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Tous reconnaissent I'importance de la presse, 

de la radio et de la television, qu'on designe 

sous le nom de medias. Pourtant, quand on en

visage les produits de medias, tels que les tex

tes de presse ecrite en matiere de recherche lin

guistique, on s' aperc;oit que les analyses pure

ment linguistiques de tels textes, ephemeres, 

certes, mais importants, sont assez peu nomb

reuses. Le but de cet article est, donc, d' analy

ser certains aspects linguistiques de texte de 

presse; scul le materiel verbal sera etudie lais

sant de cöte la dimension iconique (dessins, 

photos avec leur legende etc.). La recherche 

dans ce domaine pourrait etre utile dans les fa

cultes de langues oil I' on voit apparaitre, ces 

dernieres annees, un certain interet pour des 

langues specialisees, ainsi que dans les ecoles 

de journalisme, de communication etc. Pour 

I'analyse, nous avons selectionne un certain 

nombre d'articles, tous tires de No. 393 de 

I'hebdomadaire Courrier International. 

Le discours de la presse ecrite fait partie 

d'un ensemble plus vaste, celui de discours 

mediatique. Dans cet article, on fera la diffe

rence entre le type et le genre de disco urs. Ain

si, la presse ecrite est un type de discours, et, 

par exemple, un editorial, est un des genres de 

ce type. Tout type et tout genre de discours ne 

se posent pas dans I'absolu: ils doivent etre si

lUes par rapport 11 quelque chose. Le texte est 
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une unite creee et celte creation emane de son 

auteur [Wo de Mulder et L.Tasmowski-de 

Ryck, 1994, p. 5]. Toute situation d'enoncia

ti on linguistique suppose, donc, le locuteur (co

de oral) ou I'auteur (code ecrit), ainsi que I'au

diteur (le lecteur) et le moment et le lieu· de 

I'enonce. Quand le journaliste L. Mondo ecrit: 

Heureusement voyez un peu ce a quoi 

nous sommes obliges de nous raccrocher - le 

President appartient au Pole ... , voyez a pour 

referent le lecteur, celui qui lit cet article au 

moment meme oil il le lit. Dans nous sommes 

obliges de nous raccrocher, nous a pour re

ferent I'auteur et le lecteur pris ensemble; de 

meme un peu plus loin dans le texte Mais ce 

que nous sommes en droit d'attendre des a 
present. Remarquons que le je-enonciateur cor

respond ici au je-sujet de la phrase. Bien que 

les traces directes de I'auteur soient plutöt rares 

dans ce type de disco urs, I'article analyse en 

presente quelques-unes, par exemple: 

Je songe notamment au monstrueux hotel 

Fuenti ... L'enonciateur cOlncidant avec le su

jet de la phrase est represente ici sous la for

me deje. 

Plus nombreuses que les traces de I'auteur 

sont des traces du lecteur qui se presente sou

vent sous la forme vous. Quant 11 son emploi 

dans les textes de presse, la question se pose 

qui il faut mettre derriere chaque deictique de 
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deuxieme personne. Le pronom personnel vous 

peut representer tous les lecteurs de l'article ou 

servir de forme de politesse. signifiant le singu

lier. c'est-a dire. un seul lecteur. celui qui lit 

l'article en question au moment meme Oll il le 

lit. Mais vous peut egalement etre une tournu

re impersonnelle de generalisation [E. Bor

das. 1993. p. 46]. Nous retrouvons cet emploi 

dans 

Faires une recherche ... el vous lomberez sur 

des siles DU Gdles ... esl present comme le diable 

en personne Oll vous n'est pas individualise et 

permet toutes les identifications. L'identite de 

ce(s) lecteur(s) virtuel(s) peut etre precisee. par

fois sous la forme d'une interpellation: 

Corrompus de lous pays. ayez loi dans le 

513 ... ou d'un pronom demonstratif: 

Ceux qui deleslenl Microsoft (le titre d'un 

des articles de I·hebdomadaire). 

Les locuteurs du frano;:ais disposent d'un 

morpheme on qui a une grande plasticite. po

uvant s·interpreter. selon les contextes. comme 

je. IU. nous. eux. elles. les hommes en general. 

Sa susceptibilite de recevoir une interpretation 

generique le rend tres commode dans les textes 

de presse. Dans I' article De /'/talie en parlicu

lier. de sa juslice en general il n'y a qu'un seul 

nous. trace linguistique de l'auteur + le lecteur. 

mais on y trouve 7 on qui designent: I) la troi

sieme personne (eux. les journalistes italiens): 

Elle a au moins la presse poliliquement 

correcle: cette lois-ci on n'accable pas le gou

vernement; 

2) I'auteur (je): 

On ne repererajamais assez ... ; 

3) I'auteur +Ie lecteur (nous): 

Mais on sair que ... loul cela a egalemenl 
fini ... ; 

4) les hommes en general: 

30 

Mais il n'admellra pas lacilement qu'on le 

prive de la verile ... 

Oe cette fao;:on. la plasticite de on est large

ment exploitee par le journaliste; nous avons 

vu que on employe ici tantöt recevait une in

terpretation generique. tantöt renvoyait 11 une 

certaine subjectivite enonciative. 

Toute cette analyse nous amene a la conclu

sion suivante: le type de discours tel que le dis

cours de presse ecrite ne pouvant etre assimile 

il un echange linguistique ordinaire. excluant le 

caractere immedial el symerrique [0. Maingue

neau. Elements.... 1995. p. 10] de l'acte de 

communication. ne peut mettre en relation di

recte I'auteur et le lecteur. D'oll la presence re

lativement rare de leurs traces linguistiques 

dans un texte de presse. L'auteur etant souvent 

efface. le lecteur le devient aussi. Cette insuffi

sance est compensee par la presence presque 

massive de on dans le discours de presse. Mais 

lil, Oll nous pouvons constater la presence insc

rite du lecteur, individualise ou non, la commu

nication ecrite acquiert quelque ressemblance a 
la communication orale. laissant sentir le con

tact entre I'auteur et son lecteur. L'impression 

de ce contact est renforcee quand I'auteur, mo

tive par une volonte de persuasion. procede par 

des imperatifs: 

Faires une recherche: 

Ayezloi ... 

ou par les verbes d'obligation 

Mais illaul resisler aux appels en laveur 

d'un renlorcement du controle de /'Elal ... 

Oe cette fa~on, en ce qui concerne la situa

tion d'enonciation avec sa dimension person

nelle. un texte de presse a sa specificite qui le 

rend different non seulement d'un echange lin

guistique ordinaire, mais aussi de I'enonciation 

litteraire. Dans la communication litteraire l'au-



teur a un statut singulier: meme si un roman. 

par exemple. se donne pour autobiographique. 

le "je" du narrateur est rapporte ii une figure 

de "narrateur". et non ii I'individu qui a effec

tivement ecrit le texte [D. Maingueneau. 

ElememlS .... 1995. p. 10]. Dans un texte de 

presse. I' auteur est moins efface et si on ren

contre un je (ce qui arrive rarement. certes). ce 

je represente vraiment le journaliste qui a ecrit 

I·article. L'auteur d'un texte de presse etant 

moins efface. la possibilite de reponse de la 

part du public n'est pas totalement annu1ee. et 

nous voyons souvent les journalistes s'adresser 

a leur public (au moyen de deictique de deuxie

me personne. d·interpellations. de verbes d'ob

ligation etc.) comrne s'ils s'attendaient a une 

reponse de sa part. 

A l'aide des deictiques de personne. un 

enonce s'ancre dans sa situation d'enonciation 

[D. Maingueneau. Analyser .... 1998. p. 88]. 

Les deictiques temporeis ont le meme role - ils 

aident l'auditeur (Je lecteur) a s'orienter dans la 

situation de comrnunication. Les molS ou grou

pes de molS a valeur temporelle permettent au 

lecteur d'un texte de presse de se reperer. Ces 

reperages peuvent etre fondes sur I·enonciation. 

sur le contexte; il existe aussi des reperages 

hors contexte [D. Maingueneau. Analyser .... 

1998. p. 91]. Quelques exemples tires du Cour

rier International illustrent le reperage tempo

rel qui a pour repere la date de la parution du 

quotidien (c·est-a-dire.l'enonciation meme): 

Elle a d 'ailleurs dejii fait ob jet d'audition 

dans une courfederale au debut de l·annee ... 

.. . 11 n 'existe sans doute aucun rapport entre 

Bill Gates et le football. mais. ii en juger par 

sa prestation lors du Consumer Electronics 

Show du mois de janvier demier. le patron de 

Microsoft aimerait changer cette image. 

Des lors. comment ne pas soupfonner que 

I'operation serve des desseins politiques .. ? 

Dans l'extrait suivant. on peut trouver d'aut

res types de reperage: 

Le pays s'autojustijie ii travers 1789 ... La 

Revolution abolit le commerce humain. Cepen

dant. une dizaine d'annees plus tard. en /802. 

Bonaparte abolit I'abolition. 

Les dates (1789. 1802) appartiennent au 

reperage dit hors contexte. une dizaine 

d'annees plus tard. bien qu'etant indicateur de 

temps. n'est pas deictique. parce qu'il a pour 

point de repere 1789. qui est un element du 

texte et non le moment de l'enonciation 

[D. Maingueneau. Analyser .... 1998. p. 91]. 

Tous ces types de reperage temporel se combi

nant entre eux permettent 11 I' auteur de guider 

le lecteur 11 travers un texte de presse. 

Un autre moyen d'aider le lecteur 11 s'orien

ter dans la situation de communication, c'est de 

lui indiquer une attitude de reception; ce qui se 

fait par le choix du registre tempore!. On peut 

choisir entre deux traits pertinents du registre: 

le COMMENTAIRE et le RECIT. Les temps 

du comrnentaire (temps du monde commentej 

sont: present, passe compose. futur. Les temps 

du recit (temps du monde racontej sont: impar

fait. passe simple. plus-que-parfait. passe ante

rieur. conditionnel [H.Weinrich. 1994. p. 124]. 

Nous avons dej1l parle de cette volonte de persu

asion qui est typique aux textes de presse. Or. en 

choisissant les temps du comrnentaire. I' auteur 

donne pour instruction au lecteur de choisir une 

attitude de reception qui soit celle d'une partici

pation attentive et concernee [H. Weinrich. 

idem]. Jl est normal qu'un texte de presse qui se 

veut persuasive. soit un texte de comrnentaire et 

que les temps les plus employes soient le 

present. le passe compose et le futur. Le registre 
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de commentaire est clairement predominant pour 

la plupart des textes de presse (sauf pour les faits 

divers, les reportages ecrits et quelques autres 

genres de discours journalistique). On rencontre 

souvent des textes de presse Oll le registre de 

commentaire est non seulement predominant, 

mais le seul. Tel est I'article Meni1ces sur la 

presse ecrite Oll il Y a 27 formes verbales dont 

18 au present, 6 au passe compose, 2 au futur, 1 

au futur proche. Comme nous voyons, toules ces 

formes verbales appartiennenl au registre de 

commentaire; la structure temporelle de cet ar

ticle est tres homogene. Le journaliste evoque ici 

un probleme actuel: Microsoft menace les 

interets de la presse ecrite; le lecteur devrait se 

sentir conceme par cette menace. Le present 

elant le temps le plus important dans le registre 

du commentaire on peut etre sUr apriori que 

e'est ce temps qui domine dans la quasi-totalite 

des textes de presse ecrite. Le present ne donne 

d 'autre instruction ii I'auditeur que de percevoir 

le texte dans La meme attitude de reception que 

celle qu 'it adopte habituellement en presence 

d 'actions qui sollicitent sa participation ou sa 

reaction [H. Weinrich, 1994, p. 140). N'est-ce 

pas ici le röle principal que joue aujourd'hui les 

medias en general, et la presse en particulier? 

Les formes du passe compose presentes 

dans cet article renvoient ades evenements 

passes par rapport au moment de I'enonciation; 

ce passe peut etre identifie en plus par d'autres 

signaux: 

Depuis juillet 1996, "', Microsoft a creuse 

son sillon ... 

Personne n'ajamais accuse Microsoft ... 

Les formes du fUlur et du futur proche tour

nent le regard du lecteur vers ce qui est 11 venir. 

La dimension prospective est renforcee par un 

autre signal (une date): 
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... En 2001, les journi1ux perdront 1.5 mit· 

liards de dollars ... 

Oe cette fao;:on, nous sommes en presence 

d'un authentique texte de commentaire, dont la 

relation avec la situation d'enonciation est con

firmee non seulement par le choix des temps 

verbaux, mais aussi par d'autres signaux de 

fao;:on redondante (adverbes de temps, dates). 

Par opposition, I' auteur signifie au lecteur 

par le trait semantique du RECIT que le texte 

peut etre reo;:u avec une certaine distance tran

quille, car on ne s'attend 11 aucune reattion 

immediate 11 ce qui vient d'etre appris [H. Wein

rich, 1994, p. 124). 

Les formes temporelles du recit et du com

menlaire peuvent etre melees dans n'importe 

quel texte, y compris le texte de presse. Ce 

melange n'est pas arbitraire [H. Weinrich, 

idem]: en general, les temps du recit s'accumu

lent dans un endroit et les temps du commen

taire, dans un autre du texte. Prenons comme 

exemple I'article La vraie cible de Gates, c'est 

la television. L'article debute sur un registre de 

commentaire: nous y trouvons plusieurs verbes 

au present, que viennent completer les deicti

ques mois de janvier dernier, aujourd'hui; il y 

a aussi quelques formes du passe compose, un 

futur proche; deux formes de I'imparfait s'appu

yant sur des enonces au passe compose, doi

vent etre considerees comme des formes du 

present dans le passe: 

11 a explique qu 'it considerait le pro jet 

comme le plus avance ... 

Oe cette fao;:on, un tiers de l' article ne 

presente que les formes appartenant au grou

pe des lemps du commentaire. Ensuite, 11 par

tir de 

L 'histoire adebure avec un memorandum 

redige pendant I'ere 1991 ... 



I'auteur change de registre. Ce changement 
se fait 1) a I'aide d'une date (/'etl 1991 - pour 

les lecteurs du Courrier International en 

1998, I'annee 1991 est situee dans le passe 
dont on racontera un evenement (des evene

ments); 2) a I'aide du passe compose (a 

dlbutej qui sert de point d'articulation entre le 

commentaire et le recit. Et enfin, le mot I'his

toire par sa signification meme signale le 

debut d'un recit historique, ce qui est con

firme plus loin par le choix des formes verba

les. Ce reeit contient 62 fonnes verbales par

mi lesquelles 32 formes de I'imparfait, 20 for

mes du passe simple, 3 formes du plus-que

parfait; on trouve aussi 4 formes du co nd i

tionnel et une forme du conditionnel proche 

(futur immediat dans le passe). Le registre de 

commentaire est represente par 3 formes du 

present; eil es causent une certaine interrup

tion du recit, bien que les formes temporelles 

du recit soient largement predominantes. Le 

recit commence par I'imparfait et le plus-que

parfait. Ce dernier est utilise pour communi

quer les antecedents de I'histoire: 

Un groupe de technologie avancee grand 

public avait lte mis sur pied ... 

C'est un arriere-plan que le lecteur doit con

naltre pour comprendre I'histoire. 

L'arriere-plan du recit est aussi designe par 

les fonnes de I'imparlait, dont la frequence est 

tres elevee dans l'articIe analyse. L'imparlait 

denote une situation du passe; dans notre cas, 

I'enonciateur rappelle I'origine de I'interet que 

Microsoft porte a la television: 

Myhrvold voulait emmener l'ordinateur 

vers la television interactive, qui le fascinait. 

Les fonnes de I' imparfait creent un recit 

descriptif de cette situation. En tant que temps 

de recit, I'imparfait s'oppose au passe simple. 

Notre recit oblient son relief de I'alternance 

entre I'imparlait et le passe simple: 

Microsoft devail dlcider s'il se situait dans 

l'industrie de l'ordinateur individuel ou dans 

quelque chose de plus large. Entre Gates et 

Myhrvold. la question fut vite rlglee. 

Mundie el son groupe tenterent d 'apporter 

une rlponse ... Mais ... MITV ne disposait pas 

d'atouts bien seduisants ... 

Le premier exemple nous montre le passage 

d'une situation statique a I'evenement; le deuxieme 

le passage de l'lvlnement a un environnement 

peu anime [H. Weinrich, 1994, p. 145). Dans le 

texte analyse, I'opposition du relief narratif en

tre les evenements et les faits du premier et de 

I'arriere-plan se refletent aussi dans des micro

struclures que sont les phrases composees: 

Tandis que Microsoft se concentrait sur les 

lointaines promesses de la television numeri

que, l'lnternet fut l'objet d'une soudaine prise 

de conscience ... 

II y a, pourtant, dans cet articIe, tout un pa

ragraphe, oil I'auteur renon~ant a toute alter

nance des temps de reeit, n'utilise que le passe 

simple (7 formes verbales au passe simple). Se

Ion H. Weinrich, c'est un style dit veni-vidi-vi

ci, que I'enoneiateur emploie pour presenter de 

fa~on concise de purs evenements ou des pro

cessus rapides [H. Weinrich, 1994, p. 145): 

En 1993, Microsoft entama ... des pourpar

lers. Les discussions n 'aboutirent pas. Cepen

dant, Microsoft et TCI unirent leurs forces 

dans une serie d'essais qui furent organises en 

1995. Ces essais ne depasserent jamais le sta

de interne, mais Windows evolua ... A lafin de 

1996, sa version 1.0futjinalement lancee ... 

Nous sommes en presence d'un rylhme nar

ratif tres rapide. Les actions et les faits se pres

sent, I'histoire se developpe a toute vitesse. 
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Il est interessant d'observer comment le 

journaliste distribue les temps du premier et de 

I'arriere-plan pour le recit 11 I'interieur de son 

articIe. L'introduction accumule les temps de 

I'arriere-plan, apres quoi le rythme s'accelere; 7 

formcs du passe simple decrivent les phases 

successives du deroulement de I'action ra

contee; le rythme rapide du recit correspond iI 

la rapidite avec laquelle les evenements se sont 

deroules 11 la realite. Ensuite le rythme devient 

normal, on voit presque autant de temps du 

premier plan que de temps de I'arriere-plan, le 

progres de I'action ou ses tournants se tradui

sant par le passe simple et les descriptions, les 

explications etc. - par I'imparfait. 

De cette fa~on, la plus grande partie de I'ar

ticIe en question presente un registre de recit. 

Mais n'mporte quelle organisation textuelle 

depend de la situation de communication, et 

nous sommes en presence d'un texte de presse. 

Le disco urs des medias est different, iI se doit 

d'adresser a ses utilisateurs d'autres messages 

pour pouvoir les influencer. Cest pourquoi 

nous constatons souvent que les textes de pres

se sont empreints de subjectivite appreciative 

de I'enonciateur. Ainsi, dans le recit analyse, 

voyons-nous apparal"tre des formes temporelles 

appartenant au registre du commentaire (2 for

mes du present et I du passe compose): 

Le resultat fut Windows CE-initiales qui 

pourraient etre eelles de "eonsumer eleetro

nies", mais dont Craig Mundie, son eoneep

teur, soutient qu 'elles n 'ont aue une signifiea

tion partieuliere. 

Apart le systeme le plus coüteux au monde 

pour eommander une pizza, qu 'a realise jus

qu 'ici la television interaetive? 

Le premier enonce, avec ses deux formes 

du pn!sent, appartenant au registre du commen-
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taire laisse entrevoir la volonte de I'auteur de 

faire reflechir le lecteur 11 la vraie signification 

des initiales CE; d'autant plus que les formes 

du present sont precedees de conditionnel jour

nalistique qui par sa connotation d'incertitude 

invite aussi 11 la reflexion de la part du lecteur. 

Le deuxieme exemple presente une trace de 

I'enonciateur d'un autre type: c'est une interpel

lation du lecteur au moyen d'interrogation. 

On peut constater, donc, qu'un texte de 

presse, meme si c'est un texte narratif, ne peut 

pas etre re~u avee une distanee tranquille. 

L'auteur ne permet pas la chute de tension et 

par le choix de formes verbales, ainsi que par 

d'autres moyens syntaxiques et semantiques, 

läche d'obtenir un certain niveau d'attention 

concernee. Le registre narratif d'un texte de 

presse n'est pas un registre de delestage de ten

sion comme le registre narratif d'un texte Iitierai

re. Independarnment de son registre, le texte de 

presse contient souvent des elements Iinguistiqu

es choisis par I'auteur en fonction de leur impact 

sur le lecteur. Et si le texte narratif Iitteraire s'ad

resse surtout a I'imagination du lecteur, le texte 

de presse, meme narratif, a d'autres preoccupa

tions et d'autres objectifs. Comme, par exemple, 

d'attester la veracite de I'histoire racontee. Dans 

I'article analyse, c'est surtout le cadre spatio-tem

porel qui prouve que nous sommes en presence 

d'une histoire vraie. On trouve ici beaucoup d'in

dications precises de Iieu et de temps: I'Edison 

Eleetrie Institute, a Orlando, en Floride, pen

dant l'ete 1991, en 1993, en dicembre de eene 

meme annee. 11 y a aussi plein de noms propres: 

Nathan Myhrvold, Mundie et son equipe, War

ner; la veracite de I'histoire est aussi, confirmee 

par des citations litterales: 

Il annonfa a son publie que Microsoft 

"etait partie prenante a 100% dans Internet ... " 



"La leron que nous en avons tirie, c'est 

qu' ii fallait inormiment d'argent ... ", die/are 

Mundie. 
Toutes ees marques combinees aux formes 

temporelles du n~cit font de ce texte un texte de 

medias specifique dont l'objectif est d'atteindre 

le lecteur, d'obtenir son attitude concernee. 

Avec un texte de presse on sort souvent de 

la problematique liee ii une typologie des re

gistres; iI s'agit souvent d'une certaine circula

tion qui s'etablit entre des textes de nature 

differente; souvent, on est en presence de la co

habitation de deux registres - registre du com

mentaire et registre du recit. Le choix de for-
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