadres, pho to gra phies, do cu ments in‐ 
fo gra phiques, des sins, etc. Deuxiè me ment, le dis cours de presse est
mar qué par une hé té ro gé néi té tex tuelle. Dif fé rents genres dis cur sifs
consti tuent le cor pus de ré fé rence : ar ticles, édi to riaux, in ter views,
té moi gnages, en quêtes, etc. Enfin, l’hé té ro gé néi té énon cia tive du dis‐ 
cours jour na lis tique se ma ni feste à son tour à trois ni veaux dif fé rents.

9

En pre mier lieu, le dis cours jour na lis tique est un lieu de ren contre de
dif fé rentes sources énon cia tives. Il existe un en tre mê le ment de voix
is sues de dif fé rentes ins tances dis cur sives : « ins tance jour na lis tique
», « ins tance po li tique », « ins tance ci vique » et « ins tance ci vique dite
en herbe » 3.

10

En deuxième lieu, l’hé té ro gé néi té énon cia tive se ma ni feste dans les
dif fé rentes ma nières adop tées par le locuteur- énonciateur 4 re pré ‐
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sen tant pour re pré sen ter le dis cours autre. Moi rand parle quant à elle
de dif fé rentes « at ti tudes » et Au thier de dif fé rents « modes » énon‐ 
cia tifs (modes in di rect, di rect, etc.) 5.

En der nier lieu, l’hé té ro gé néi té énon cia tive se dé fi nit en rap port à
une visée plus ou moins ob jec tive, au tre ment dit, elle doit être enfin
pen sée sur une échelle qui re pré sen te rait les dis cours qui se veulent
les plus ob jec tifs à une ex tré mi té - Moi rand parle à ce pro pos d’«
énon cia tion ob jec ti vi sée » - et les dis cours à « énon cia tion sub jec ti vi‐ 
sée » à l’autre ex tré mi té (Moi rand 2007 : 12).

12

2. Dif fé rents modes de re pré sen ‐
ta tion du dis cours autre
Venons- en à pré sent à l’ana lyse que nous avons ef fec tuée. Pour
consti tuer l’un des trois sous- corpus de tra vail que nous avons étu dié
dans notre thèse, nous avons re pé ré toutes les re pré sen ta tions du
dis cours autre 6 à par tir de la dé fi ni tion des dif fé rents modes énon‐ 
cia tifs pro po sée par Au thier (2004) en les clas sant par ins tances et
par modes. Les quatre modes énon cia tifs de re pré sen ta tion du dis‐ 
cours autre pro po sés par Au thier sont les sui vants : dis cours in di rect,
dis cours di rect, mo da li sa tion du dire comme dis cours se cond et mo‐ 
da li sa tion au to ny mique d’em prunt. Cette ca té go ri sa tion nous a aidée
afin de don ner une confi gu ra tion ca no nique pour chaque mode. Mais
le dis cours de presse pré sen tant une struc ture énon cia tive com plexe,
les confi gu ra tions telles que nous les avons ren con trées dans le cor‐ 
pus étaient mul tiples et étaient sou vent mar quées par un « ef fa ce‐ 
ment énon cia tif » (Vion 1998) 7. Nous pré sen tons plu sieurs exemples
de traces de dia lo gisme in ter dis cur sif mon tré ou exemples de re pré‐ 
sen ta tions du dis cours autre.

13

2. 1. Dis cours in di rect
Com men çons par les re pré sen ta tions du dis cours autre en mode in‐ 
di rect. Nous ana ly sons le dis cours in di rect (ou DI) de façon plus large
que dans les dé fi ni tions tra di tion nelles. Le DI est en gé né ral dé fi ni
ainsi : les pa roles rap por tées sont conte nues dans des pro po si tions
su bor don nées in tro duites par un sys tème du type : « dire + que ».
Pour nous, le DI est consi dé ré comme une forme basée sur la re for‐

14
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mu la tion par le locuteur- énonciateur re pré sen tant du pro pos de
l’énon cia teur re pré sen té. Par consé quent, l’en semble de la mise en
mots re lève du locuteur- énonciateur re pré sen tant, ici le jour na liste.
Il est im pos sible de dé ter mi ner si le vo cable ou l’ex pres sion est un
mot créé par le locuteur- énonciateur re pré sen tant ou si ce mot est
re pris du dis cours de l’énon cia teur re pré sen té. Dans le mode de re‐ 
pré sen ta tion au DI, on a donc une ho mo gé néi té entre le dis cours re‐ 
pré sen tant pro duit par l’ins tance jour na lis tique et le dis cours autre
re pré sen té. La confi gu ra tion ca no nique de la re pré sen ta tion en DI est
la sui vante :

RDA en DI : [DRant= X + V + DRé]15

Le dis cours re pré sen tant est consti tué d’une men tion de l’ori gine
énon cia tive, d’un verbe at tri bu tif du dire et du dis cours re pré sen té.
L’abré via tion « DRant » si gni fie « dis cours re pré sen tant ». « DRé » si‐ 
gni fie « dis cours re pré sen té ». La lettre « X » cor res pond à la men tion
de l’ori gine énon cia tive. La lettre « V » in dique qu’un verbe at tri bu tif
du dire est pré sent. L’ho mo gé néi té est re pré sen tée par le signe « = »
et par les cro chets qui re groupent l’en semble de ces com po sants.

16

Il s’agit du troi sième mode le plus uti li sé dans le cor pus étu dié. Dans
la plu part des exemples re le vés, un verbe d’at tri bu tion de pa role est
pré sent ainsi que la men tion de l’ori gine de l’énon cia tion re pré sen tée,
comme dans la confi gu ra tion ca no nique. La na ture du verbe de pa‐ 
role a un rôle très im por tant dans ce type de re pré sen ta tion du dis‐ 
cours autre car il per met d’in ter pré ter l’at ti tude adop tée par le jour‐ 
na liste vis à vis du pro pos re pré sen té.

17

Voici dans l’exemple sui vant plu sieurs re pré sen ta tions en DI avec
pré sence de verbes d’at tri bu tion de pa role :

18

(1) « Les chiens ne font pas des chats :

[…] Mal gré ce désir, et bien qu'on puisse par ler au jour d'hui sans
tabou de po li tique en fa mille, à peine la moi tié des jeunes in ter ro gés
avouent en dis cu ter avec leurs pa rents. « C'est l'un des su jets les
moins abor dés entre pa rents et en fants, ana lyse Anne Muxel (DD). Il
ar rive bien après les études et l'ar gent. Mais, quand on en parle, la fa ‐
mille reste l'in ter lo cu teur pri vi lé gié. ». C'est d'au tant plus pa ra doxal,
note Vincent Tour nier, que l'in té rêt pour la po li tique aug mente avec
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le ni veau d'études, et que la pro por tion de jeunes di plô més a bondi
en trente ans (DI). Sans en traî ner pour au tant une ex plo sion de l'ac ti ‐
vi té po li tique. Il met cet écart sur le compte de la mé fiance gé né rale
pour le monde po li tique, terni par les af faires. Et rap pelle que les
jeunes sont sou vent plus exi geants que leurs pa rents en ma tière de
ri gueur mo rale, avant de ré vi ser par fois leur ju ge ment par la suite.
(2DI) […] Ca rine Di dier et Fré dé ric Niel » (PHOSPHORE- EP02-02-
05_n°251_p58)

Dans cet exemple, Phos phore re for mule le dis cours de Vincent Tour‐ 
nier, enseignant- chercheur à l'Ins ti tut d'études po li tiques de Gre‐ 
noble, à l’aide de verbes at tri bu tifs de pa role à « fo ca li sa tion cog ni tive
» (Ra ba tel 1998) plus ou moins neutre : « note », « met sur le compte
de » et « rap pelle ». Lorsque le verbe de pa role in tro duit une cer taine
sub jec ti vi té comme c’est le cas ici avec le verbe « mettre sur le
compte de », il a ten dance à consti tuer un mar queur mé dia tif puis‐ 
qu’il in fluence l’in ter pré ta tion du lec teur en met tant en doute le
conte nu du dis cours re pré sen té.

19

Voici un autre exemple où le verbe ne semble pas être uti li sé for tui te‐ 
ment :

20

(2) « France : Le film Fé roce sort mal gré Le Pen.

Ven dre di der nier, le tri bu nal de Paris a re fu sé de re por ter la sor tie du
film Fé roce, pré vue de main. La de mande avait été dé po sée par le
Front na tio nal. Le parti de Jean- Marie Le Pen juge dif fa ma toire ce
film sur l'ex trême droite. » (L'ACTU- EP02-02-04-16_n°950_p6) (DI)

Dans cet exemple, le verbe uti li sé (« juge ») pour in tro duire le dis‐ 
cours re pré sen té de Le Pen a une double fo ca li sa tion : une fo ca li sa‐ 
tion cog ni tive (dans le sens de « pen ser ») et af fec tive (dans le sens de
« cri ti quer né ga ti ve ment »). L’uti li sa tion de ce verbe per met au jour‐ 
na liste de prendre de la dis tance face au dis cours re pré sen té en fa‐ 
veur du FN.

21

2. 2. Dis cours di rect
Dans le cas de la re pré sen ta tion au dis cours di rect (ou DD), les mots
du dis cours re pré sen té sont mon trés comme étant ceux de l’énon cia ‐

22
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teur convo qué. Le jour na liste s’ef face pour don ner des ef fets de réel
et cela peut ac cré di ter l’au to ri té du dis cours re pré sen té. Le DD
donne l’illu sion de l’ob jec ti vi té. C’est ap pa rem ment la forme la plus
lit té rale de la re pro duc tion de la pa role d’au trui mais ce n’est qu’une
ap pa rence car il y a bien une mo di fi ca tion du pro pos due à la sé lec‐ 
tion, au contexte d’in ser tion. Voici la confi gu ra tion ca no nique pou‐ 
vant dé fi nir le mode de re pré sen ta tion en DD :

RDA en DD : [DRant= X + V] + [DRé]*23

De la même ma nière que pour la confi gu ra tion du DI, les abré via tions
« DRant » et « DRé » si gni fient « dis cours re pré sen tant » et « dis cours
re pré sen té ». La lettre « X » cor res pond à la men tion de l’ori gine
énon cia tive. La lettre « V » in dique qu’un verbe at tri bu tif du dire est
pré sent. L’hé té ro gé néi té entre « dis cours re pré sen tant » et « dis cours
re pré sen té » est for ma li sée par la sé pa ra tion en deux groupes créés
par les cro chets. L’étoile « * » pré cise que l’on montre ex pli ci te ment la
dé li mi ta tion du dis cours re pré sen té grâce à des marques para- 
verbales (uti li sa tion des deux points, des guille mets, de l’ita lique ou
en core d’en ca drés 8).

24

La re pré sen ta tion au dis cours di rect est le mode le plus lar ge ment
uti li sé pour les quatre ins tances par les cinq jour naux étu diés. Dans le
cas du DD, les mots du dis cours re pré sen té sont mon trés comme
étant ceux de l’énon cia teur convo qué qui en a toute la res pon sa bi li té.
Le DD ga ran tit un fort effet de cré di bi li té, puis qu’il pré tend ne pas al‐ 
té rer le dis cours d’ori gine. Il est dif fi cile d’éva luer la dis tance qui est
prise par l’ins tance jour na lis tique puisque le DD joue sur l’effet d’ob‐ 
jec ti vi té.

25

Il ar rive sou vent qu’il n’y ait pas de verbes d’at tri bu tion de pa role dans
le dis cours de presse d’ac tua li té adres sée aux jeunes car des ru‐ 
briques spé ciales ont été mises en place pour re pré sen ter le dis cours
autre. Cette re pré sen ta tion qui per met au jour nal de prendre de
grandes dis tances vis à vis du dis cours re pré sen té, afin de feindre la
non- prise en charge, est en gé né ral ren for cée par une mise en forme
ico nique spé ciale, comme dans la ru brique « C’est dit » dans le jour nal
L’Actu pré sen tant le dis cours re pré sen té dans une bulle de pa role jux‐ 
ta po sée à la re pré sen ta tion pho to gra phique de l’énon cia teur re pré‐ 
sen té. Exemple :

26
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(3) « C'est dit : « La force de l'équipe de France, c'est son côté mul ti ‐
ra cial. C'est aussi celle de la France. Il est né ces saire que Le Pen ré ‐
colte un mi ni mum de voix. » Mar cel De sailly, ca pi taine des Bleus (à
France Soir) » (L'ACTU- EP02-02-04-27_n°959_p7) (DD)

Il s’agit dans cet exemple d’une autre confi gu ra tion du DD car il y a
un double mar quage dé li mi tant le dire au ser vice de l’ef fa ce ment
énon cia tif (guille mets et pré sence d’un cadre).

27

Le verbe at tri bu tif du dire est sou vent rem pla cé par les deux points
(dans les en tre tiens, les ana lyses et les in ter views) comme dans l’ex‐ 
trait sui vant :

28

(4) « À chaque élec tion, les son dages font la une des jour naux. Ils sont
éri gés en faits cer tains et non pré sen tés comme des chiffres ser vant
à étayer les ana lyses des jour na listes po li tiques. Em ma nuel Kess ler, le
ré dac teur en chef de la radio BFM, l'a bien com pris : « Si nous avions,
par notre tra vail, été da van tage à l'écoute de la France réelle qu'à
celle des pour cen tages, sans doute aurions- nous pu per ce voir et
aver tir lec teurs, au di teurs ou té lé spec ta teurs du dan ger qui guet tait
notre pays. » Une leçon pour la pro chaine fois... » (L'ACTU- EP02-02-
04-27_n°959_p3) (DD)

Les deux points ainsi que l’ita lique sont deux autres types de mar‐ 
quage de dé li mi ta tion du dire ce qui fait que dans cet ex trait, on
consi dère le DD comme tri ple ment mar qué. On dira dans ce cas que
le DD re pré sen té est hy per mar qué.

29

2. 3. Mo da li sa tion du dire comme dis ‐
cours se cond
Concer nant la mo da li sa tion du dire comme dis cours se cond (ou MD),
il s’agit, comme pour le DI d’une re for mu la tion mais où le jour na liste
prend ses dis tances. La MD se sert d’in di ca teurs de cadres mé dia tifs
(mo da li sa tions par le condi tion nel 9, mar queurs du type « selon X » et
mo da li sa tions grâce à la pré sence de verbes d’at tri bu tions de pa role
comme « pré tendre », « in si nuer ») cela afin de bien pré ci ser qu’il ne
s’ap pro prie pas le dis cours re pré sen té (ni même le conteste). Dans le
cas de la re pré sen ta tion en MD, on a à la fois une ho mo gé néi té entre
dis cours re pré sen tant et dis cours re pré sen té puisque l’en semble de

30
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la mise en mots re lève du locuteur- énonciateur re pré sen tant et une
hé té ro gé néi té in tro duite par les cadres mé dia tifs. La confi gu ra tion
ca no nique de la re pré sen ta tion en MD est la sui vante :

RDA en MD : [DRant= MM + X + V + DRé]31

Comme pour le DI, l’ho mo gé néi té est re pré sen tée par les cro chets
qui re groupent l’en semble de ces com po sants. L’abré via tion « MM »,
si gni fiant « mar queur mé dia tif », si gnale l’émer gence d’une hé té ro gé‐ 
néi té qui n’est pas for mel le ment re pré sen tée.

32

La mo da li sa tion du dire comme dis cours se cond est le mode le moins
uti li sé par la presse d’ac tua li té adres sée aux jeunes. Concer nant ce
mode, il s’agit, comme pour le DI d’une re for mu la tion mais où le jour‐ 
na liste prend ses dis tances grâce à l’in ser tion d’in di ca teurs de mar‐ 
queurs mé dia tifs. Il y a une hé té ro gé néi té entre ce que dit le jour na‐ 
liste et le dis cours de l’ac teur re pré sen té.

33

Ce mode est prin ci pa le ment au ser vice des son dages. Lorsque le
jour nal pu blie un son dage, il le fait en in sé rant plus ou moins de dis‐ 
tance. Exemple :

34

(5) « […] Et à la veille de l’élec tion pré si den tielle, une ma jo ri té de
Fran çais (65%) se raient, selon un son dage RMC – 20 mi nutes, fa vo ‐
rables à un gou ver ne ment com po sé de per son na li tés de bords po li ‐
tiques dif fé rents, ras sem blés au tour d’un pro jet com mun. (MD) »
(LesCLESdel'actualité- EP07-07-04-10_03-28_n°704_p7)

Dans cet exemple, on a deux types de marques in tro dui sant une dis‐ 
tance par rap port au dis cours re pré sen té : le jour nal uti lise le condi‐ 
tion nel qui est un mar queur mé dia tif (« se raient » : « V-MM ») ainsi
que le mar queur « selon » (« MM »).

35

Dans l’ex trait n°6, cor res pon dant à la confi gu ra tion ca no nique, le
son dage est in tro duit par le mar queur mé dia tif « d’après » :

36

(6) « D’après notre son dage, la ma jo ri té d’entre vous es time qu’il
[Jacques Chi rac] aura été un bon pré sident pour la France. »
(CITATO- EP07-07-03_n°22_p6) (MD)

L’em ploi d’un pré sent simple plu tôt qu’un condi tion nel fait que le
jour na liste ne prend pas de recul face au dis cours re pré sen té. Le dire
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est ainsi pré sen té comme une évi dence, ce qui donne d’après nous un
effet de non- prise en charge du point de vue du dis cours re pré sen té.
Cette re pré sen ta tion du dire peut aussi être consi dé rée comme une
forme d’ar gu men ta tion in di recte car le son dage n’a pas vrai ment de
va leur étant donné la ques tion posée. Stra té gi que ment, la ré dac tion
donne une bonne image de l’an cien pré sident en s’ef fa çant der rière
un son dage. On ima gine que si le ré sul tat du son dage avait été en dé‐ 
fa veur de ce der nier, le son dage n’au rait pas été pu blié. Le point de
vue de l’énon cia teur re pré sen té en fa veur de Chi rac (re le vant de l’ins‐ 
tance jour na lis tique « son dage BVA- Citato-Le Mouv’ » et de l’ins tance
ci vique en herbe) est mis en avant. L’ins tance jour na lis tique qui s’ef‐ 
face se pose en « sous- énonciateur » (Ra ba tel 2004 : 10) afin de ga‐ 
ran tir un effet d’ob jec ti vi té, si gni fiant : « ce n’est pas nous qui le di‐ 
sons, c’est vous ».

2. 4. Mo da li sa tion au to ny mique d’em ‐
prunt
Pas sons à pré sent au der nier mode de re pré sen ta tion du dis cours
autre. Dans la mo da li sa tion au to ny mique d’em prunt (ou MAE), le jour‐ 
na liste re for mule en gé né ral le début du dis cours re pré sen té puis met
à dis tance le reste du dis cours à l’aide de marques for melles (ita lique
et/ou guille mets). La par tie du dire re pré sen té qui est mise à dis tance
peut être très courte, elle peut cor res pondre à une for mule ou en‐ 
core juste à un mot. Dans ce cas, on parle d’îlots tex tuels pour ca rac‐ 
té ri ser la pe tite par tie du dis cours ori gi nel re pré sen té. La confi gu ra‐ 
tion en MAE semble à pre mière vue pro duire le plus grand effet de
dis tan cia tion dans la me sure où le locuteur- énonciateur se dé res‐ 
pon sa bi lise dou ble ment. Mais cette re marque ne se vé ri fie ce pen dant
pas tou jours dans l’ana lyse du dis cours de presse d’ac tua li té adres sée
aux jeunes. L’uti li sa tion d’une MAE per met au jour na liste de s’ef fa cer
der rière le dis cours re pré sen té tout en se dé ga geant de toute la res‐ 
pon sa bi li té quant au conte nu de ce dis cours. Le jour na liste pos sède
donc des moyens pour in fluen cer l’in ter pré ta tion du lec teur. La MAE
a une ca rac té ris tique par ti cu lière, celle de fonc tion ner à la fois sur
une ho mo gé néi té entre dis cours re pré sen tant et dis cours re pré sen té
et une hé té ro gé néi té qui est in tro duite par des marques ex pli cites de
dé li mi ta tion du DR. La confi gu ra tion de la MAE est donc la sui vante :
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RDA en MAE : [DRant= X + V + DRé1/2] + [DRé2/2]*39

La pre mière par tie de cette confi gu ra tion est la même que celle de la
re pré sen ta tion en DI et fonc tionne sur une ho mo gé néi té entre dis‐ 
cours re pré sen tant et la pre mière par tie plus ou moins longue de dis‐ 
cours re pré sen té (« DRé1/2 »). L’hé té ro gé néi té entre le « dis cours re‐ 
pré sen tant » et la deuxième par tie du « dis cours re pré sen té » («
DRé2/2 ») est for ma li sée par la sé pa ra tion en deux groupes créés par
les cro chets. Et l’étoile « * » pré cise que l’on montre ex pli ci te ment la
dé li mi ta tion du dis cours re pré sen té grâce à des marques para- 
verbales. Cette confi gu ra tion per met de sou li gner que cette re pré‐ 
sen ta tion du dis cours autre n’est pas un frag ment de DD in sé ré dans
le DI mais re lève bien de la MAE.

40

La MAE est le deuxième mode de re pré sen ta tion du dis cours le plus
uti li sé. Les MAE les plus cou rantes (cor res pon dant à la confi gu ra tion
ca no nique) men tionnent le nom du sujet des dires et se pré sentent
comme ceci : ori gine énon cia tive, verbe d’at tri bu tion de pa role (verbe
le plus sou vent dé cla ra tif), re for mu la tion brève du dis cours autre et
mise entre guille mets de l’ex trait du dis cours autre en su bor don née
(in tro duite par que) :
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(7) « […] Le pro jet du PS, lui, est plus flou, il se li mite à af fir mer qu'il «
en tend faire de la lutte contre le chan ge ment cli ma tique une prio ri té
es sen tielle de son ac tion » (MAE). […] Cé cile Amar » (PHOSPHORE- 
EP02-02-04_n°250_p28)

Ce mode de re pré sen ta tion est une forme hy bride proche à la fois du
DI (re for mu la tion), du DD (mons tra tion des dires de l’énon cia teur re‐ 
pré sen té) et de la MD (la MAE est aussi par fois in tro duite par le mar‐ 
queur mé dia tif « selon »).
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L’ex trait n°8 est un bon exemple illus trant la mu ta tion du DD en MAE.
Le verbe at tri bu tif du dire se confond avec le verbe du dis cours re‐ 
pré sen té, il fait une tran si tion sans marque syn taxique de dis tan cia‐ 
tion entre dis cours re pré sen tant et dis cours re pré sen té :
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(8) « […] Le can di dat UMP Ni co las Sar ko zy veut « sup pri mer les cloi ‐
son ne ments des mar chés du tra vail, en par ti cu lier pour les jeunes »
(MAE). […] » (PHOSPHORE- EP07-07-02_n°308_p16)
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Le choix du verbe à fo ca li sa tion cog ni tive « veut » re lève de la res‐ 
pon sa bi li té du jour nal. On au rait pu ima gi ner une for mu la tion du type
: « Ni co las Sar ko zy a dit qu’il vou lait « sup pri mer les cloi son ne ments
des mar chés du tra vail, en par ti cu lier pour les jeunes » ».
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La re pré sen ta tion du dis cours en MAE a enfin pour effet de mettre à
dis tance, et donc de ne pas prendre en charge, une par tie du dis cours
re pré sen té qui fi gure entre guille mets. Exemple :
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(9) « Quatre fa vo ris et autres can di dats :

Jean- Marie Le Pen :

Son pro gramme :

[…] Le FN veut ré ser ver les aides so ciales aux seuls Fran çais et sup ‐
pri mer le re grou pe ment fa mi lial (DI). Il en tend ré ta blir la peine de
mort pour « les crimes les plus odieux » (MAE) […] »
(LesCLESdel'actualité- EP07-07-04-10_03-28_n°704_p8-10)

Cette non- prise en charge du dis cours re pré sen té est ren for cée par
l’uti li sa tion du verbe at tri bu tif du dire mé dia tif « il en tend ré ta blir » («
V-MM ») à por tée éva lua tive qui per met de glis ser dans le dis cours
re pré sen té une cri tique né ga tive. On au rait d’ailleurs pu ima gi ner
dans la pre mière par tie de l’ex trait une autre mise à dis tance concer‐ 
nant le seg ment « aux seuls Fran çais ».

46

Conclu sion
En conclu sion, nous sou hai tons sou li gner le fait que le choix de re‐ 
pré sen ter les dis cours autres en tel ou tel mode n’est pas ano din. Les
quelques confi gu ra tions ob ser vées montrent à quel point l’évé ne ment
po li tique peut être re pré sen té de ma nières sen si ble ment dif fé rentes.
Bien que mon trant de forts ef fets d’ob jec ti vi té, le mode in di rect et la
mo da li sa tion du dire comme dis cours se cond font in ter ve nir la sub‐ 
jec ti vi té des locuteurs- énonciateurs qui re for mulent à leur ma nière
les dis cours sources. Le mode di rect et la mo da li sa tion au to ny mique
d’em prunt ga ran tissent plus ou moins de fi dé li té au dis cours source
mais cela ne si gni fie pas que la sub jec ti vi té des locuteurs- 
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énonciateurs soit ab sente. De nom breuses re pré sen ta tions du dis‐ 
cours autre consti tuent des ar gu ments ad ve re cun diam (ou ar gu ment
de sou mis sion) per met tant aux jour na listes de sou mettre le jeune lec‐ 
teur à l’au to ri té du dis cours re pré sen té, in ter di sant ainsi toute
contra dic tion ou af fi chage d’une opi nion per son nelle (Plan tin 2005 :
95-96). La re pré sen ta tion du débat po li tique cherche plus à pré sen ter
des opi nions d’une ma nière consen suelle qu’à pro vo quer ex pli ci te‐ 
ment des contro verses. La re pré sen ta tion mé dia tique des pré si den‐ 
tielles n’in cite ainsi guère les jeunes à dé battre.

Le pré sent ar ticle s’est fo ca li sé sur l’hé té ro gé néi té énon cia tive ; il se‐ 
rait utile d’af fi ner cette ana lyse en pre nant en compte les hé té ro gé‐
néi tés tex tuelles et sé mio tiques et en met tant en va leur d’une ma‐ 
nière plus pré cise le lien exis tant entre dis cours re pré sen tés et ef fets
ar gu men ta tifs in di rects.
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des élec tions pré si den tielles fran çaises de 2002 et 2007, est ar ri vée à sou te‐ 
nance en no vembre 2009.

2  Les jour naux et ma ga zines étu diés sont les sui vants : L’Actu ( jour nal quo‐ 
ti dien adres sé aux 14-18 ans, pu blié par Play Bac Presse), Les Clés de l’ac tua‐ 
li té ou Les CA ( jour nal heb do ma daire adres sé aux 13-18 ans, pu blié par Milan
Jeu nesse), Les Dos siers de l’ac tua li té ou Les DA ( jour nal men suel adres sé aux
ly céens, pu blié par Bayard Jeu nesse), Phos phore (ma ga zine men suel adres sé
aux 15-25 ans, pu blié par Bayard Jeu nesse) et Ci ta to (ma ga zine men suel
adres sé aux ly céens, pu blié in dé pen dam ment).

3  Voir sché ma en an nexe. Ce que nous ap pe lons « ins tance po li tique » cor‐ 
res pond à l’en semble des dis cours dans le champ du po li tique, l’« ins tance
jour na lis tique » re groupe tous les dis cours de jour na listes tra vaillant pour la
presse d’ac tua li té adres sée aux jeunes ou pour d’autres mé dias et l’« ins‐ 
tance ci vique » cor res pond aux dis cours or di naires, aux dis cours d’ex perts,
etc. L’ins tance ap pe lée « ci vique en herbe » concerne tous les dis cours re‐ 
pré sen tés des jeunes.

4  Ter mi no lo gie em prun tée à A. Ra ba tel (1998) per met tant de pré ci ser le
fait que le jour nal est à la fois lo cu teur, c’est- à-dire pro duc teur dé cla ré de
l’énon cé et res pon sable ex pli cite de celui- ci et énon cia teur, c’est- à-dire qu’il
est aussi la source d’un point de vue.

5  No tons que dans ces dif fé rentes ma nières de re pré sen ter le dis cours
autre, l’hé té ro gé néi té tex tuelle a une im por tance cer taine. L’évé ne ment po‐ 
li tique est lar ge ment re pré sen té à tra vers des ru briques de pa role qui sont
liées aux condi tions de pro duc tions des dis cours. Don nons plu sieurs
exemples. La ru brique « cour rier » est d’abord pré sente dans trois des cinq
jour naux étu diés (« Coups de gueule, coups de cœur, ré ac tions… ces pages
sont à vous » dans Phos phore 2002, « C vous qui le dites » dans Les CA 2007,
« C’est vous qui le dites » et « Dixit » dans Ci ta to 2007). Beau coup de dis‐ 
cours en tri bune libre à l’écrit sont éga le ment pu bliés dans des ru briques
spé ciales (« Pa roles d’ados » dans Les CA 2002, « C’est dit » et « Les phrases
clés » dans L’Actu, ru brique « Pa role de cam pagne » ap pa rais sant dans Les
DA de 2007, ré ser vée à la re pré sen ta tion de dis cours po li tiques, ru brique «
Le droit de vote vu par… » créée spé cia le ment par Phos phore pour le trai te‐ 
ment des élec tions en 2007). Les jour naux pu blient enfin des ré ponses
écrites à une en quête dans des ru briques créées pour l’oc ca sion des pré si‐ 
den tielles (« Si j’étais pré sident… vos pro po si tions » dans L’Actu 2002, «
C’est- à-dire. Les jeunes et la po li tique. Elec tions 2002 » dans Les CA 2002, «
Té moi gnage. La France dont je rêve » et « La France dont vous rêvez dans
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dix ans » dans Phos phore 2007). La plu part du temps, dans ces ru briques, il
est im por tant de sou li gner le fait que les jour naux re pré sentent le dis cours
autre au mode di rect, ce qui donne un fort effet d’au then ti ci té.

6  Ce qui cor res pond à un total de 2346 dis cours re pré sen tés.

7  L’ef fa ce ment énon cia tif est un type de mise en scène énon cia tive qui uti‐
lise une énon cia tion ob jec ti vi sée dé crite par R. Vion (1998 : 197) en ces
termes : « […] Ce dis cours im per son nel (le « dis cours his to rique » de Ben ve‐ 
niste) semble cor res pondre à un « ef fa ce ment » du lo cu teur qui ne s’af firme
pas, de façon ex pli cite. Tou te fois, son « ab sence » ne re lève que de la mise
en scène car le lo cu teur est bien res pon sable de l’énon cia tion et de tout ce
qui s’y pro duit. ».

8  La re pré sen ta tion du dis cours autre au mode di rect mon tré, qui n’uti lise
pas de verbes de pa role, peut être ma té ria li sée dans un es pace énon cia tif
par un en ca dré comme dans la ru brique « C’est dit » dans L’Actu.

9  Le condi tion nel est aussi ap pe lé « mé dia tif » dans le sens où il sou ligne
une al té ri té dans le chan ge ment d’énon cia tion mon trant que l’in for ma tion
est in cer taine.

Français
Dans une pers pec tive énon cia tive et ar gu men ta tive, l’ar ticle pré sente une
ana lyse de la re pré sen ta tion mé dia tique des élec tions pré si den tielles fran‐ 
çaises de 2002 et 2007 dans le dis cours de presse d’ac tua li té adres sée aux
jeunes. En s’in té res sant par ti cu liè re ment aux re pré sen ta tions du dis cours
autre clas sées par ins tances et par modes, il tente de ré pondre à la ques tion
sui vante : com ment la mise en scène du dis cours de l’autre contri bue à la
construc tion de l’évé ne ment mé dia tique des pré si den tielles ?
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