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1. In tro duc tion
La pré sente contri bu tion en tend mettre à jour la construc tion dis cur‐ 
sive de la fi gure de l'étran ger dé ployée dans la stra té gie de com mu ni‐ 
ca tion de l’Union Dé mo cra tique du Centre (UDC 1), ac tuel le ment pre‐ 
mier parti de Suisse. Par une ana lyse de la ma té ria li té lin guis tique 2

de pro duc tions tex tuelles de ce parti, nous nous em ploie rons à en
dé crire dans les pages qui suivent quelques par ti cu la ri tés rhé to riques
qui contri buent à don ner des étran gers une image sté réo ty pée, en
l’oc cur rence es sen tiel le ment construite sur la base de pré ju gés re le‐ 
vant d’une idéo lo gie na tio na liste.

1

Dans les sciences so ciales, la no tion de sté réo type per met d’une part
de cer ner les re pré sen ta tions que les groupes so ciaux ont les uns des
autres et qui jouent un rôle dans les in ter ac tions entre ces groupes
et, d’autre part, de mon trer com ment ces re pré sen ta tions col lec tives
condi tionnent notre per cep tion et notre in ter pré ta tion du réel. Dans
la pers pec tive lin guis tique qui est la nôtre, la dé fi ni tion des sté réo‐ 
types qui nous semble la plus per ti nente est celle qu’en donne Amos‐ 
sy:

2

Rap pe lons qu’au sens res treint du terme, le sté réo type peut se dé fi ‐
nir comme une re pré sen ta tion ou une image col lec tive sim pli fiée et
figée des êtres et des choses que nous hé ri tons de notre culture, et
qui dé ter mine nos at ti tudes et nos com por te ments. Consi dé ré tan tôt
comme une croyance et tan tôt comme une opi nion, il re lève tou jours
du pré cons truit et s’ap pa rente sou vent au pré ju gé. […] La no tion de
sté réo type est sur tout uti li sée dans les sciences so ciales pour dé ter ‐
mi ner les images de l’autre et de soi qui cir culent dans une com mu ‐
nau té don née. Elle vient en ce sens pré ci ser le lieu com mun dont elle
consti tue un as pect par ti cu lier dans la me sure où elle dé signe une
re pré sen ta tion so ciale qui est le prisme à tra vers le quel les in ter ac ‐
tants per çoivent les membres d’un groupe étran ger, ou en core leur
propre iden ti té. (Amos sy 2000� 110)

Cette dé fi ni tion met en évi dence cinq traits dé fi ni toires ré cur rents et
stables du sté réo type: la ré duc tion sim pli fi ca trice, la ré pé ti tion dans
la durée, la pro duc tion dans un es pace col lec tif, le ju ge ment hâtif
ainsi que la dé li mi ta tion d’un in- group et un out- group 3. Cette dé fi ‐

3
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ni tion pré sente sur tout l’avan tage de dé voi ler le noyau dur du sté réo‐ 
type, à sa voir sa na ture pré con çue:

[…] le sté réo type pré sente une constante, un noyau au tour du quel
gra vitent toutes les dé fi ni tions. En effet, il est tou jours dé crit comme
re le vant du pré con çu ou du pré fa bri qué, lui- même en ra ci né dans le
col lec tif (le groupe, la so cié té, la culture). (Amos sy 1989� 32)

‘Im ma té riels’, les sté réo types ne sont donc pas don nés lit té ra le ment
dans un texte, mais de mandent à être re cons truits: comme le sou‐ 
ligne Amos sy, c’est sur la base d’in dices tex tuels, mais aussi grâce à
une ana lyse con- textuelle et inter- textuelle qu’ils doivent être ap pré‐ 
hen dés. Pour re cons truire la fi gure de l’étran ger propre aux dis cours
de l’UDC, nous al lons donc ex plo rer, sur la base de si gnaux tex tuels
(ico niques et ver baux), les ‘déjà- dit’ en ma tière d’al té ri té ex ploi tés par
ce parti d’ex trême droite et iden ti fier le ‘noyau dur’ de la fi gure de
l’étran ger telle que dé ployée dans un cor pus dé- limité de textes.

4

Après avoir briè ve ment pré sen té notre cor pus (2.), nous pas se rons à
l’ana lyse des pro cé dés de sté réo ty pi fi ca tion de l’étran ger (3.). Dans un
pre mier temps, nous nous in ter ro ge rons sur les modes de dé si gna‐ 
tion des étran gers pri vi lé giés par les dis cours de l’UDC (3.1.). Dans un
deuxième temps, nous ten te rons de dres ser un portrait- type de la fi‐ 
gure de l’étran ger telle que construite par ces dis cours, en re cons ti‐ 
tuant le fais ceau de traits sté réo ty piques qui la par ti cu la rise (3.2.).
Avant de conclure, nous dé cri rons, dans un troi sième et der nier
temps, les mo da li tés d’ins tru men ta li sa tion de ce fais ceau de traits
ainsi que ses ef fets visés (4.).

5

2. Pré sen ta tion du cor pus 4

Notre cor pus est consti tué d’une constel la tion de dis cours éma nant
de l’UDC. Nous en pro po sons la sché ma ti sa tion sui vante :

6
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Sché ma ti sa tion des dis cours de l’UDC

Ces dis cours ne sont pas construits et pré sen tés par l’UDC comme
ayant la même im por tance. Deux textes oc cupent la place cen trale de
notre dia gramme: la pla te forme élec to rale 2007-2011 (PFE) et la bro‐ 
chure «Si la gauche gagne, c’est un dé sastre pour la Suisse» (SiGG) 5.
Ces deux do cu ments concentrent la po li tique de l’UDC et fonc‐ 
tionnent dans notre cor pus comme ma trice des dif fé rentes ini tia tives
lan cées par le parti 6. Nous avons sé lec tion né trois ini tia tives dont les
avan tages sont d’être à la fois ré centes et sus cep tibles de construire
une fi gure de l’étran ger 7: Pour le ren voi des étran gers cri mi nels
(CRIM), Pour des na tu ra li sa tions dé mo cra tiques (NATU) et Contre la
construc tion de mi na rets (MINA). Pour cha cune de ces ini tia tives (re‐ 
pré sen tées par les trois cercles de notre dia gramme), nous avons re‐ 
cueilli un cer tain nombre de do cu ments pro duits par l’UDC et ar gu‐ 
men tant l’objet de l’ini tia tive: l’af fiche (aff), l’ar gu men taire (arg) et les
éven tuels do cu ments de fond re la tifs au sujet (doc). Selon notre no‐ 
men cla ture, nous ré fé re rons par exemple à l’ar gu men taire de l’ini tia‐ 
tive « Pour le ren voi des étran gers cri mi nels » par l’éti quette « arg‐ 
CRIM ».

7

Pré ci sons en core que nous n’en tre rons pas dans le dé tail et la spé ci fi‐ 
ci té de chaque texte et de chaque objet po li tique. Ce cor pus a pour
seul des sein de ras sem bler des oc cur rences de pro cé dés de sté réo ty‐ 
pi fi ca tion dans une large gamme de genres de textes.

8
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3. La sté réo ty pi fi ca tion de l’étran ‐
ger
Nous avons trou vé dans les tra vaux de Wodak une grille d’ana lyse des
dis cours idéo lo giques qui nous a paru per ti nente pour le trai te ment
de notre pro blé ma tique. La lin guiste syn thé tise ses pré oc cu pa tions
cri tiques sous la forme de cinq in ter ro ga tions:

9

���Par quelles « éti quettes » lin guis tiques les per sonnes sont- elles nom mées et
dé si gnées ?

���Quels sont les traits de ca rac tère, les ca rac té ris tiques, les qua li tés et les par ‐
ti cu la ri tés qui leur sont at tri buées ?

���Au moyen de quels ar gu ments et de quels schèmes ar gu men ta tifs des in di vi ‐
dus par ti cu liers ou des groupes so ciaux tentent- ils de jus ti fier et de lé gi ti mer
l’ex clu sion, la dis cri mi na tion, la ré pres sion et l’ex ploi ta tion des autres ?

���De quelle pers pec tive ou de quel point de vue ces éti quettes, ces at tri buts et
ces ar gu ments sont- ils ex pri més ?

���Les prises de po si tion res pec tives sont- elles ex pri mées ou ver te ment ? Font- 
elles l’objet de stra té gies d’am pli fi ca tion ou d’at té nua tion ? (Wodak 2002� 72-
73, nous tra dui sons 8)

En pro po sant un dé tour par la ma té ria li té lin guis tique, les deux pre‐ 
mières ques tions de Wodak ont pour in té rêt de jeter un pont entre
notre cor pus com po sé de pro duc tions tex tuelles et la théo ri sa tion
lin guis tique d’Amos sy ; elles per mettent de dé cons truire la sté réo ty‐ 
pi fi ca tion de l’étran ger en deux étapes dis tinctes.

10

La pre mière ques tion nous amè ne ra à consi dé rer les «  éti quettes  »
uti li sées par l’UDC pour dé si gner les étran gers. Nous en ten dons par
dé si gna tion l’opé ra tion qui lie un signe lin guis tique à un ré fé rent. On
convien dra ainsi que des ex pres sions ré fé ren tielles comme «  les
étran gers » ou « les na tu ra li sés » sont uti li sées pour dé si gner des en‐ 
ti tés extra- linguistiques. On ne sau rait néan moins li mi ter l’ap proche
des modes de dé si gna tion à leur seul pou voir ré fé ren tiel. L’en ti té éti‐ 
que tée par le lexème « étran ger » par exemple, ou par le lexème « na‐ 
tu ra li sé  », re çoit plus qu’une dé si gna tion lin guis tique. Elle se trouve
ca té go ri sée et par consé quent vé hi cule toute une série de re pré sen‐ 
ta tions so ciales. L’ana lyse des ex pres sions ré fé ren tielles, du fait

11
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qu’elles per mettent aux lo cu teurs de ca té go ri ser les ré fé rents, consti‐ 
tue donc une pre mière étape de la dé cons truc tion d’un sté réo type.

La deuxième ques tion nous amè ne ra à dé ga ger les ca rac té ris tiques
at tri buées aux « étran gers ». Nous se rons ainsi at ten tifs aux pré di ca‐ 
tions at tri bu tives per met tant au lo cu teur d’as so cier des qua li tés à des
ex pres sions ré fé ren tielles. La ré pé ti tion de cer taines qua li tés, al liée à
leur mo da li sa tion par des énon cés gé né ra li sants, fait ap pa raître ce
que nous ap pel le rons des traits. Plus pré ci sé ment, la ré pé ti tion, voire
le mar tè le ment, de cer taines pré di ca tions dés in di vi dua lise la ca rac té‐ 
ri sa tion et crée un effet de gé né ra li sa tion. L’ana lyse du conte nu des
pré di ca tions gé né ra le ment at tri buées aux ré fé rents consti tue alors
une deuxième étape de la dé cons truc tion d’un sté réo type.

12

Un sté réo type (tel que « les étran gers sont des pro fi teurs ») ap pa raît
ainsi comme un pro cé dé dis cur sif ser vant aux lo cu teurs à ca té go ri ser
un ré fé rent par une ex pres sion ré fé ren tielle («  les étran gers  ») tout
en lui ap po sant une ca rac té ris tique, un trait sté réo ty pique, par le
biais d’une pré di ca tion at tri bu tive à va leur gé né rale (« sont des pro fi‐ 
teurs »). Dans la suite de cette contri bu tion, nous res pec te rons cette
ar ti cu la tion en ren dant compte dans un pre mier temps des modes de
dé si gna tions em ployés par l’UDC puis dans un se cond temps des
traits qui leur sont sys té ma ti que ment at tri bués.

13

3.1. Modes de dé si gna tion des étran gers

Comme en at teste un billet d’hu meur tiré de la presse quo ti dienne
ro mande, la ques tion de la dé si gna tion des étran gers est au cœur de
l’at ten tion des mé dias ro mands:

14

Au dé part, nous sommes tous des ‘émi grés’, un mot qui conserve une
di men sion aven tu reuse, avec son par fum d’Ellis Is land ou de contrées
loin taines, mais c’est à l’ar ri vée que les choses se com pliquent. Les
nou veaux ar ri vants ont dé sor mais droit à toute une pa no plie d’ap pel ‐
la tions, en fonc tion de leurs ori gines, leurs re ve nus, leur sta tut. Des
exemples ? On parle d’ex pa triés, d’im mi grés, d’exi lés, de fron ta liers,
de sans- papiers, de ré fu giés po li tiques, éco no miques, fis caux, de mi ‐
grants, de ré si dents étran gers. Il est d’ailleurs pi quant de consta ter à
quel point chaque terme est conno té, po si ti ve ment ou né ga ti ve ment.
(Mo rand 2010� 25)
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Cette ques tion de la di ver si té des dé si gna tions des étran gers ap pelle
im man qua ble ment celle de leur hié rar chi sa tion:

15

Au som met de la hié rar chie […], le terme ‘ex pa trié’ est de loin le plus
chic. Par tout dans le monde il évoque ces com mu nau tés étran gères
pri vi lé giées, qui vivent en cir cuit fermé […]. Du côté des autres
étran gers en re vanche – im mi grés, ré fu giés et autres exi lés qui n’ont,
semble- t-il, eux, pas droit à l’ap pel la tion d’ex pa triés – l’in té gra tion,
c’est obli ga toire. (Mo rand 2010� 25)

Comme nous al lons le mon trer, les ca té go ri sa tions, ver bales et/ou
ico niques choi sies par l’UDC pour dé si gner les étran gers tra hissent
quant à elles une idéo lo gie xé no phobe re po sant glo ba le ment sur une
macro- hiérarchisation nous/eux.

16

3.1.1. Dé si gna tions ico niques

Dans l’af fiche de l’ini tia tive pour le ren voi des étran gers cri mi nels,
l’en semble des étran gers dits cri mi nels est re pré sen té sous les traits
d’un unique mou ton noir chas sé d’un trou peau de mou tons blancs.
Cette mé ta phore ani ma lière amal game par le biais d’un seul stig mate,
la cou leur noire, une mul ti tude de ré fé rents dif fé rents en termes
d’eth nie et de ca rac té ris tiques. Illus trant l’ex pres sion fa mi lière ‘être le
mou ton noir’, à sa voir la per so na non grata d’un groupe, cette sché‐ 
ma ti sa tion an crée dans une scé no gra phie en fan tine a évité à l’UDC de
tom ber sous le coup de la loi ra ciste puis qu’au cune al lu sion ex pli cite
à une eth nie n’y est for mu lée.

17

Dans l’af fiche dé non çant les na tu ra li sa tions en masse, les étran gers
sont re pré sen tés par une sy nec doque, des mains, toutes co lo rées
d’une teinte beige claire à brune. Ce stig mate chro ma tique per met‐ 
tant de ré fé rer sans les nom mer à des eth nies ‘non suisses’. On ne
peut man quer de noter que cette fi gu ra tion des mains pré hen siles
rap pelle l’ico no gra phie an ti sé mite qui re pré sen tait cou ram ment les
juifs avec des mains cro chues de ma nière à dé non cer leur appât du
gain et leur ava rice.

18

Enfin, sur l’af fiche re la tive à l’in ter dic tion des mi na rets, ce sont les
mu sul mans qui sont re pré sen tés sous les traits d’une seule femme
por tant la burka. Les mi na rets sont par ailleurs as si mi lés à des lance- 
missiles trans per çant le dra peau suisse, cette mé ta phore se voyant

19
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re layée lin guis ti que ment dans d’autres sup ports de la cam pagne par
une ci ta tion de Recep Tayyip Er do gan, pre mier mi nistre turc, « Les
mos quées sont nos ca sernes, les mi na rets sont nos baïon nettes, les
cou poles nos casques et les croyants nos sol dats ».

Bien que dé si gnant des ré fé rents dif fé rents, les trois mé ta phores ex‐ 
ploi tées dans nos dif fé rents cor pus pour re pré sen ter la ca té go rie des
‘étran gers’ au sens large du terme, à sa voir ‘l’out- group’, ont en com‐ 
mun de ré duire à un, voire deux stig mates (cou leur noire dans l’ini tia‐ 
tive pour le ren voi des étran gers cri mi nels, cou leur ‘non blanche’ et
as pect pré hen sile des mains dans l’af fiche contre les na tu ra li sa tions
en masse, burka dans l’af fiche re la tive à l’in ter dic tion des mi na rets)
un en semble d’in di vi dus hé té ro gènes, que ce soit du point de vue de
l’eth nie, des traits ca rac té ris tiques ou du sexe. Les dé si gna tions ico‐ 
niques choi sies par l’UDC pour dé si gner les étran gers sont donc sté‐ 
réo ty pées, au sens où elles re courent à une ré duc tion sim pli fi ca trice
de la réa li té à la quelle elles ré fèrent.

20

3.1.2. Dé si gna tions ver bales

Les dé si gna tions lin guis tiques des étran gers choi sies par l’UDC sont
net te ment moins fi gu ra tives que les dé si gna tions ico niques. On ne
trouve ainsi qu’une seule mé ta phore ani ma lière com pa rable à celle du
mou ton noir, celle des «  bre bis ga leuses  » dé si gnant, pour sa pre‐ 
mière oc cur rence, « les élé ments ré cal ci trants, les jeunes vio lents, les
tra fi quants de drogues, les vio leurs et d’autres étran gers cri mi nels »
et, pour la se conde, «  une pe tite mi no ri té d’étran gers non in té grés,
dé lin quants et vio lents [ je tant] le dis cré dit sur l’en semble de la po pu‐ 
la tion étran gère » (arg CRIM: 20 et 21).

21

Glo ba le ment, l’UDC semble dé fi nir les étran gers comme l’out- group
op po sé à l’in- group que consti tuent les ‘na tio naux’. On trouve une
for mu la tion ex pli cite de cette op po si tion dans le texte de l’ini tia tive
pour le ren voi des étran gers cri mi nels: « Une ex pul sion d’un étran ger
ne consti tue pas une dis cri mi na tion in ad mis sible, car un étran ger,
contrai re ment à un na tio nal, ne peut pas, par prin cipe, pré tendre
pou voir sé jour ner en Suisse » (arg CRIM: 18). La même op po si tion est
re prise dans l’ar gu men taire sur les na tu ra li sa tions: « Alors que dans
tous les Etats du monde les droits po li tiques sont ré ser vés aux ci‐ 
toyens propres, les droits de l’homme pro tègent tous les hu mains vi ‐

22



La figure de l’étranger dans les discours d’un parti politique suisse nationaliste: modes de désignation,
traits stéréotypiques et émotions visées

Licence CC BY 4.0

vant sur le ter ri toire de l’Etat, les na tio naux comme les étran gers  »
(ar gNA TU: 16). L’éti quette «  étran gers  » se voit en outre re for mu lée
dans ce même do cu ment par « non- citoyens de l’ETAT » (ar gNA TU:
16).

Une ana lyse plus dé taillée des éti quettes uti li sées dans les dif fé rents
sup ports de notre cor pus va nous per mettre d’af fi ner cette ob ser va‐ 
tion.

23

Dans notre cor pus, nous avons pu consta ter que c’est l’éti quette /
étran ger/, au plu riel ou au sin gu lier, qui était la plus mas si ve ment
uti li sée 9. La ma jeure par tie des oc cur rences de ce pre mier mode de
ca té go ri sa tion a pour par ti cu la ri té d’être com plé tée par des ad jec tifs
épi thètes, des par ti cipes ou des re la tives qui per mettent à l’UDC de
dis tin guer les ‘mau vais’ étran gers des ‘bons’:

24

étran gers mal in té grés et dé pen dant de l’as sis tance so ciale (ar gNA TU: 3)
étran gers cri mi nels ou abu sant des œuvres so ciales (arg CRIM: 3)
étran gers mal in té grés (ar gNA TU: 6)
étran gers non in té grés (ar gNA TU: 15)
étran gers cri mi nels (ar gNA TU: 9, 14 ; arg CRIM: 11)
étran gers qui ont com mis des crimes graves en Suisse (arg CRIM: 13)

ver sus

étran gers hon nêtes et in té grés (arg CRIM: 21)
étran gers cor rects et sou hai tant s’in té grer (arg CRIM: 21)
étran gers cor rects, prêts à s’in té grer et tra vailleurs (arg CRIM: 21)
étran gers qui res pectent le ré gime légal suisse (arg CRIM: 21)

Au vu des contextes dans les quels il est pri vi lé gié, l’usage de l’éti‐ 
quette /étran ger/ dans les dis cours de l’UDC est donc em blé ma tique
d’une double sé man ti sa tion ju ri dique et so ciale: si les étran gers sont
ceux qui n’ont pas la na tio na li té suisse, ils sont sur tout ceux qui dé‐ 
rangent l’ordre éta bli dans une com mu nau té pré sup po sée ho mo gène
et sûre. Mais le coup de force dis cur sif du parti est ailleurs. L’UDC en‐ 
tend s’ef for cer de sys té ma ti que ment dis tin guer les ‘bons’ étran gers
des ‘mau vais’ de ma nière à pou voir dé men tir toute ac cu sa tion de xé‐ 
no pho bie de prin cipe.

25

L’ad jec tif /étran ger/ est quant à lui uti li sé pour qua li fier soit glo ba le‐ 
ment la po pu la tion non- suisse, soit la dé lin quance in cri mi née par

26
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l’UDC :

po pu la tion étran gère (ar gNA TU: 6 ; arg CRIM: 4)
per sonnes de cultures et de ré gions étran gères (ar gNA TU: 14)
cri mi nels étran gers (ar gNA TU: 6 ; arg CRIM: 16)
cri mi na li té étran gère (ar gNA TU: 6 ; arg CRIM: 20)
dé lin quants étran gers (ar gNA TU: 14 ; arg CRIM: 6)
as sis tés so ciaux étran gers (arg CRIM: 21)

Le fait que l’ad jec tif /étran ger/ qua li fie sys té ma ti que ment la cri mi na‐ 
li té, les cri mi nels, les dé lin quants ou les as sis tés so ciaux rend ces
com por te ments condam nés par l’UDC propres à la seule po pu la tion
étran gère. On peut ob ser ver un glis se ment si mi laire entre cri mi na li té
et cri mi na li té étran gère dans le cha pitre consa cré à la « Lutte contre
la cri mi na li té  » de la pla te forme élec to rale 2007-2011. Dans un pre‐ 
mier temps, la cri mi na li té étran gère n’ap pa raît que comme une sous- 
catégorie de cri mi na li té: « La ga ran tie de la sé cu ri té et de la li ber té
des ci toyens est la prin ci pale tâche de l’Etat. Ce pen dant, la lutte
contre la cri mi na li té exige de plus en plus de moyens. Des cam brio‐ 
lages, vols, bri gan dages, me naces, van da lismes, actes de vio lence et
no tam ment une forte cri mi na li té étran gère com pro mettent la sé cu ri‐ 
té de cha cun » (PFE: 34). Mais dans la suite du do cu ment, seule la cri‐ 
mi na li té étran gère semble visée. Preuve en est un pre mier en ca dré
rap por tant des chiffres de l’Of fice fé dé ral de la sta tis tique ne concer‐ 
nant que cette der nière: «  Fait concret concer nant la cri mi na li té
étran gère. 81% des 6111 places dis po nibles dans les pri sons suisses
étaient oc cu pées en sep tembre 2005 par des étran gers » (PFE: 34). Un
autre sous- chapitre est em blé ma tique de ce glis se ment, « Com battre
la cri mi na li té des jeunes » (PFE: 36). Alors que le titre semble in di quer
que les me sures en vi sa gées concernent tous les jeunes, le der nier pa‐ 
ra graphe per met de com prendre que seuls les jeunes étran gers sont
visés: « Les pa rents doivent être contraints d’as su mer leurs res pon sa‐ 
bi li tés  ; les jeunes vio lents doivent être pla cés dans des ins ti tu tions
spé cia li sées  ; les ir ré duc tibles doivent être ren voyés dans leur pays
avec leurs pa rents » (PFE: 36). Il est bien clair que seul un « non ci‐
toyen de l’Etat » peut être ren voyé de la Suisse.

27

Nous avons ren con tré une deuxième série d’éti quettes fai sant ré fé‐ 
rence quant à elles au sta tut juridico- politique des étran gers. Cer‐ 
taines re lèvent du champ sé man tique de la na tu ra li sa tion :

28
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les na tu ra li sés (ar gNA TU: 3, 4)
can di dats à la na tu ra li sa tion (ar gNA TU: 3)
per sonnes nou vel le ment na tu ra li sées (ar gNA TU: 7)
frau deurs et autres can di dats mal veillants à la na tu ra li sa tion (ar gNA TU: 9)
cri mi nels na tu ra li sés (ar gNA TU: 14)

Quelques- unes font ré fé rence à l’asile :

re qué rants d’asile (arg CRIM: 16)
de man deurs d’asile (ar gNA TU: 4)

D’autres ré fèrent à l’im mi gra tion:

im mi grés (ar gNA TU: 5)
po pu la tion im mi grée (ar gNA TU: 5)
ré fu giés et im mi grants (arg CRIM: 3)
im mi grants (arg CRIM: 4, 7, 10)

Nous avons pu éga le ment at tes ter l’uti li sa tion du lexème /ré fu gié/ :

ré fu giés (arg CRIM: 16)

Nous avons en core trou vé une troi sième ca té go rie de dé si gna tions
fai sant ex pli ci te ment ré fé rence à une po pu la tion en par ti cu lier :

ci toyens bal ka niques ou turcs (ar gNA TU: 7)
les mal fai teurs ori gi naires du tiers- monde (arg CRIM: 5)
des res sor tis sants d’ex- Yougoslavie (arg CRIM: 10)

Nous dis tin guons ici les groupes d’étran gers sui vants: res sor tis sants
des Etats UE (concer nés par l’ac cord de libre cir cu la tion) ; res sor tis‐ 
sants des Etats non membres de l’UE (pas d’ac cord de libre cir cu la‐ 
tion) (arg CRIM: 13)

Nous pou vons dé duire du peu d’oc cur rences des deux der niers types
d’éti quettes que les dé si gna tions choi sies par l’UDC marquent da van‐ 
tage la non- nationalité suisse qu’elles ne ré fèrent à un sta tut politico- 
juridique type (ré fu gié, im mi gré, res sor tis sant) ou à une na tio na li té
par ti cu lière.

Nous avons enfin trou vé une oc cur rence du syn tagme «  nou veaux
suisses » qui nous semble mé ri ter un com men taire :

nou veaux suisses dé lin quants (ar gNA TU: 14)



La figure de l’étranger dans les discours d’un parti politique suisse nationaliste: modes de désignation,
traits stéréotypiques et émotions visées

Licence CC BY 4.0

Cette der nière éti quette est par ti cu liè re ment in té res sante en termes
de por tée idéo lo gique. Il ap pa raît comme in con ce vable que les étran‐ 
gers ayant ac quis la na tio na li té suisse et com met tant des actes ré pré‐ 
hen sibles soient dé si gnés par la simple éti quette /suisses/. L’an té po‐ 
si tion de l’épi thète /nou veau/ per met ainsi de créer une ca té go rie
in édite, celle des «  nou veaux Suisses  », ca té go rie dis tincte de celle
des Suisses, sous- entendu des ‘vrais Suisses’. La boucle est bou clée:
alors que la cri mi na li té ne peut être qu’étran gère, seuls des ‘non
suisses’ et des ‘faux suisses’ peuvent être cri mi nels.

29

Le cha pitre qui suit, consa cré à la des crip tion des traits ca rac té ris‐ 
tiques de la fi gure de l’étran ger pro po sée par l’UDC, va nous per‐ 
mettre de dé voi ler plus en pro fon deur ce parti pris clai re ment xé no‐ 
phobe.

30

3.2. Les traits de la fi gure de l’étran ger

Nous avons iden ti fié quatre traits saillants de la construc tion sté réo‐ 
ty pique d’une fi gure de l’étran ger dans les dis cours de l’UDC. Il s’agit
des traits [trop nom breux], [trop dif fé rents], [pro fi teurs] et [ré pré‐ 
hen sibles]. Dans la suite de cette contri bu tion, nous les abor dons
suc ces si ve ment et mé tho di que ment en ren dant compte à la fois de
leur construc tion dis cur sive par ti cu lière et de leur ré so nance avec
ceux iden ti fiés par des ana lyses scien ti fiques an té rieures.

31

3.2.1. [Trop nom breux]

Le trait [trop nom breux] rend compte du rap port du dis cours UDC à
la quan ti té nu mé raire d’étran gers en Suisse. Ce trait est construit de
di verses ma nières.

32

En tant qu’en ti té comp table, le lexème /étran ger/ est bien en ten du
ré gu liè re ment ex ploi té, comme en té moigne la liste sui vante :

33

Aug men ta tion du nombre d’étran gers (doc NA TU: 14)
Un nombre crois sant d’étran gers (doc NA TU: 11)
De plus en plus d’étran gers viennent en Suisse (arg CRIM: 4)

Néan moins, les pré di ca tions concer nant le nombre d’étran gers en
Suisse passent prin ci pa le ment par deux autres pi vots lexi caux re le‐ 
vant de sub stan tifs dé ri vés de verbes et ren voyant ainsi à des pro cès

34
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Gra phiques : /Im mi gra tion/ (PEF: 44) /Na tu ra li sa tion/ (PEF: 46)

(Leh mann & Martin- Berthet 2008� 199): /im mi gra tion/ et /na tu ra li‐ 
sa tion/. Dans le cas de /im mi gra tion/, l’ex pres sion de l’aug men ta‐ 
tion nu mé raire passe par la qua li fi ca tion du pro cès :

Im mi gra tion quasi illi mi tée (PFE: 45)
Im mi gra tion in con trô lée (SiGG: 4, 5, 7, 21, 30, 36)
Im mi gra tion mas sive (arg CRIM: 3 ; PFE: 7, 45)
Im mi gra tion en masse (PFE: 19)

Si /na tu ra li sa tion/ peut dé si gner tant le pro cès en cours que l’acte
ad mi nis tra tif réa li sé, on constate une pré fé rence pour la deuxième
pos si bi li té, le lexème su bis sant un trai te ment comp table (com pa rable
à /étran ger/) :

35

Hausse mas sive des na tu ra li sa tions (arg CRIM: 3)
Aug men ta tion sans fin du nombre de na tu ra li sa tions ? (SiGG: 37)
Ex plo sion des na tu ra li sa tions (SiGG: 36)
Le nombre de na tu ra li sa tions a fait un bond chaque année (SiGG: 36)
Ten dance crois sante aux na tu ra li sa tions en masse (PFE: 46)
Na tu ra li sa tions en masse (Titre ar gNA TU ; PFE: 46 ; SiGG: 5, 29)

Les ex pres sions gra phiques 10 et chif frées de ces syn tagmes sont par‐ 
ti cu liè re ment ho mo gènes, les gra phiques sui vant, as sor tis de com‐ 
men taires et lé gendes di vers, étant ex ploi tés à de nom breuses re‐ 
prises :

36

Si ces ex pres sions rendent vi sibles les traits [nom breux] et, a for tio ri,
[de plus en plus nom breux], le trait [trop nom breux] est sur tout in fé‐ 
rable du trai te ment qui en est fait 11 :

37
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Frei ner l’im mi gra tion (PFE: 2, 44)
Em pê cher une im mi gra tion mas sive (PFE: 45)
Se dé fendre contre une im mi gra tion de masse (PFE: 7)
Em pê cher la sur po pu la tion étran gère (doc NA TU: 14)
Halte aux na tu ra li sa tions en masse (Titre ar gNA TU)
Evi ter le bra dage du pas se port suisse (ar gNA TU: 14)

L’ex pres sion du nombre est ainsi ar ti cu lée à un pro cès de /ré sis‐ 
tance/ dont il s’agit pour l’UDC de faire par ta ger la res pon sa bi li té à
l’in ter lo cu teur. Cette dy na mique dis cur sive n’est pas sans rap pe ler ce
dont Ma rianne Ebel et Pierre Fiala ont rendu compte dans leurs tra‐ 
vaux des an nées 1980 au sujet de l’ar gu men ta tion par l’Überfremdung
(tra dui sible par « sur po pu la tion étran gère » 12), om ni pré sente dans les
dis cours na tio na listes suisses des an nées 1970 13: un des pi vots ar gu‐ 
men ta tifs ma jeurs du dis cours consiste à pré sen ter la Suisse comme
étant minée et sub mer gée par des étran gers /trop nom breux/. Ca ri‐ 
ca ture de cette dy na mique, on trouve, parmi « [les] consé quences né‐ 
ga tives d’une [éven tuelle] adhé sion à l’UE  », «  - plus d’étran gers et
plus d’im mi gra tion » (SiGG: 17), sans spé ci fi ca tion ni com men taire.

38

Ce trait /trop nom breux/ ne consti tue néan moins qu’un des pa liers
ar gu men ta tifs du dis cours de l’UDC, comme en té moignent les deux
ex traits sui vants :

39

La gauche veut ou vrir les fron tières à tout le monde. Consé quences: hausse
du chô mage, de la cri mi na li té, des abus so ciaux, baisse de la qua li té de l’en ‐
sei gne ment sco laire. L’aug men ta tion mas sive de la pro por tion étran gère est
in quié tante. (SiGG: 28)
Si le camp rouge- vert gagne, l’im mi gra tion va aug men ter. Sur tout une im mi ‐
gra tion dont nous ne vou lons pas, celle de per sonnes dif fi ciles à in té grer, de
per sonnes ayant des idées re li gieuses aux an ti podes de nos va leurs dé mo cra ‐
tiques, de per sonnes mal for mées qui cherchent juste à pro fi ter des pres ta ‐
tions so ciales au lieu de s’in té grer dans le monde du tra vail. L’aug men ta tion
de cette forme d’im mi gra tion ac croît les pro blèmes de l’en sei gne ment, aug ‐
mente le nombre de pro fi teurs so ciaux et de cri mi nels. Elle fait perdre à la
Suisse son iden ti té. L’UDC dé fend une autre po li tique. (SiGG: 30)

L’ac crois se ment de la po pu la tion étran gère est pré sen té comme un
pro ces sus pro vo quant l’ag gra va tion de cer taines condi tions de vie. En
d’autres termes, la qua li fi ca tion des étran gers comme /trop nom‐ 
breux/ ne consti tue pas l’abou tis se ment de l’ar gu men ta tion – preuve
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en est la pré gnance du trait /trop nom breux/ dans les tout pre miers
pa ra graphes des do cu ments ré col tés – mais par ti cipe de la construc‐ 
tion plus gé né rale d’une fi gure pro blé ma tique de l’étran ger et d’un
appel à la ré sis tance.

3.2.2. [Trop dif fé rents]

Au terme d’une ana lyse lexi cale et ar gu men ta tive, Rennes et Fiala ont
ré su mé le pro gramme de l’UDC pu blié en 1999 à un «  ultra- 
libéralisme au to ri taire », consis tant no tam ment, sur le plan cultu rel, à
«  sau ve gar der  » les cultures et cou tumes, «  ca rac té ris tiques es sen‐ 
tielles de l’iden ti té suisse », dé fi nies comme des va leurs évi dem ment
par ta gées (Rennes & Fiala 2004� 137). Les deux au teurs sont ar ri vés à
la conclu sion que l’UDC se ca rac té ri sait no tam ment par « une xé no‐ 
pho bie de prin cipe, tou jours ac tive, re po sant sur une concep tion res‐ 
tric tive, eth ni ciste ou bio lo gi sante de l’iden ti té na tio nale » (Rennes &
Fiala 2004� 141). Comme nous al lons le mon trer, l’ana lyse de notre
cor pus nous amène, dix ans plus tard, à des ob ser va tions si mi laires.

41

Dans l’ar gu men taire de l’ini tia tive pour le ren voi des étran gers cri mi‐ 
nels tout comme dans l’ar gu men taire re la tif aux na tu ra li sa tions, de
nom breuses al lu sions sont faites à la ‘non- conformité’ des étran gers.
Cette non- conformité s’ex pri me rait à trois ni veaux :

42

cultu rel : l’UDC en tend re je ter une « im mi gra tion mas sive pro ve nant de pays
et de cultures loin tains » (arg CRIM: 3) ; « Que se passerait- il si un nombre
suf fi sant de per sonnes de cultures et de ré gions étran gères étaient na tu ra li ‐
sées pour mo di fier, moyen nant les ins tru ments de la dé mo cra tie di recte, les
lois suisses selon leurs convic tions ? Il se rait alors trop tard pour ap pe ler à la
sau ve garde de nos va leurs et de notre iden ti té. […] seul le peuple peut, par
ses dé ci sions dé mo cra tiques, évi ter le bra dage du pas se port suisse, donc de
notre iden ti té » (ar gNA TU: 14) ; « l’UDC dé nonce une « bal ka ni sa tion des ins ‐
ti tu tions so ciales suisses » (arg CRIM: 10)
lin guis tique : l’UDC pré tend que « les langues na tio nales de viennent des
langues étran gères dans de nom breuses écoles » (arg CRIM: 3), que « le serbo- 
croate est au jourd’hui la qua trième langue par lée en Suisse » (arg CRIM: 4)
re li gieux : l’UDC re lève que « les pri sons suisses se sentent obli gées d’of frir
un large éven tail de menus pour tenir compte des ha bi tudes cultu relles et re ‐
li gieuses de leurs pen sion naires » (arg CRIM: 3) ; selon l’UDC, l’im mi gra tion in ‐
con trô lée mine « les va leurs de la culture oc ci den tale et chré tienne à la quelle
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ap par tient la Suisse » (arg CRIM: 3) ; l’UDC prône l’in com pa ti bi li té de cer taines
re li gions étran gères et du droit suisse: « De plus en plus d’im mi grants ap par ‐
tiennent à des re li gions étran gères. Ces per sonnes ap portent sou vent avec
elles des idées de l’ordre et du droit qui sont in com pa tibles avec le ré gime
légal suisse » (arg CRIM: 7).

Au tra vers de cette bi po la ri sa tion nous/eux per ma nente, l’UDC in duit
glo ba le ment la peur de l’in tru sion, voire de l’in va sion, de la dif fé rence
cultu relle, lin guis tique et re li gieuse, la quelle dé na tu re rait à terme la
culture na tio nale: «  sommes- nous bien tôt des étran gers dans notre
propre pays ? » (PFE: 44). Une telle ar gu men ta tion tra duit non seule‐ 
ment une concep tion émi nem ment es sen tia liste de l’iden ti té na tio‐ 
nale, mais en core une idéo lo gie eth no cen triste, pos tu lant que les ca‐ 
rac té ris tiques cultu relles, lin guis tiques, re li gieuses, des in di vi dus na‐ 
tio naux sont meilleures que celles des membres de l’out- group.

43

3.2.3 [Pro fi teurs]

Tabin syn thé tise le topos de l’étranger- profiteur en Suisse en ces
termes :

44

De puis quelques an nées, on ob serve une gé né ra li sa tion du dis cours
sur les abus de pres ta tions so ciales. Les ar gu ments avan cés peuvent
pa raître d’au tant plus rai son nables qu’ils ne sus citent que de très
rares contro verses. La forme la plus clas sique de cette rhé to rique
sou tient que des per sonnes dé ve loppent des stra té gies pour pro fi ter
de pres ta tions so ciales et qu’il s’agit de tra quer ces abus pour évi ter
que l’ar gent des contri buables ne soit versé à des per sonnes qui n’en
au raient pas be soin. Parmi les dis po si tifs visés, on trouve l’as sis tance
pu blique et l’as su rance in va li di té. (Tabin 2009� 67)

Le débat po li tique et mé dia tique hel vé tique mo bi lise tout par ti cu liè‐ 
re ment des uni vers sé man tiques ar ti cu lés au tour des ‘abus’ lorsque la
thé ma tique des étran gers est abor dée. Rennes et Fiala (2004) in‐ 
diquent plus gé né ra le ment que « la rhé to rique concer nant les étran‐ 
gers se construit à par tir de la pro blé ma tique des “seuils”  » (2004�
136). Ex clu si ve ment in té res sés par les avan tages socio- économiques
de la Suisse, les étran gers fran chi raient les pa liers de l’ac cep ta bi li té et
abu se raient de l’hos pi ta li té hel vé tique. En tra vaillant quant à lui sur
des dé bats à la Chambre des Com munes bri tan nique tenus en 1997
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sur les de man deurs d'asile, van Dijk (2006) a éta bli des ca té go ries
pour l’ana lyse dis cur sive de l’idéo lo gie po li tique et a in sis té sur la pré‐ 
sen ta tion né ga tive de l’Autre. Le trait [pro fi teur] est alors par ti cu liè‐ 
re ment saillant.

Dans le pro lon ge ment de ces tra vaux, les dis cours de notre cor pus
confi gurent une nou velle fois les étran gers comme abu sant de leur
droit. L’UDC men tionne le cas des re qué rants d’asile :

46

la nou velle aug men ta tion du nombre de re qué rants d’asile et d’abu seurs
(SIGG: 3)
les abus à l’égard de nos œuvres so ciales (SIGG: 7)
les abus mas sifs dans le droit d’asile (SIGG: 29)
les abu seurs se ront ré com pen sés (SIGG: 30)
une porte ou verte aux abu seurs et aux tri cheurs (SIGG: 30)
de per sonnes mal for mées qui cherchent juste à pro fi ter (SIGG: 30)
les abus sont sys té ma ti que ment niés (SIGG: 43)
les so cia listes n’ont aucun in té rêt à com battre les abus dans l’AI (SIGG: 43)

Les abus concernent tout par ti cu liè re ment les pres ta tions so ciales
hel vé tiques. Les ex traits sui vants sté réo ty pi fient des étran gers sans
pro fes sion, re pré sen tant un pa ra si tage du sys tème so cial suisse ainsi
qu’une per tur ba tion de la pé ren ni té éco no mique :

47

même des étran gers mal in té grés et dé pen dant de l’as sis tance so ciale sont
na tu ra li sés(ar gNA TU: 3)
na tu ra li ser même 14 des as sis tés (ar gNA TU: 14)
des étran gers cri mi nels ou abu sant des œuvres so ciales ne risquent plus
d’être ren voyés (arg CRIM: 3)
nous lais sons im mi grer des gens qui nous ap portent la pau vre té, des per ‐
sonnes qui ne viennent pas à cause du mar ché du tra vail, mais pour pro fi ter
du sys tème so cial suisse (arg CRIM: 9)
as sis tés so ciaux étran gers (arg CRIM: 21)
un étran ger sur 16 est au chô mage alors que ce rap port n’est que de 1 sur 42
pour les Suisses (SIGG: 31)

En somme, il ap pa raît que la sché ma ti sa tion des abus de l’étran ger se
noyaute au tour de son im mo ra li té et sa non- intégration à la sphère
pro fes sion nelle, en op po si tion aux Suisses, tra vailleurs et hon nêtes.
D’un point de vue po li tique, les « im pos tures des étran gers » rendent
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compte d’une im mi gra tion mal in ten tion née et tendent à jus ti fier le
dur cis se ment de la lé gis la tion.

3.2.4. [Ré pré hen sibles]

Dans la macro- stratégie de pro po ser une pré sen ta tion né ga tive de
l’étran ger et sou te nir le pôle pro tes ta taire de ses dis cours, l’UDC sté‐ 
réo ty pi fie mas si ve ment l’étran ger comme ac teur d’ac tions ré pré hen‐ 
sibles. Dezé et Girod parlent de « mise en équa tion » (2006� 30) entre
la cri mi na li té et l’ap par te nance ex tra na tio nale dans les dis cours de
l’UDC. Adam et Pahud (à pa raître) abordent l’af fiche des na tu ra li sa‐ 
tions, et af firment qu’«  au tra vers de la mise en scène sym bo li que‐ 
ment très forte du « vol » de pas se ports par des pré da teurs, l’af fiche
sym bo lise glo ba le ment la peur de l’in va sion de la Suisse par les étran‐ 
gers  ». Dans son étude sur les dis cours pu blics et le ra cisme aux
Pays- Bas, van Dijk sou ligne quant à lui « les choses né ga tives (crime,
vio lence, dé viance, sté réo types, etc.) [dites] sur Eux » (1996� 7).
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Dans notre cor pus, le ca rac tère ré pré hen sible de l’étran ger se
marque par la re for mu la tion ou la mé ta phore ani ma lière, uti li sées
dans l’af fiche du mou ton noir et dans l’ex trait sui vant :
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Les élé ments ré cal ci trants, les jeunes vo leurs, les tra fi quants de drogues, les
vio leurs et d’autres étran gers cri mi nels n’ont rien à faire en Suisse. Ces bre bis
ga leuses parmi les étran gers doivent être ex pul sées. (arg CRIM: 20)

L’ac cent est no tam ment placé sur la cri mi na li té. Les col lo ca tions lexi‐ 
cales N-adj sont ex trê me ment nom breuses,
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dé lin quants étran gers (doc NA TU: 14)
la forte cri mi na li té étran gère (doc NA TU: 15)
l’im por tante cri mi na li té étran gère (ar gNA TU: 6)
na tu ra li sa tion d’étran gers cri mi nels (ar gNA TU: 10)
des bandes des jeunes étran gers se livrent des com bats (arg CRIM: 3)
la cri mi na li té étran gère (arg CRIM: 20)
les dé lin quants étran gers condam nés pour un délit grave (doc CRIM: 3)
la vio lence ju vé nile et la cri mi na li té étran gère (doc CRIM: 3)
il y a par ailleurs un lien évident entre la cri mi na li té des jeunes et la cri mi na li ‐
té étran gère. (doc CRIM: 17)
les cri mi nels étran gers doivent être ex pul sés (doc CRIM: 21)
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si bien que le syn tagme « étran gers cri mi nels » est entré dans le texte
même du bul le tin de vote que les ci toyens de vaient rem plir.

Dans le pro lon ge ment, de nom breuses for mules s’ar ti culent au tour
de la vio lence et des dé lits :
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De nom breux dé lits pé naux sont com mis par des étran gers (doc NA TU: 23)
A peine ces dé lin quants possèdent- ils la na tio na li té suisse qu’ils en pro fitent
pour ne pas se faire ex pul ser. (doc NA TU: 23)
des bandes de jeunes étran gers se livrent à des com bats (arg CRIM: 3)
les étran gers com mettent en vi ron quatre fois plus de dé lits pé naux que les
Suisses (arg CRIM: 5)
La Suisse compte un nombre crois sant d’étran gers qui, par leur men ta li té et
leur culture, ont l’ha bi tude de ré soudre leurs pro blèmes et leurs conflits par
la vio lence. (arg CRIM: 5)
Des étran gers ta bassent des re crues suisses (SIGG: 33)

D’autres construc tions as so cient l’ex tra na tio na li té à la cri mi na li té
sexuelle :
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les actes de vio lence com mis par les jeunes étran gers et les viols d’en fants
(SIGG: 7)
les en fants et ado les cents étran gers se rendent sur tout cou pables d’agres ‐
sions phy siques, de bles sures cor po relles simples, de me naces, de vols et de
har cè le ment sexuel. (SIGG: 34)

Enfin, l’af fiche sur les mi na rets pré sente des tours d’appel à la prière
trans for mées en mis siles.
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Sans être ex haus tive, cette ré colte d’ex traits montre les liens ténus
que les dis cours udé cistes éta blissent entre la dé lin quance, la cri mi‐ 
na li té et les étran gers.
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4. Les émo tions vi sées par les
traits
Nous avons pu tirer de nos don nées, via l’ana lyse lin guis tique de pro‐ 
cé dés de sté réo ty pi fi ca tion, quatre traits prin ci paux uti li sés pour
qua li fier /l’étran ger/ :
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[trop nom breux]: « em pê cher la sur po pu la tion étran gère » (doc NA TU: 14)
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[trop dif fé rents]: « im mi gra tion mas sive pro ve nant de pays et de cultures
loin tains » (arg CRIM: 3)
[pro fi teurs]: « nous lais sons im mi grer des gens qui nous ap portent la pau vre ‐
té, des per sonnes qui ne viennent pas à cause du mar ché du tra vail, mais
pour pro fi ter du sys tème so cial suisse » (arg CRIM: 9)
[ré pré hen sibles]: « l’im por tante cri mi na li té étran gère » (ar gNA TU: 6)

Il s’agit de voir main te nant dans quelle me sure ces traits sont
construits de ma nière à in flé chir le débat et donc à ser vir d’ar gu‐ 
ments, et de quelle ma nière ils s’ar ti culent fi na le ment entre eux de
ma nière à pro duire une fi gure fé dé ra trice (un fais ceau de traits) de
l’étran ger.
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Il nous semble qu’une en trée en termes de construc tion ar gu men ta‐ 
tive des émo tions – sui vant les tra vaux de Chris tian Plan tin (1997 et à
pa raître) et de Raphaël Mi che li (2008 et 2010) – est per ti nente pour
rendre compte de l’ar gu men ta bi li té de ces traits dans le dis cours
UDC. Par tant des ré flexions d’Aris tote 15 et des tra vaux tant de psy‐ 
cho logues que de so cio logues contem po rains, les deux cher cheurs
ont pu mon trer qu’une émo tion visée (telle que la crainte, l’in di gna‐ 
tion ou la pitié) pou vait se tra duire par l’ex ploi ta tion de cer taines to‐ 
piques dis cur sives, c’est- à-dire une cer taine ma nière, conven tion‐ 
nelle et re con nais sable, d’agen cer le ma té riel sé mio tique. Dans cette
idée, il est pos sible de mon trer en quoi la pro duc tion d’un cer tain dis‐ 
cours est orien tée vers la construc tion de telle ou telle émo tion chez
l’au di toire. Cette concep tion est per ti nente pour notre pro pos. Nos
ana lyses concernent en effet le ré gime dé li bé ra tif, dans des genres
(af fiches, ar gu men taires et do cu ments de fond) or ga ni sant une ré‐ 
flexion au tour d’un choix se pré sen tant aux élec teurs et abou tis sant
sur une in jonc tion à l’ac tion pré fé ren tielle. Si l’idée que le dis cours
UDC se ca rac té rise par son em ploi d’une rhé to rique pas sion nelle est
par ta gée, nous es pé rons mon trer que nos ana lyses lin guis tiques par‐ 
ti cipent à la vi si bi li té et l’ana ly sa bi li té de ce re cours aux émo tions.
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Notre hy po thèse est que le dis cours UDC or ga nise la construc tion de
sa fi gure de l’étran ger prin ci pa le ment au tour des émo tions /crainte/
et /in di gna tion/ et que cette construc tion passe par la mo bi li sa tion
et l’ar ti cu la tion des traits que nous avons iden ti fiés.

59
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4.1. La construc tion de l’in di gna tion
Dans la Rhé to rique d’Aris tote (Livre II: 1386b-1387b), le sen ti ment d’in‐ 
di gna tion, sen ti ment pro fond d’in jus tice, est lié au constat d’un bon‐ 
heur im mé ri té. La sté réo ty pi fi ca tion de l’étran ger en tant que [pro fi‐ 
teur] entre alors par fai te ment dans ce cadre :
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[titre: Pas d’in ci ta tion à tra vailler] Une fa mille de quatre per sonnes
ayant reçu le sta tut de ré fu gié ne bé né fi cie pas seule ment d’un lo ge‐ 
ment et de la gra tui té des primes d’assurance- maladie, mais aussi
d’une aide li quide de plu sieurs mil liers de francs par mois sans bou ger
le petit doigt. Pour quoi, donc, un des deux pa rents se fatiguerait- il à
tra vailler comme ven deur, ma nœuvre ou em ployé de ser vice s’il
gagne beau coup moins qu’en tou chant l’aide pu blique? (PFE: 43)

Nous as sis tons de fait à une im mi gra tion crois sante dans le sys tème
so cial et non plus dans le mar ché du tra vail – une consé quence in évi‐ 
table du pou voir d’at trac tion qu’exerce un sys tème so cial aussi gé né‐ 
reux que le nôtre. (PFE: 45)
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[titre: Le pro blème des pa res seux] Dans les villes, le nombre d’as sis tés
aug mente for te ment chaque année, par fois de plus de 10%. Nous at‐ 
tei gnons les li mites de notre Etat so cial, no tam ment en rai son d’une
im mi gra tion crois sante dans le sys tème so cial. (PFE: 57)

L’in sis tance mise sur le ca rac tère im mé ri té du bon heur (flir tant donc
avec la ja lou sie et l’envie, selon les termes d’Aris tote) se dis tingue
d’une tra di tion ayant plu tôt sou li gné le ca rac tère ré pré hen sible de
l’acte pro vo quant l’in di gna tion. Chez Bol tans ki, l’in di gna tion consti tue
avant tout un acte de dé non cia tion et mo bi lise préa la ble ment un acte
de vic ti mi sa tion et un sen ti ment, cor res pon dant, de l’ordre de la pitié:
« la pitié éprou vée face à la souf france d'un mal heu reux se mue en in‐ 
di gna tion »  ; «  le spec ta teur peut être saisi par l'in di gna tion dans la
me sure où le mal heu reux est spé ci fié dans sa re la tion à un per sé cu‐ 
teur, c'est- à-dire en tant que vic time » (Bol tans ki 1993� 76) 16. Dans le
dis cours de l’UDC, la to pique de l’étran ger [cri mi nel], du fait de la mo‐ 
bi li sa tion tant de l’acte ré pré hen sible que de l’agent (étran ger) et du
pa tient (na tio nal), passe par cet acte de dé non cia tion em pa thique
d’un acte ré pré hen sible :
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Nos rues sont de moins en moins sûres. Les femmes se font gros siè‐ 
re ment har ce ler, des agres sions sans rai son au cune ont lieu lors de
fêtes et dans les dis co thèques. Des étran gers ta bassent des re crues
suisses. Les re qué rants d’asile s’adonnent sans crainte au cune au tra‐ 
fic de drogues. La vio lence ju vé nile ex plose. Les me naces font par tie
du quo ti dien. (SiGG: 33)

En outre, par la mo bi li sa tion du pa tient de l’acte (la vic time suisse), on
glisse ici d’une émo tion à une autre: l’étran ger construit par l’UDC
n’est pas seule ment in dé si rable, in digne, du fait du ca rac tère ré pré‐ 
hen sible de ses agis se ments, il est éga le ment in dé si rable du fait de la
crainte qu’il ins pire et de la me nace qu’il consti tue pour l’au di toire na‐ 
tio nal 17 :
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Grâce à la po li tique de la gauche la Suisse est ex trê me ment in té res‐ 
sante pour les tou ristes cri mi nels. Un sys tème légal of frant un maxi‐ 
mum de droits aux dé lin quants et le stan dard confor table des pri sons
suisses n’ont guère d’effet dis sua sif sur les cri mi nels du tiers- monde.
Si la gauche gagne les élec tions, les cri mi nels conti nue ront d’être
choyés. (SiGG: 33)

4.2. La construc tion de la crainte

Si l’étran ger construit par l’UDC pro voque l’in di gna tion (du fait des
abus et des crimes dont il se rend res pon sable), il sus cite éga le ment
la crainte du fait que ses actes sont sus cep tibles de nuire aux per‐ 
sonnes qui s’en in dignent. Au tre ment dit, l’in di gna tion se meut en
crainte, les per sonnes in di gnées par les actes de l’étran ger étant pré‐ 
sen tées comme sus cep tibles d’en de ve nir les vic times.
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Eprouvent donc né ces sai re ment la crainte ceux qui croient pou voir
pâtir et ceux qui croient avoir à re dou ter per sonnes, choses et
temps. […] La crainte porte à dé li bé rer ; or nul ne dé li bère sur les cas
déses pé rés. Il faut, par consé quent, quand il est pré fé rable que les
au di teurs res sentent la crainte, les mettre en état de l'éprou ver, en
leur di sant qu'ils sont ex po sés à souf frir. (Aris tote 1991� 1383a).

Outre le ca rac tère in dé si rable 18 d’être la vic time d’un crime, la crainte
se ma ni feste à tra vers les deux traits res tants: alors que le trait [trop
nom breux] vise à construire la crainte d’un sub mer ge ment nu mé ‐
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rique, le trait [trop dif fé rent] laisse peser celle d’une al té ra tion (si ce
n’est un anéan tis se ment) de l’iden ti té na tio nale. Ces deux traits s’ar ti‐ 
culent de ma nière à pro po ser l’image d’un étran ger conqué rant, ga‐ 
gnant du ter rain, as su rant son em prise :

[lé gende d’une photo où l’on voit, de dos, deux femmes voi lées se pro me nant
en ville :] Sommes- nous bien tôt des étran gers dans notre propre pays ? (PFE:
44)
La gauche veut ac cor der le droit de vote et d’élec tion à tous les étran gers aux
ni veaux can to nal et com mu nal. En clair, la gauche veut faire des Suisses une
mi no ri té dans leur propre pays. [SiGG: 29)

Le « bien tôt » du pre mier ex trait ré vèle le der nier élé ment poin té par
les théo ri sa tions de la peur: la crainte passe par l’éva lua tion du degré
d’im mi nence 19 et de pro ba bi li té (‘out come pro ba bi li ty’ chez Sche rer
2004 : 141) de l’évé ne ment re dou té. Pou vant dans cer tains cas comp‐ 
ter sur les mé dias et leurs im pé ra tifs éco no miques de ‘cap ta tion’
(Cha rau deau 2005� 69 et ss.), l’UDC dis pose de tout un at ti rail dis cur‐ 
sif pour jouer sur le temps et dra ma ti ser la si tua tion pro blé ma tique
qu’ils ont pro po sée: il s’agit de rendre compte d’une dé gra da tion ac‐ 
cé lé rée et d’un risque im mi nent de ca tas trophe. Le titre alar miste de
la bro chure «Si la gauche gagne, c’est un dé sastre pour la Suisse» est
en ce sens élo quent 20.
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En ré su mé, les étran gers de l’UDC, du point de vue de l’orien ta tion
ar gu men ta tive de leur des crip tion, i) sus citent la crainte (ils sont trop
nom breux et trop dif fé rents), ii) sus citent l’in di gna tion (ils sont sou‐ 
vent mo ra le ment condam nables), iii) sus citent à la fois crainte et in di‐ 
gna tion (ils sont à l’ori gine des pro blèmes pré sents et à venir). Il est
alors pos sible d’en pro po ser la sché ma ti sa tion sui vante :
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Scé ma ti sa tion de sen ti ments de crainte et d’in di gna tion

Conclu sion
Notre contri bu tion en ten dait pro po ser une en trée tex tuelle de la sté‐ 
réo ty pi fi ca tion et l’ap pli quer à un cor pus de dis cours po li tiques pro‐ 
duits par l’UDC, parti po li tique suisse re cou rant par ti cu liè re ment à
une image sté réo ty pée de l’étran ger. Sui vant Wodak, nous avons pro‐ 
po sé de dé cons truire la sté réo ty pi fi ca tion dis cur sive en deux phases.
Pre miè re ment, nous nous sommes concen trés sur les modes de dé si‐ 
gna tion en re pé rant les ex pres sions ré fé ren tielles uti li sées par l’UDC
pour ca té go ri ser l’al té ri té na tio nale. Deuxiè me ment, nous avons re le‐ 
vé les ca rac té ris tiques qui étaient mas si ve ment et gé né ra le ment at‐ 
tri buées à ces en ti tés étran gères et avons dé ga gé quatre traits consti‐ 
tuant le noyau dur de cette fi gure sté réo ty pique ([trop nom breux],
[trop dif fé rents], [pro fi teurs] et [ré pré hen sibles]). Sui vant les pro po si‐ 
tions de Plan tin et Mi che li, nous avons troi siè me ment pu ana ly ser la
construc tion ar gu men ta tive de ces traits, le dis cours de l’UDC
construi sant de l’étran ger une image me na çante (i.e. sus ci tant la
crainte) et condam nable (i.e. sus ci tant l’in di gna tion). La construc tion
de ces traits n’est en outre pas in no cente: re le vant tous du ré gime
dé li bé ra tif, les textes ana ly sés visent en effet tous à pré sen ter un
choix et à en joindre à l’ac tion pré fé ren tielle (voter dans le sens du
parti). L’UDC étant ré gu liè re ment cri ti quée pour son usage d’une rhé ‐
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to rique pas sion nelle, nos ana lyses tex tuelles ont mon tré qu’elles
avaient leur place pour en rendre compte.

Notre ap proche du sté réo type, ar ti cu lant les ex pres sions ré fé ren‐ 
tielles ca té go ri santes aux pré di ca tions gé né ra li santes, pour rait lais ser
pen ser que seule l’ar ti cu la tion des deux est à même de rendre
compte d’une en tre prise orien tée idéo lo gi que ment et ar gu men ta ti ve‐ 
ment. On pour rait même croire que la va leur idéo lo gique du sté réo‐ 
type pro vient en pre mier lieu des pré di ca tions («  sont [trop nom‐ 
breux] », « sont [trop dif fé rents] »), qui té moi gne raient seules d’un ju‐ 
ge ment de va leur, tan dis que les ex pres sions ré fé ren tielles (« étran‐ 
gers », « na tu ra li sés ») se raient des sup ports neutres. Or, il n’en est
rien ; tout signe étant em prunt d’idéo lo gie:
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[…] l’ac tua li sa tion d’un terme en dis cours est une no mi na tion, un
acte de pa role par le quel le lo cu teur prend à son tour po si tion et
entre en re la tion dia lo gique avec d’une part celles an té rieu re ment
ins crites par d’autres dis cours dans le mot, et d’autre part avec celles
ins crites dans des no mi na tions dif fé rentes pour le même ré fé rent.
Ainsi com pris, l’élé ment lexi cal uti li sé pour nom mer ap pa raît comme
un pré cons truit dia lo gi que ment en ga gé dans l’in ter dis cours. (Si blot
2004� 45-46)

Un terme comme « étran ger » n’est pas neutre et trans pa rent, il fait
l’objet d’une lutte idéo lo gique quant à son rem plis sage sé man tique.
Plus fon da men ta le ment en core, le terme peut finir par en cap su ler à
lui seul les pré di ca tions at tri bu tives et les opé ra tions préa la ble ment
sous- spécifiantes (« étran gers cri mi nels ») qui lui sont sys té ma ti que‐ 
ment ac co lées. L’UDC n’a ainsi pas tou jours be soin de rap pe ler – les
rap pe ler en toute oc ca sion fe rait cou rir le risque d’avoir à la dis cu ter
– les at tri buts qua li fiant ou sous- spécifiant l’étran ger, mais peut
comp ter sur le fait qu’il a réus si à les as so cier pro fon dé ment au mot
lui- même 21.
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Jean- Michel Adam (2007a ; 2007b) a mon tré com bien cette opé ra tion
d’es sen tia li sa tion lin guis tique, de cris tal li sa tion des va leurs idéo lo‐ 
giques, était pré gnante, et com bien elle se rap pro chait tan gi ble ment
de ce que Vic tor Klem pe rer dé non çait dans sa Langue du Troi sième
Reich :
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Le na zisme s’in si nua dans la chair et le sang du grand nombre à tra ‐
vers des ex pres sions iso lées, des tour nures, des formes syn taxiques
qui s’im po saient à des mil lions d’exem plaires et qui furent adop tées
de façon mé ca nique et in cons ciente. […]. Les mots peuvent être
comme de mi nus cules doses d’ar se nic: on les avale sans y prendre
garde, elles semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque
temps l’effet toxique se fait sen tir. (Klem pe rer 1996� 35)

Notre ana lyse montre à quel point il est im por tant de conce voir la
langue, pour re prendre les termes de Ba kh tine, non pas comme « un
sys tème de formes élé men taires (de sym boles lin guis tiques), as su rant
un mi ni mum de com pré hen sion dans la com mu ni ca tion cou rante  »
mais comme une «  concep tion du monde, voire [d’]une opi nion
concrète [ga ran tis sant] un maxi mum de com pré hen sion mu tuelle
dans toutes les sphères de la vie idéo lo gique » (Ba kh tine 1997� 95-96),
et de ne pas né gli ger son im por tance dans l’éta blis se ment et le main‐ 
tien d’une idéo lo gie.

72

Vi sant à per sua der le peuple suisse d’adhé rer aux thèses qu’ils dé ve‐ 
loppent et de voter pour le parti qui les sou tient, les textes de notre
cor pus re lèvent clai re ment du ré gime dé li bé ra tif, comme nous l’avons
vu. Mais nos ana lyses nous ont aussi per mis de mon trer que ces dis‐ 
cours mul ti pliaient les blâmes à l’égard des étran gers, ce qui consti‐ 
tue un lieu propre de l’épi dic tique, dont Dan blon ré sume la mé ca‐ 
nique ainsi: «  l’adhé sion ci toyenne aux normes est ga ran tie par les
éloges et les blâmes de per son nages qui, res pec ti ve ment, me nacent
ou in carnent les va leurs col lec tives de l’ho mo noia  » (2002� 149). Le
blâme per met alors « de concen trer sur une seule per sonne le dan ger
que court la Cité tout en tière, du fait que ses bases mêmes sont me‐ 
na cées », puis, « une fois re pé ré le dan ger […] d’ex tir per l’ato pos hors
des murs de la Cité » (2002� 135). Les blâmes de l’UDC se concentrent
au tour d’anti- valeurs as so ciées aux étran gers sus ci tant la peur et l’in‐ 
di gna tion, deux émo tions fon da men ta le ment col lec tives, concer nant
de ce fait l’en tier du pays 22.
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En somme, le fonc tion ne ment épi dic tique du dis cours UDC ex ploite
la dy na mique dite du tiers- exclu, où il s’agit de consti tuer un en ne mi
pour tirer un au di toire à soi, de convaincre en stig ma ti sant. La sté‐ 
réo ty pi fi ca tion fait ainsi par tie d’un dis po si tif de com mu ni ca tion plus
large où la com mu nau té in di gène (na tio nale ici) trouve une consis‐
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Unione de mo cra ti ca di cen tro Ti ci no (UDC) ; en suisse- allemand: Schwei ze‐ 
rische Volks par tei, dont le sigle SVP est par fois ap po sé au sigle fran çais
UDC  ; enfin, en ro manche: Par ti da po pu la ra Sviz ra Gri schun (PPS). L’éti‐ 
quette alé ma nique et ro manche, adop tée dès la fon da tion du parti en 1971,
se tra duit lit té ra le ment par «  Parti du peuple Suisse  », ou en core «  Parti
suisse du peuple » ou « Parti po pu laire suisse », mais cer tai ne ment pas par
«  Union Dé mo cra tique du Centre  ». La dif fé rence est donc ra di cale entre
l’ap pel la tion of fi cielles ro mande et celles suisse al le mande ou ro manche, ces
der nières n’étant pas sans rap pe ler le Parti po pu laire fran çais (PPF), mou ve‐ 
ment fas ciste fondé par Jacques Do riot en 1936 (pour une ana lyse dé taillée,
voir Adam et Pahud, à pa raître). Comme il ne sera ques tion dans cet ar ticle
que des dis cours de la sec tion ro mande du parti, nous ne re tien drons pour
notre part que l’ap pel la tion UDC.

2  Il s’agit là d’une spé ci fi ci té de l’ana lyse tex tuelle des dis cours, dont se ré‐ 
clame cet ar ticle et qui est dé fi nie par Jean- Michel Adam comme «  une
théo rie de la pro duc tion co(n)tex tuelle de sens, qu’il est né ces saire de fon‐ 
der sur l’ana lyse de textes concrets » (2005� 3).

3  Pour une pré sen ta tion syn thé tique de ces ca rac té ris tiques, voir, par
exemple, Frank (2000� 21).

4  L’en semble du cor pus est dis po nible sur le site in ter net de notre unité de
re cherche (sec tion Re cherches et Com mu ni ca tions): http://www.unil.ch/fr
a/page12700.html.

5  Dans la sec tion «  Po si tions  » du site in ter net de l’UDC ro mande
(www.udc.ch), ces deux do cu ments sont pré sen tés (sous l’éti quette « Pla te‐ 
forme élec to rale  ») comme hié rar chi que ment su pé rieurs aux do cu ments
sous- thématiques: « Vous y trou ve rez les po si tions de l'UDC sur tous les do‐ 
maines im por tants de po li tique fé dé rale ».

6  Le lec teur in té res sé par le fonc tion ne ment de la dé mo cra tie hel vé tique
trou ve ra toutes les in for ma tions utiles sur le site in ter net de l'ad mi nis tra‐ 
tion fé dé rale (http://www.bk.admin.ch/the men/pore/index.html?lang=fr).

7  Sui vant les pro po si tions de Capt, Jac quin et Mi che li (2009), il est donc
pos sible de qua li fier ce cor pus d’uni fié selon les cri tères auc to rial (ils sont
pro duits par l’UDC) et thé ma tique (ils thé ma tisent tous la ques tion du
nombre, du sta tut et du ca rac tère pro blé ma tique des étran gers).

8  1) How are per sons named and re fer red to lin guis ti cal ly ? 2) What traits,
cha rac te ris tics, qua li ties and fea tures are at tri bu ted to them? 3) By means of
what ar gu ments and ar gu men ta tion schemes do spe ci fic per sons or so cial
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groups try to jus ti fy and le gi ti mize the ex clu sion, dis cri mi na tion, sup pres‐ 
sion and ex ploi ta tion of others? 4) From what pers pec tive or point of view
are these la bels, at tri bu tions and ar gu ments ex pres sed? 5) Are the res pec‐ 
tive ut te rances ar ti cu la ted overt ly? Are they in ten si fied or are they mi ti ga‐ 
ted? (Wodak 2002� 72-73)

9  Rennes et Fiala ont consta té pour leur part que le terme /im mi grés/
était ab sent du pro gramme de l’UDC de 1999, le vo ca bu laire de l’im mi gra‐ 
tion n’étant pas for te ment im plan té en Suisse et qu’il était en re vanche mas‐ 
si ve ment ques tion d’ /étran gers/ et d’ /asile/, les deux no tions conno tant
une re la tion dis sy mé trique (2004� 142).

10  Sur les af fiches, le trait [trop nom breux] ne consti tue pas le foyer de l’at‐ 
ten tion (les traits [dan ge reux] et [trop dif fé rents] y sont pri vi lé giés). Il ne
s’agit pas d’un trait saillant ni d’un vé ri table objet de pré di ca tion. Tout au
plus peut- on re le ver des pro cé dés de sa tu ra tion sou li gnant la pré gnance de
la pré sence étran gère: les mains de aff NA TU ainsi que les mi na rets de aff‐ 
MI NA sa turent l’es pace, ré ci pro que ment l’es pace ex té rieur et in té rieur au
ter ri toire na tio nal.

11  Au sein des syn tagmes cités pré cé dem ment, les ex pres sions telles que
«[en/de] masse», «in con trô lée» ou «ex plo sion» re lèvent cer tai ne ment déjà
d’une construc tion né ga tive du phé no mène, c’est- à-dire d’une lec ture de
type /trop nom breux/ plu tôt que stric te ment /très nom breux/ ou /de
plus en plus nom breux/. Sur les gra phiques, l’uti li sa tion sys té ma tique du
rouge dans les do cu ments po ly chromes n’est pas ano dine et ren voie à une
sym bo lique consen suelle (qu’on pense aux «chiffres rouges»): «  [le rouge
sombre] alerte, re tient, in cite à la vi gi lance et, à la li mite, in quiète » (Che va‐ 
lier & Gheer brant 1982� 831). La ver sion noire du gra phique, pré sente dans la
bro chure de la même cou leur (SiGG) qui lui donne par ailleurs une ap pa‐ 
rence de «livre noir», n’en est pas moins alar miste et ren voie à l’idée de
deuil, d’an goisse, de gouffre (Che va lier & Gheer brant 1982� 671-674). La pré‐ 
sen ta tion gra phique du nombre est donc pro duite de ma nière in trin sè que‐ 
ment et conven tion nel le ment dys pho rique.

12  Le terme ap pa raît tel quel dans le do cu ment de fond consa cré à la pro‐ 
blé ma tique des na tu ra li sa tions (doc NA TU: 14).

13  Pour une in tro duc tion à ces ana lyses, se ré fé rer à Fiala (1984). Plus ré‐ 
cem ment, Bur ger, Lu grin, Mi che li  & Pahud (2006) ont rendu compte d’un
do cu ment élec to ral de l’UDC paru en 2004. Le do cu ment, in ti tu lé « Les mu‐ 
sul mans bien tôt en ma jo ri té  ?  », pré sente l’aug men ta tion de la po pu la tion
mu sul mane en Suisse non seule ment comme un pro blème à ré soudre, mais
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comme un ar gu ment en joi gnant les Suisses à li mi ter les na tu ra li sa tions. Le
thème de l’Überfremdung se trouve ainsi cou plé à un rejet de l’islam, dy na‐ 
mique dont on trouve éga le ment de mul tiples traces dans notre cor pus.

14  L’ad verbe « même » hy per bo lise le ca rac tère in jus ti fié de la na tu ra li sa tion
en s’ap puyant sur le consen sus selon le quel na tu ra li ser des étran gers « mal
in té grés et dé pen dant de l’as sis tance so ciale » ou « as sis tés » ne peut re le‐ 
ver que d’une po li tique laxiste.

15  Toutes les ré fé rences aux écrits de la Rhé to rique sont ti rées de l’édi tion
des Belles Lettres (1991).

16  Pour de plus amples dé ve lop pe ments, voir Mi che li (2010).

17  « Il n'y aura plus ici d'en vie, là d'in di gna tion, mais de la crainte, si la cause
de la peine et du trouble est que le bon heur d'au trui aura pour nous quelque
fâ cheuse consé quence » (Aris tote 1991� 1386b).

18  Dans les théo ries psy cho so ciales de la crainte, cette idée d’in dé si dé ra bi‐ 
li té est cen trale (voir par exemple Or to ny, Clore & Col lins 1987� 109-110).

19  «  […] la crainte est une peine ou un trouble consé cu tifs à l'ima gi na tion
d'un mal à venir pou vant cau ser des truc tion ou peine ; car on ne craint pas
tous les maux, par exemple d'être in juste ou lent d'es prit, mais seule ment
ceux qui peuvent ame ner ou peines graves ou des truc tions ; en core faut- il
que ces maux ap pa raissent non pas éloi gnés, mais proches et im mi nents.
Car l'on ne craint pas ceux qui sont très loin tains » (Aris tote 1991 : 1382a).

20  Les théo ri ciens de l’ar gu men ta tion se penchent ré gu liè re ment sur
l’appel à la peur. Une des for ma li sa tions les plus ré centes est li sible chez
Wal ton, Reed & Ma ca gno (2008 : 104): « If you do not bring about A, then D
will occur / D is very bad for you / The re fore you ought to stop D if pos‐ 
sible. But the only way for you to stop D is to bring about A. Ther fore, you
ought to bring about A (104). En adap tant ce schème ar gu men ta tif à la rhé‐ 
to rique de l’UDC, A re lève de toute ac tion sus cep tible de li mi ter la pré sence
étran gère, tan dis que D ren voie aux consé quences né ga tives (nos ‘traits’) de
cette pré sence (sub mer ge ment, al té ra tion, cri mi na li té, abus).

21  Cela ne si gni fie pour au tant pas que la sous- spécification («  étran gers
cri mi nels », « étran gers qui abusent de l’aide so ciale ») su bisse un oubli gé‐ 
né ra li sé: la sous- spécification est lar ge ment ré- investie par l’UDC quand il
s’agit de se dé fendre des at taques d’amal game et autres stig ma ti sa tions.

22  Ce qui si gni fie, suite aux pro po si tions de Dan blon (2001), que le mo dèle
de ra tio na li té épi dic tique est de na ture col lec tive. Ici, l’épi dic tique ébranle
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l’émo tion et la conscience res pon sable du ci toyen hel vé tique en tant que
celui- ci fait par tie d’une com mu nau té na tio nale. La ra tio na li té épi dic tique
est ainsi pro pice à la so li da ri sa tion de la po pu la tion suisse ainsi qu’à son
adhé sion aux po si tions udé cistes.

23  Pour un re tour com plet sur l’idéo lo gie na tio na liste, nous ren voyons à
l’ar ticle de Char lotte Scha pi ra (à pa raître) qui pro pose une ana lyse pous sée
du couple no tion nel « nous ver sus eux », pivot op po si tif à par tir du quel tout
na tio na lisme s’ar ti cule.

Français
Par tant d’une dé fi ni tion lin guis tique du sté réo type et sur la base d’un cor‐ 
pus de textes po li tiques, cet ar ticle a pour but d’ana ly ser les modes dis cur‐ 
sifs de construc tion de la fi gure de l’étran ger propre aux dis cours de l’Union
Dé mo cra tique du Centre, parti suisse na tio na liste.
Dans un pre mier temps, nous nous at ta che rons aux modes de dé si gna tion
des étran gers ainsi qu’aux traits sté réo ty piques sys té ma ti que ment in vo qués
pour les ca rac té ri ser. Dans un se cond temps, nous nous in té res se rons à la
di men sion ar gu men ta tive de ces traits, et plus spé ci fi que ment aux émo tions
qu’ils visent à pro duire.
Notre conclu sion sera l’oc ca sion d’in té grer la pro blé ma tique de la sté réo ty‐ 
pi fi ca tion à celle de l’idéo lo gie, ici l’idéo lo gie na tio na liste.

English
Fol low ing a lin guistic defin i tion of ste reo types and based on a cor pus of
polit ical dis courses, this paper aims at ana lys ing how the Swiss na tion al ist
party Union Démocratique du Centre builds a spe cific image of the Stranger.
First, we ana lyse the means by which strangers are named and re ferred to,
and the ste reo typ ical at trib utes they are as so ci ated with. Second, we take
the ar gu ment at ive di men sion of these ste reo typ ical at trib utes into ac count
by look ing at the emo tions which these dis courses ap peal to.
Fi nally, the issue of the ste reo typi fic a tion is in cluded in the broader con text
of ideo logy, and more spe cific ally na tion al ist ideo logy.
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