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Chapitre I

Linguistique
F erd in an d  de S aussure

Linguiste suisse (Geneve 1857 - chateau de Vufflens, canton de Vaud, 
1913), considers comme le fondateur de la linguistique generate modeme.

Sa carriere
Saussure fait ses etudes a Leipzig et Berlin (1876-1878), ou il est en 

contact avec des specialistes en linguistique historique. II est nomme directeur 
d'etudes en grammaire comparee a Paris a l'Ecole pratique des hautes etudes 
(1880-1891), et, de 1891 a 1913, il enseigne a I'universite de Geneve.

De son vivant, il a publie deux ouvrages: le Memoire sur le systeme prim itif 
des voyelles dans les langues indo-europeennes (1878), d'une tres grande 
originalite, lui a valu une notoriete internationale; sa these De Vemploi du genetif 
absolu en Sanskrit a ete soutenue a Leipzig en 1881.

Abandonnant presque totalement les recherches en linguistique historique, 
Saussure presente ses vues sur la linguistique generate en trois cours professes a 
Geneve de 1906 a 1911. Ses cours ont ete rediges et publies, a partir des notes 
de ses etudiants, par Charles Bally et Albert Sechehaye, trois ans apres sa mort, 
sous le titre Cours de linguistique generate (1916).

Ses idees
Selon Saussure, la langue a pour fonction fondamentale d'etre un 

instrument de communication. Cette idee, qui apparait de faqon implicite dans le 
Cours, у est toujours presente. A chaque etape de son existence, la langue se 
presente comme un systeme, et l'utilisation qu'en font les sujets parlants conduit 
non pas a une desorganisation du systeme, comme l'affirmait le comparatiste 
allemand Franz Bopp, mais a des changements linguistiques qui ne mettent pas 
en danger l'organisation interne de la langue. A partir de la, pour Saussure et les 
saussuriens, les elements linguistiques ne peuvent exister que dans les relations 
et par les relations qu'ils ont avec le tout.

Le point central de son enseignement est que la langue est un systeme de 
signes, ou tout repose sur des oppositions. Le signe linguistique est defmi 
comme 1'association d'un signifie a un signifiant, ces demiers ne pouvant pas 
etre penses l'un sans l'autre. Saussure degage deux types de rapports entre les 
signes: les rapports associatifs (aujourd'hui on dit paradigmatiques) sont opposes 
aux rapports syntagmatiques. A la suite de sa rupture avec la linguistique 
historique, il revendique explicitement l'independance relative des recherches

з



synchroniques, c'est-a-dire la possibilite d'etudier la langue a un moment donne, 
sans prendre en compte ses etats anterieurs.

Exercices

Exercice 1. Dans le texte vous avez rencontre des verbes qui forment des 
noms et des noms formes de verbes. Compietez ces groupes de mots:

Nom Verbe
le fondateur ----------► fonder
............  •*----- —  enseigner
  publier

1'emploi ............
les recherches ............
  soutenir
  rediger
Г existence ............
  presenter
l ’opposition ............
  affirmer

Exercice 2. Relevez dans le texte 4 phrases avec des verbes a la forme 
passive, nommez leurs infinitifs et dites a quels temps ces verbes sont employes.

Exercice 3. Dites autrement:

Les saussuriens; tout repose sur des oppositions; a la suite de la rupture; sans 
prendre en compte.

Exercice 4. Donnez le contraire des mots suivants :

Modeme, l ’originalite, apparaitre, affirmer, interne, Pindependance, la 
mort, anterieur.

Exercice 5. Transformez la phrase en propositions simples (au moins 3 
propositions).

A chaque etape de son existence, la langue se presente comme un systeme, 
et l’utilisation qu’en font les sujets parlants conduit non pas a une 
desorganisation du systeme, comme l’affirmait le comparatiste allemand Franz 
Bopp, mais a des changements linguistiques qui ne mettent pas en danger 
forganisation interne de la langue.



Exercice 6. Redigez un article sur Ferdinand de Saussure pour un 
dictionnaire encyclopedique. II doit etre bref, mais assez complet.

L in g u istiq u e
Avant de lire le texte consultez le dictionnaire et precisez la signification des 

mots et des expressions suivants. Faites attention a leur ressemblance et 
divergence des mots russes.

Accent n.m. Particulier adj.
Cadre n.m. Social adj.
Debut n.m. Valide adj.
Etude n.f. Exclusivement adv.
Face n.f. Virtuellement adv.
Maniere n.f. Se manifester v.pr.
Objet n.m Minimiser v.tr.
Parole n.f. Provoquer v.tr.
Sorte n.f. Referer v.tr.
Conforme adj.

La linguistique est une science qui a pour objet le langage apprehende a 
travers la diversite des langues naturelles.

La linguistique est une discipline empirique, dont les modeles ne sont 
valides que s'ils sont conformes aux faits de langue.

Histoire
En general on retient trois grands moments dans l'histoire de la 

linguistique: FAntiquite grecque, la grammaire comparee du debut du XIXе 
siecle et la linguistique structurale du debut du XXе.

Les Grecs ont defmi les deux grands types d'apprehension du langage: 
grammatical, centre sur l'analyse de la phrase, et rhetorique, ой Гоп etudie les 
moyens d'agir sur autrui par la parole.

A la fin du XVIIIе siecle, on decouvre une parente entre le Sanskrit (langue 
sacree de l'lnde) et les langues europeennes, et Ton emet l'hypothese qu'elles 
derivent toutes d'une langue mere, Г "indo-europeen". On cherche alors a 
expliquer par des lois phonetiques les transformations qu'elle a subies et qui ont 
provoque la diversification des langues de cette famille.

Au debut du XXе siecle, dans son Cours de linguistique generale (1916), le 
Genevois Ferdinand de Saussure, au lieu de se toumer exclusivement vers 
l'etude historique, qu'il appelle "diachronique", propose de considerer la langue 
en synchronie, c'est-a-dire dans le present de son usage effectif. C'est le systeme



sous-jacent a la langue qui doit constituer 1'objet du linguiste. Ce systeme rend 
possible la "parole", c’est-a-dire, au-dela de l'opposition entre ecrit et oral, 
1'ensemble virtuellement infini des enonces d'une communaute linguistique. 
Cette linguistique dite "structurale" a defmi le cadre epistemologique de la 
linguistique modeme et Га fait acceder pleinement au formalisme,

Langue et langage
Etudier le langage, c'est decrire et faire l'histoire des quelques milliers de 

langues parlees sur la terre, dont certaines ne sont parlees que par une poignee 
de personnes. Mais le langage n'est pas perceptible comme tel, c'est un objet 
abstrait dont on postule l'existence pour rendre raison des langues existantes. 
Pour certains linguistes, les proprietes communes aux diverses langues sont 
pauvres: l'essentiel des phenomenes se manifesterait dans les langues 
particulieres, qui seraient autant de mondes etanches les uns aux autres. D'autres. 
au contraire, minimisent la specificite des langues particulieres, considerant que 
chacune n’est qu’une combinaison de processus et de categories qui sont pour la 
plupart communs a toutes.

La recherche linguistique se divise ainsi en deux branches:
la linguistique generale etudie les proprietes invariantes des langues et la 

maniere dont elles evoluent independamment de telle ou telle langue 
particuliere;

la linguistique descriptive etudie des langues particulieres (le ffangais, le 
chinois, etc.) ou des groupes de langues (germaniques, romanes, etc.).

Mais ce sont la les deux faces d'une rneme recherche: on ne peut etudier le 
langage qu'en considerant comment sont faites les langues particulieres; 
reciproquement, on ne peut etudier les langues particulieres que si Ton fait appel 
aux categories degagees par la linguistique generale.

Linguistique de la langue et linguistique du discours
Le langage apparait d'un cote comme une realite eminemment sociale, d'un 

autre cote comme un agencement arbitraire d'elements associes selon des regies 
qui semblent obeir a des principes abstraits, etrangers aux interets immediats des 
hommes. C'est une combinaison paradoxale qui est la condition meme des 
pouvoirs du langage: c'est parce que, d'une certaine maniere, le langage se retire 
dans son abstraction, qu'il peut accomplir des tacbes sociales diversifiees dans 
toutes sortes de situations. Mais les linguistes sont divises: faut-il mettre 1'accent 
sur le caractere "formel" du langage ou sur le role crucial qu’il joue dans la 
societe? Faut-il referer la linguistique plutot aux sciences formelles, ou bien 
plutot aux sciences sociales? Apres une phase ou Ton se detoumait de ce qui ne 
relevait pas du systeme de la langue, on assiste depuis les annees 1970 au
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developpement de courants "interactionnistes" et "pragmatiques" qui placent au 
premier plan le discours, l'usage qui est fait du langage.

Exercices

Exercice 1. Quels sont les adjectifs qui accompagnent les mots 
«linguistique» dans le texte iu.

Exercice 2. Relevez dans le texte les adverbes en -  ment et donnez 
I'adjectif de base.

Modele: exclusivement --------► exclusive "► exclusif

Exercice 3. Completez les phrases suivantes a I'aide de mots pris dans le 
texte:

• La linguistique est une science qui a ............................... le langage apprehende
a travers la diversite des langues naturelles.

• La grammaire e s t ........................... sur Г analyse de la phrase.

• A la fin du XVIIIе siecle on decouvre .........................  entre le Sanscrit et les
langues europeennes.

• On .......................... alors a expliquer par des lois phonetiques les
transformations des langues.

• Certames langues ne sont parlees que p a r  de personnes.

о Le langage est un objet abstrait dont on postule Г existence pour

...........................sociales d iversifies dans toute sorte de situations.

Exercice 4. II у a plusieurs expressions avec le mot «raison». Les voici.

...........................des langues existantes.
• On ne peut etudier le langage qu’en . 

langues particulieres.
• D ’une certaine ......................... le langage peut accomplir des

comment sont faites les

rendre raison un mariage interesse (sans amour)
presenter des explications sur qqch
faire revenir qqn a la verite
etre dans le vrai
devenir fou
etre d ’accord avec qqn

avoir raison 
pcrdre la raison

un mariage de raison 
dormer raison a qqn



Exercice 5. Relevez dans la texte les mots et les expressions qui 
correspondent aux definitions suivantes :

a. qui est en bonne sante, capable de travail, d exercice.
b. exercer une action, une influence reelle.
c. groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des 

interets communs.
d. se soumettre (a qqn) en se conformant a ce qu il ordonne ou defend.

e. etre present pour voir ou entendre.
f. une fonction tres importante, decisive.
g. relatif а Г etude critique des sciences, destine a determiner leur origine 

logique, leur valeur et leur portee (theorie de la connaissance).

Exercice 6. Relisez la partie «Histoire» et parlez de I'histoire de la 
linguistique en suivant les conseils concernant le resume.

Exercice 7. Questions sur le texte:

• Quels sont les trois grands moments dans I’histoire de la linguistique?
• Qu’est-ce que c ’est que la rhetorique d'apres la definition des Grecs?

• Qu’est-ce que Ferdinand de Saussure appelle «diachronique»?
• Quelles sont les questions preoccupant les linguistes de nos jours?

C om m en cer et term in er le texte
L ’mtroduction qui commence le texte et la conclusion qui le termine, sont 

des elements obligatoires d ’un texte.
L ’introduction doit eveiller 1’attention et la curiosite du lecteur. Elle 

comprend trois parties: la premiere annonce le sujet, la deuxieme le presente, la 
troisieme donne le fil conducteur.

La conclusion est 1’aboutissement logique du texte, elle donne la reponse 
definitive aux questions posees. La formule finale exprime un jugement 
personnel sur le theme du sujet.

L ’introduction et la conclusion sont en etroite relation: l ’une definit 
l ’approche choisie, 1’autre fait le bilan de tout le developpement.

Locutions pour introduire une premiere idee:
- pour commencer, commenqons par, en premier lieu, tout d ’abord, 

d ’abord, avant tout, premierement, primo.
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Exemples:
- Dans une premiere partie, nous montrerons que...
- En premier lieu nous ferons vo ir...
- Avant tout nous etablirons...

Locutions pour introduire la conclusion:
- pour finir, nous terminerons par, pour conclure, en conclusion, enfin, en 

somme, au total, en definitive, en fin de compte.
Exemples:
- La question s ’eclaire done: ...
- La reponse est atteinte: ...
- En fin de compte nous constatons que...

S avoir  racon ter . Le recit.
Raconter une histoire consiste a representer les actions et les evenements.
Dans un recit on distingue deux constituants:
- La fiction: e ’est la suite des evenements representes (ce que Ton 

raconte).

- La narration: e ’est l ’agencement donne a ces evenements par le narrateur 
(comment on raconte).

Dans chaque recit il у a une suite d ’actions et des personnages pour les 
accomplir, un recit est forme de plusieurs sequences, chacune comportant trois 
phases obligees: un etat initial, Faction elle-meme composee par la suite des 
actes et un etat final.

Les personnages se defmissent par le role qu’ils jouent dans Faction, c ’est- 
a-dire leur fonction. Par exemple, le heros qui est a Forigine de Faction, 
Fadjuvant qui Faide dans son action, Fopposant qui constitue un obstacle a 
Faction. Les marques lmguistiques du recit: Futilisation de la troisieme 
personne, Femploi de trois temps du passe (passe simple, imparfait, plus-que- 
parfait), la presence de reperes qui permettent de situer Faction dans le temps et 
dans Fespace. Les recits peuvent etre classes en genre selon les buts recherches 
par Fauteur: realiste (maximum d ’objectivite dans la pemture du reel), 
historique (le but est de faire revivre une epoque), d ’aventure (presente des 
situations extraoidmaires et des actions inattendues), policier (represente une 
enquete), fantastique (se base sur les faits etranges et troublants). Dans la presse 
le recit est frequent sous forme de reportage, de fait divers, etc.



S avoir  d ecrire. La d escr ip tio n .
La description c ’est Faction de decrire ou le resultat de cette action. 

L’ordre de la description est a la fois chronologique et logique. La progression 
de la description a trois particularites:

1. Concentration du sens. La description doit faire un choix dans la 
multiplicity des details.

2. Expansion du lexique. Les termes utilises sont regroupes par la 
semantique. La description peut se deflnir comme 1’exploitation systematique 
d ’un champ lexical.

3. Arret de Faction. La description ne se deroule pas dans le temps, elle 
constitue une sorte d ’arret de Faction.

Du point de vue linguistique le texte descriptif a quelques particularites: 
predominance des verbes d 'etat au present et a Fimparfait; abondance de 
groupes nominaux, comparaisons, metaphores, adjectifs; emploi de la troisieme 
personne; utilisation des termes lies a Fespace, des circonstanciels de lieu.

Pour reussir la description il faut aussi se donner un certain nombre de 
regies: garder un theme unique, faire une liste des elements et en choisir les plus 
caracteristiques, attribuer a chacun de ces elements des qualificatifs et des 
fonctions, choisir la logique de la description: aller du tout aux details, faire un 
apergu general, jouer sur la symetrie.

II existe plusieurs types de la description selon le sujet decrit:
- le portrait est la description d ’un etre vivant considere sous son double 

aspect: physique et moral;
- le paysage decrit la nature;
- la nature morte represente la description d’un objet, etc.

S avo ir  argu m en ter . L ’a rgu m en ta tion .
L ’argumentation c ’est le texte oil Fauteur defend une these en utilisant des 

arguments qu’il illustre d’exemples.
Les elements indispensables du texte argumentatif sont:
1) la these (1 ’idee directrice) est l ’idee defendue dans le texte qui enonce le 

point de vue de Fauteur.
2) les arguments sont les elements abstraits qui justifient Fopinion de 

Fauteur, en approuvant la these.
3 )les exemples (les preuves) qui soutiennent les arguments, les elements 

concrets qui font reference a une experience precise.

Les exemples ont une fonction explicative et permettent d ’illustrer la these 
a travers un cas concret. On distingue les types d’exemples suivants: les donnees 
chiffrees, les references (culturelles, litteraires, historiques), les anecdotes, les



mythes et les fables, les evenements et les situations. Pour argumenter on utilise 
souvent les citations. Une citation, presentant la reproduction exacte des paroles 
d ’un autre, illustre et complete les propos de l ’auteur. II est necessaire de 
recourir aux citations pour illustrer les analyses stylistiques a 1’aide des extraits 
exemplaires dans une dissertation sur un sujet litteraire.

T extes sco la ires .
L’ecole franqaise impose aux el eves plusieurs formes de travaux ecrits, 

surtout pendant les epreuves et, notamment, les examens de baccalaureat. Les 
principales formes scolaires sont:

La discussion. Elle consiste, a partir d ’une question generalement issue du 
texte resume, a developper une reflexion personnelle comportant idees, 
arguments et exemples. Sa duree est de deux heures et quart, elle fait partie de 
l ’epreuve ecrite du ffanqais.

La dissertation. C ’est un discours argumentatif sur un sujet litteraire ou 
general en utilisant les lecture faite en classe comme celles que Гоп a pu faire 
personnellement. Le candidat dispose de quatre heures. Les problemes poses 
sont presque toujours en relation avec la litterature ou la culture au sens large.

Le commentaire compose. L ’epreuve porte sur Г etude d ’un texte d ’une 
vingtaine de lignes ou de vers. Le candidat doit mettre en evidence I’interet 
personnel et celui de la lecture.

La composition franchise. Le sujet pose, eventuellement a partir d ’une 
citation, une question largement ouverte, qui n ’appelle pas de reponse 
predeterminee. Le candidat est invite a resoudre le probleme pour son propre 
compte, fonder un jugement motive.

Le resume donne une version condensee du texte, qui suit le deroulement 
logique du texte dans le meme ordre, reformule le texte sans prendre de distance 
(c’est-a-dire sans indications telles que: «Гauteur declare que..., montre 
que...»), garde sa forme grammaticale, s’interdit un montage de citations. La 
regie est de reduire le texte au quart environ de sa longueur, une marge de 10% 
en plus ou en moins est admise.

Malgre la difference des sujets traites et la duree de l’epreuve, toutes ces 
formes prevoient les etapes suivantes: l ’analyse detaillee du sujet, la recherche 
des arguments et des exemples, la composition du plan du texte, la redaction, la 
correction.
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Savoir choisir un dictionnaire, c’est important. 
Presentation du MICRO-ROBERT, 
dictionnaire du fran<;ais primordial.

En lisant ce texte ci-dessous, trouvez les reponses aux questions suivantes:

• Pour qui ce petit dictionnaire a-t-il ete compose?
• Est-ce que sa nomenclature est limitee des besoins premiers de 

I'apprentissage linguistique?
• A quelle langue appartient la tres grande majorite des mots?

• Pourquoi le dictionnaire ne comprend pas de termes scientifiques?

• Comment le MICRO-ROBERT regroupe-t-il des mots?

Ce petit dictionnaire a ete compose avant tout a I’intention des 
«enseignes», eleves des classes franqaises ou francophones. Ou etudiants 
etrangers. Son aine, le PETIT ROBERT, l’avait ete pour les etudiants plus 
avances et les adultes cultives, et, sans doute, sa relative complexity, les 
elements historiques et litteraires qu’il contient, la richesse de sa nomenclature 
en font un ouvrage de reference qui depasse largement les besoins premiers de 
I’apprentissage linguistique. En degageant pour ce MICRO-ROBERT les 
elements primordiaux du vocabulaire franpais et en presentant avec simplicite 
leurs sens et leurs usages actuels et courants, nous avons voulu elaborer un 
dictionnaire fondamental elargi et, en quelque sorte, un premier manuel de 
langue franpaise.

Mots traites. Ce dictionnaire contient environ 30 000 mots; la tres grande 
majorite appartient a la langue courante. Cependant, on у trouvera aussi des 
termes scientifiques indispensables et des mots litteraires ou archalques, 
necessaires a la lecture des classiques.

Une telle nomenclature de 30 000 mots est bien superieure aux besoins 
habituels de I’eleve ou de l’adulte moyen, qui n ’utilise guere plus de 10 000 
mots, et correspond a un riche vocabulaire; neanmoins, elle ne peut pas 
comprendre les termes rares ou specialises, qui sont acquis au cours d’etudes 
particulieres (sciences naturelles, mathematiques, etc.) et dont la valeur est 
expliquee au moment meme de l’acquisition. En outre, la terminologie 
scientifique, etant largement nationale, pose moins de problemes a l ’etudiant 
etranger que 1’acquisition des mots plus courants. Quant a la langue familiere et 
parlee, elle est assez largement representee, notamment sous sa forme la plus 
contemporaine (quelques mots et expressions ont meme ete ajoutes par rapport 
au PETIT-ROBERT, sur la base foumie par le SUPPLEMENT au GRAND 
ROBERT). Enfin, outre les mots, le MICRO-ROBERT contient les principaux 
elements de formation savante (comme anthropo-, geo-, etc.), et les suffixes 
courants у font l ’objet d ’un tableau en annexe.

Ordre de presentation. On constatera que notre dictionnaire regroupe certains 
mots de meme racine, mais seulement lorsqu’ils sont tres proches dans 1’ordre



alphabetique. Cette solution intermediate entre l ’alphabetisme strict et le 
traitement par families est certainement impure du point de vue theorique. Elle a ete 
retenue pour des raisons pratiques: gain de place et indications morphologiques 
sont ainsi obtenus sans aucune difficulte de consultation et sans recours a un 
systeme de renvoi toujours trap complique pour le jeune utilisateur. Ainsi, 
abasourdissant est place sous abasourdir, abattu sous abattre, et abdication sous 
abdiquer parce que ces mots, dependant etroitement par la forme et le sens des 
verbes d ’oii ils proviennent, ne reclamaient que peu de developpements explicatifs, 
et ne necessitaient pas de deplacements. Au contraire, aboiement etant separe de 
aboyer dans l’ordre alphabetique (par abois, abolir, abominable, abondance, etc.) a 
ete laisse a sa place. Pour les memes raisons de clarte, les termes donnant lieu a un 
aiticle relativement long ont ete traite a part, meme s’ils etaient derives d’un mot 
voisin. Les mots d’une meme famille etymologique mais que 1’usage actuel ne relie 
plus, ont ete disjoints; ainsi de abime et abimer, qui ont perdu leurs relations de 
sens. On se gardera done d’interpreter les regroupements comme des families 
completes de mots; il ne s ’agit que d’un precede pratique, et tous les mots traites 
sont a mettre sur un pied d ’egalite.

Exercices

Exercice 1. Que veut dire:

A I’intention de qqn; il contient; la langue courante; comprendre des termes 
rares et specialises; gain (m) de place.

Exercice 2. Donnez le contraire:

Les eleves avances: les adultes cultives; superieur; rare; contemporair: 
etroitement; la majorite.

Exercice 3. Donnez des adjectifs construisant les noms:

La complexite, la simplicite, la richesse, la difficulte, I’egalite,

Exercice 4. Relevez dans le texte les mots commenqant par in(im), faites 
leur classification d'apres ce modele:

In(im): prefixe de negation
Inter:
In(im): fait partie de la racine

Exercice 5. Rappelez-vous ce que e'est que ie gerondif. Relevez dans le 
texte des phrases avec cette forme verbale.



Exercice 6. Dans le dictionnaire, trouvez I'article sur le mot « lieu » qui 
forme plusieurs expressions figees:

Exercice 7. Parlez a un francophone du dictionnaire qui a pour titre 
«Словарь трудностей русского языка». Voici quelques extraits de sa preface:

В практике устной и письменной речи люди нередко испытывают 
затруднения различного характера. Сюда относятся: написание слов, их 
произношение и ударение, словоупотребление, грамматическая 
характеристика слова и т.д. решение этой проблемы возможно было бы с 
помощью не очень громоздкого единого словаря трудностей, 
включающего наиболее распространенные языковые трудности.

Сложным является само понятие «языковая трудность». Трудно найти 
объективный критерий для этого, когда речь идет о словаре, 
предназначенном для читателей с различными знаниями и подготовкой в 
области русского языка. Важную роль сыграли наблюдения авторов над 
речью образованных людей, экспериментальная проверка трудных 
случаев, проводившаяся в среде студентов-филологов, учителей- 
словесников, дикторов радио и телевидения, журналистов, редакторов, а в 
ряде случаев и собственное языковое чутье. Словарь содержит 30 ООО слов.

Exercice 8. Vous etes employe(e) de la maison d'edition qui fait paraitre 
«Micro-Robert. Vous redigez le texte de sa publicite. En 5-6 phrases persuadez 
un «enseigne» d'en acheter un.

En lisant le texte, dites quelles nouveautes on peut retrouver dans les 
dictionnaires du frangais.

Les nouveautes des dictionnaires viennent d ’etre devoilees
Comme tous les ans a la rentree, les dictionnaires se refont une jeunesse. 

Les editions 2002 viennent d ’arriver et elles integrent de nouveaux mots, sous 
rinfluence des tendances et de l’actualite. Pour rester dans Г air du temps, Le 
Petit Larousse, Le Petit Robert et le dictionnaire Hachette n ’hesitent pas a 
emprunter des expressions argotiques. Ainsi, «scotche» ou «tilter» font leur 
apparition chez Larousse, alors que les oses «casse-couilles» et «foufoune» sont

en premier lieu

tenir lieu 
au lieu de

donner lieu 
avoir lieu
avoir lieu de

a la place de 
foumir Г occasion 
remplacer, servir de 
d'abord
se passer, exister, etre 
avoir des raisons de

«Partir en sucette» et «scotche» dans Ie dico



admis dans Le Robert. Les nouveaux mots inspires d ’Internet sont courants. 
Larousse parle de «MP3» et d ’«e-book», Le Robert de «double-cliquer» et de 
«web-mestre», Hachette de «neteconomie» ou de «dotcom». On trouve, dans ies 
trois dicos, beaucoup de mots lies aux nouvelles technologies: «hot-line», 
«UMTS», «GPS» ou «wap» font leur entree cette annee. Le Robert a choisi 
d ’ajouter de nouvelles significations a certains mots. Ainsi, la «cantine» devient 
«un restaurant de predilection ой I ’on a ses habitudes», et le «thon» est «une 

fem m e vilaine, peu attirante». Tandis que la «sucette» acquiert un nouvel 
emploi. Dorenavant, on pourra «partir en sucette» (en quenouille!) sans risquer 
la faute de franqais.

R. Vedrenne. L 'actu. 6 septembre 2001, №  791. 

Exercices

Exercice 1. Relevez dans le texte tous les mots du franqais familier et
argotique, donnez leurs synonymes dans la langue soutenue.

Exercice 2. Relevez dans le texte les nouveaux termes dont I'apparition est 
liee au developpement de nouvelles technologies. Donnez leur signification.

Exercice 3. Parlez de la renovation des dictionnaires du franqais.

Exercice 4. Savez-vous si les faits pareils se produisent en Russie?

Exercice 5. Dites autrement:

• Les dictionnaires se refont une ieunesse.

• Pour rester dans Lair du temps. Le Petit Larousse, Le Petit Robert et le
dictionnaire Hachette n ’hesitent pas a emprunter des expressions argotiques.

• Ainsi, «scotche» ou «tilter» font leur apparition chez Larousse, alors que les 
oses «casse-couilles» et «foufoune» sont admis dans Le Robert.

• Les nouveaux mots inspires d’Intemet sont courants.

• «Hot-line», «UMTS», «GPS» ou «wap» font leur entree cette annee.

La prof de cefran, elle soque que tchi

Un dictionnaire de plus du langage des 
jettnes... mais les auteurs ont ей I'idee originate de 
presenter, pour la plupart des termes contemporains, 
des versions anterieures, aftn de donner a voir une 
tranche d'histoire de I'argot.



Le parler des jeunes, ados huppes des beaux quartiers ou rappeurs des 
banlieues, fait vendre, et 1’on ne compte plus les ouvrages qui lui sont consacres. 
Le dernier en date (E liane Girard, Brigitte Kernel, Le vrai langage des jeunes 
explique aux parents (qui n’y entravent plus rien...), Albin Michel.), redige 
par deux joumalistes, ne presente aucun des traits d ’un travail scientifique: pas 
un mot du corpus, de 1’endroit oil les termes sont releves, des caracteristiques 
sociologiques des locuteurs, etymologies absentes ou approximatives, pas de 
transcription phonetique. Mais le livre a d’autres qualites. Les grandes 
tendances, tout d ’abord, sont bien vues: emprunts de plus en plus frequents a 
Г anglais mais aussi a l ’arabe et au gitan.

Les emprunts а Г anglais, nombreux comme on peut l ’imaginer, ne sont pas 
chose nouvelle, et il у a longtemps que l ’argot utilise des mots venus du gitan 
(chouraver pour «voler», natchave, «fuir», etc.) En revanche les emprunts a 
l’arabe, qui se multiplient, temoignent de conditions sociologiques nouvelles : 
khallouf («cochon»), k if  («plaisir»), khouye ou khouya («frere»), chouffer 
(«regarder») et quelques autres sont la preuve que les jeunes beurs recuperent 
des elements qui temoignent de leur passe. Et ces termes etrangers inseres dans 
un argot franqais deviennent franqais a part entiere: ils sont prononces a la 
franqaise, bien sur, mais sont aussi, comme on va le voir, «naturalises» sur le 
plan semantique.

Des emprunts sous pression
Car ce qui est frappant, dans ces emprunts, c ’est que leur sens est 

frequemment modifie, que les mots empruntes voient leur sens changer sous la 
pression de la semantique du franqais. Ainsi le gitan chtar, «coup», depuis 
longtemps utilise en argot, donne chtarbe, «fou», sur le modele defrappe  («il est 
ffappe, ce mec»). De la meme faqon le verbe blaster (de 1’anglais to blast, «faire 
sauter», «eclater») signifie «frapper»,sous I'influence evidente du franqais 
eclater («je lui eclate la gueule»...). Ou encore linker (to link, «her») a pris le 
sens de «seduire» sur le modele de branches (« il a brancbe une nana super), et 
cake, en anglais «gateau», signifie «mignon», sans doute sur le modele de chon 
(on dit aujourd’hui «il est cake» comme on disait naguere «il est chou»). C ’est- 
a-dire que le systeme d’emprunt illustre parfaitement ce que la grainmaire 
generative a appele la relexificatioir. les mots paraissent anglais ou arabes, mais 
leur usage est franqais, ainsi que leur phonetique et que les structures 
syntaxiques dans lesquelles ils sont employes.

Triple version: 1950-1970-1996
Mais l’interet du livre est ailleurs, en particulier pour les professeurs de 

franqais. Les auteurs ont en effet decide de foumir, face a la plupart des



exemples, deux «traductions», 1’une en parler jeune des annees 1970 et Г autre 
en parler jeune des annees 1950. Par exemple:

«Cette dope e’est de la daube».
version 1970: Cette came, e’est de la merde.
version 1950: Cette schnouf, e’est de la merde.
Ou encore:
«Mon best pingos, e’est mon iench».
version 1970: Mon meilleur pote, e’est mon clebard.
version 1950: Mon meilleur poteau, c’cstmon clebs.
Avec la p r o f  de cefran tu рейх falcher, elle soque que tchi, donnerait en 

version 1970 «Avec la prof de frangais, tu peux pomper, elle у voit que dalle» et 
en version 1950 «Avec la prof de franqais tu peux carotter, elle у voit que 
pouic».

Et puisque les professeurs devraient toujours pouvoir repondre aux 
questions qu’ils posent, voici en vrac quelques termes sur lesquels vous pourrez 
tester votre sagacite: baver, morfler, deguster (pour «souffrir»),_/7t'c, keu f bourre 
(pour «poltcier»), et vieille. meureu, dabe (pour «mere»). C ’est fastoche, non?

Louis-Jean Calvet.
Le franqais dans le monde. Avril 1997, № 288.

Exercices

Exercice 1. Relevez dans le texte tous les mots du frangais familier et 
argotique, donnez leurs synonymes dans la langue soutenue.

Exercice 2. V ie  p ra tiq ue . Verlan.

C ’est un precede consistant a mverser les syllabes d’un mot, ce qui a pour 
effet de le rendre meconnaissabie aux non inities : VERLAN = L ’ENVERS.

Beur (boer) -  Arabe (surtout pour la deuxieme generation)
Chebran -  Branche (= a la mode, dans le vent)
Dombi = Bidon
Feca = Cafe
Keum (coem) = Mec
Meuf = Femme
Ripou = Pourri
Zarbi = Bizarre
Laisse beton = Laisse tomber
Luss ! = Salut !



Relevez dans le texte tous les mots du verlan, donnez leurs variantes 
courantes.

Exercice 3. Repondez aux questions d'apres le texte:

• Quels sont les defauts et les qualites de l’ouvrage «Le vrai langage des jeunes 
explique aux parents»?

• Quelles sont les grandes tendances du developpement du franqais?
• Quels changements les emprunts etrangers subissent-ils en penetrant dans la 

langue franqaise?
• Qu’est-ce que c ’est que la relexification?

Exercice 4. Parlez des tendances du developpement du franqais.

La creation  sem an tiq u e
Avant de lire le texte essayez de traduire des expressions suivantes a partir 

de leurs explications franqaises. N'oubliez pas qu'elles appartiennent au langage 
scientifique:
1. des valeurs subsidiaires : valeurs secondaires, destinees a completer le sens 

primaire, principal (dans le cas d'un mot polysemique);

2. cognitif, -ve: qui sert a informer, a faire connaitre qqch a interlocuteur;

3. par excellence: au plus haut point, parfait;

4. onomatopee (f): mot dont le son imite celui de I'objet qu'il represente;

5. contiguite (f): etat de deux choses qui se touchent.

D’ou viennent les mots? Comment s’institue le pacte semantique, 1’accord 
collectif qui associe un nom a un sens et a des valeurs subsidiaires qui le 
colorent?

On cree des mots pour donner des noms aux choses, soit qu’elles n ’en aient 
pas encore, soit que celui qu'elles ont n ’assure plus efficacement sa fonction qui 
est double: cognitive ou semantique, expressive ou stylistique.

D’ou une double forme de la nomination: le mot peut designer 
objectivement un concept -  pied de biche, television, psychanalyse, etc.; soit 
colorer le concept d ’associations expressives: I ’azur = le ciel bleu et pur, une 
chevrette = une jo liep e tite  chevre, etc.

Dans les deux cas la langue dispose de plusieurs moyens:
a) Les onomatopees dans lesquelles la forme phonique reproduit le bruit 

designe: un tintemenl, un clapotis, un gloussement, etc., ou designe, en 
l’associant par contiguite, l ’animal ou la chose qui produit le bruit: un coucou.



Le rendement de I’onomatopee, necessairement limite au domaine des 
sons, reste faible dans la nomination notionnelle et d ’ailleurs depuis longtemps 
exploite.

b) Les emprunts sont des mots venus de l’etranger, generalement avec les 
choses qu’ils designent; ils sont la source de valeurs stylistiques lorsqu’ils 
restent associes a leur pays ou a leur milieu d’origine qu’ils continuent a 
evoquer.

c) La derivation et la composition nous permettent de fabriquer des mots a 
partir des formes existantes: atomique, electricien, psycho metric.

C ’est le precede par excellence de la nomination notionnelle pure, II peut у 
avoir cependant creation ou emploi stylistique, c ’est le cas des diminutifs et des 
augmentatifs, d ’affection ou de depreciation, etc.

d) Enfin, dernier precede, le transfert du sens qui consiste a designer un 
concept par un nom qui appartient deja a un autre; par des similitudes de forme, 
de couleur, de fonction avec un autre objet, un marteau est nomine «pied de 
biche», un morceau de papier -  «une feuille»; l ’association se fait par contiguite 
lorsqu’on prend le tout pour la partie ou le producteur pour le produit: du 
«bordeaux» pour du vin du Bordeaux, etc.

Ces changements de sens ont un role particulierement important dans la 
nomination stylistique et sont alors le point de depart d ’un glissement ulterieur 
du sens de base.

Onomatopees, emprunts, fonnations morphologiques et changements de 
sens constituent les moyens dont la langue dispose pour creer des mots.

P. Guiraud.

Exercices

Exercice 1. II est utile de vous rappeler le subjonctif.

Le subjonctif s'applique a un fait envisage, considere comme une' 
jeventualite et non comme une certitude. II exprime une possibilite ou un desir, I 
jun doute, etc., par opposition a 1'indicatif qui enonce simplement le fait.

Completez les phrases suivantes avec un verbe a 1'indicatif ou au subjonctif:

1. 11 se pourrait que nous (se reunir) bientot pour examiner ce probleme.
2. Je constate qu’on (creer) des mots pour donner des noms aux choses.
3. II est evident que la langue (disposer) de plusieurs moyens de la nomination.
4. II est souhaitable que vous (relever) tous les emprunts grecs dans votre 

rapport.
5. le vois qu’il (etudier) ce phenomene dans une perspective generate.



6. On peut craindre que les explorateurs (commettre) une erreur en affirmant 
cette these.

Exercice 2. Restituez les phrases du texte:

1. On cree des m ots...
- n ’assure plus sa fonction
- pour donner des noms aux choses
- soit celui qu’elles ont
- soit qu’elles n ’en aient pas encore

2. D ’ou une double forme de la nomination...
- objectivement un concept
- soit colorer le concept d ’associations expressives
- le mot peut designer

3. Le rendement de l ’onomatopee, necessairement...
- et d ’ailleurs depuis longtemps exploite
- reste faible dans la nomination nationale
- limite au domaine des sons

4. Les emprunts sont des m ots...
- qu’ils designent
- generalement avec les choses
- venus de l ’etranger

5. Ces changements de sens on t...
- et sont alors le point de depart
- un role important dans la nomination stylistique
- d ’un glissement ulterieur du sens de base

Exercice 3. Repondez aux questions:

• Pourquoi сгёе-t-on des mots?
• Quelles sont les deux functions de la nomination?
• Quels sont les moyens de la nomination dans la langue?
• Qu’est-ce que c ’est que l ’onomatopee?

• La derivation et la composition que nous permettent-elles?

• En quoi consiste le transfert du sens?



Chapitre  II
L ite ra tu re

G enre littera ire
Un genre litteraire est une categoric a laquelle appartient une ceuvre 

litteraire, en vertu de criteres variables selon les theoriciens.
La distinction entre les genres litteraires (epopee, tragedie, comedie, poesie 

lyrique, satire, roman, essai, etc.) se fonde en general sur le type de discours qui 
est tenu et sur le rapport entre ce discours et le reel (ou la fiction) qui en est 
Fobjet. La notion de genre s'oppose par la a celle de forme, qui considere 
uniquement des criteres d'organisation du texte.

Platon (La Republique, III) distinguait trois genres fondamentaux : 
l'exposition directe des faits dans le dithyrambe, leur "imitation" (mimesis) au 
theatre, les "vers heroiques" representant un moyen terme. Horace (Art 
poetique) ne retient que les deux demieres categories - drame et epopee - 
suivant l'exemple de la Poetique d'Aristote. De Quintilien a la Renaissance, cette 
dichotomie regit le jugement litteraire, et fait considerer la satire, le sonnet, 
l'ode, la ballade ou le madrigal comme des "genres mineurs": on les definit par 
des criteres formels (metre, agencement des rimes et des strophes) plutot que 
d'apres une typologie generale.

C'est a Cervantes et a Milton qu'on doit la rehabilitation du poeme lyrique 
(qui n'imite ni ne raconte rien, sinon les emotions intimes de Fauteur): celui-ci 
devient le troisieme grand genre, selon une grille enterinee par le romantisme 
allemand. La volonte de classification qui caracterise la fin du XVIIIе siecle 
aboutit a envisager 1'ensemble des formes litteraires en termes de classes et de 
sous-classes hierarchisees: le roman est, par exemple, assimile a une forme 
d'epopee, susceptible de se decliner en especes particulieres (picaresque, 
pastoral, etc.).

Si Goethe cherche a restituer une continuite en proposant un veritable 
"spectre des genres", d'autres traduisent la triade lyrisme-epopee-drame en 
termes evolutionnistes: la dominance successive de chaque genre exprimerait 
une sorte de progres litteraire, selon un cycle partout identique. A 1'inverse, on 
peut etre tente de caracteriser un genre par son seul contexte historique: Felegie 
apparait^alors comme typique de la civilisation romaine, la chanson de geste, du 
Moyen Age, Fautobiographie, de l'individualisme modeme.

Exercices

Exercice 1. Trouvez Fintrus dans chaque serie et justifiez votre choix.

a) epopee, drame, lyrisme, litterature.
b) dramatique, epique, identique, lyrique.



c) tragedie, comedie, drame, elegie, melodrame, tragi-comedie.
d) roman, recit, nouvelle, essai, ode.
e) elegie, madrigal, ode, satire, epigramme, sonnet, triolet, rondeau, ballade.
f) enteriner, confirmer, ratifier, valider, approuver, distinguer.
g) triade, pleiade, nomade, dyade.
h) roman, romance, romancer, romancier, romanesque, romanesquement, 

roman-cycle, roman-feuilleton, roman-fleuve, roman-photo, antiroman.

Exercice 2. Vie pratique. Utiliser un dictionnaire frangais-frangais. Voici ce 
que vous trouvez dans deux dictionnaires de la langue frangaise Larousse Lexis 
et Micro-Robert lorsque vous recherchez le mot du texte.

1. G enre [заг] n.m. (lat. genus, generis, race; 
1180). 1. Groupement d’etres ou d’objets qui ont entre 
eux des proprietes communes: Chaque genre comprend 
plusieurs especes. -  2. (v. 1750). Hist. nat. Subdivision 
de la famille: Le loup est une espece du genre «canis». -  
3. Litter. Categorie d’oeuvres defmies par un ensemble de 
caracteres qui imposent un choix de moyens determines: 
Le roman est le genre en prose qui a herite de I 'epopee. 
Le genre epistolaire. Le genre oratoire. Le genre 
dramatique. -  4. (1690). Ensemble des caracteres qui 
font Г unite de ton en rapport avec le choix des sujets: Le 
genre serieux. Le genre comique. Le genre sublime. Le 
genre merveilleux. Le genre epique. Tableau, peintre de 
genre (= qui represente des scenes d’interieur, des 
animaux ou des natures mortes). -  5. Mus. Division du 
tetracorde dependant de la place occupee par les sons 
mobiles qui у figurent. -  6. Le genre humain, tous les 
hommes en tant qu’etres humains envisages 
collectivement, sans tcnir compte des differences de 
sexe, de civilisation, de race, etc.: Le misanthrope est 
Venremi du genre humain. (syn. HOMME). Les 
bienfaiteurs du genre humain (syn. HUMANITE).

2. G enre [заг] n.m. (de genre 1; 1350). Ling. 
Caracteristique grammaticale d’un substantif (de ses 
determinants ou qualificatifs), par laquelle celui-ci se 
trouve place dans la classe des masculins ou dans celle 
des feminins. (Cette repartition correspond a un sexe 
differencie [noms d’etres animes] ou a un classement 
arbitraire, le plus souvent en rapport avec la terminaison 
ou le suffixe [noms d’etres inanimes].)

3. G enre [заг] n.m. (de genre 1; 1420). 1. Dans le 
langage courant et dans un sens vague, sorte, type,

G enre [заг] n.m.
★ I. 1 Groupe d’etres 
ou d’objets presentant 
des caracteres
communs. Le genre, les 
especes et les 
individus. Je n aime 
pas ce genre de 
manteau. V. Espece, 
sorte. Du mime genre. 
Unique en son genre. -  
Genre de vie. V. Mode 
(n.m.). *2 Subdivision 
de la famille (en sc. 
nat.). -3 Le genre 
humain, Г espece
humaine. *4 Categorie 
d’oeuvres, definie par la 
tradition (d’apres le 
sujet, le ton, le style). 
Les genres litteraires et 
les styles. *11. 
Categorie linguistique i 
plus ou moins en | 
relation avec
I’appartenance au sexe 
masculin, au sexe 
feminin ou aux choses 
(neutre). En franqais, le 
genre est soit le 
masculin, soit le 
feminin, et est exprime 
soit par la forme du \



mot (au fern., elle, la, 
recouverte, son anrie), 
soit par la forme de 
son entourage (le sort, 
la mort, des manches 
long!tes, une dentiste, 
1’acrobate brime).
★ III. •! Faqons de 
s’habiller, de se 
comporter, V. Allure, 
maniere(s). Elle a un 
mauvais genre. -  Suivi 
d’un nom ou d’un 
adjectif en apposition. 
Le genre boheme, le 
genre artiste. *2 Faire 
du genre, se dormer un 
genre, affecter j
certaines manieres.

Micro-Robert

Etablissez les points communs des definitions des deux dictionnaires et 
leurs divergences, s'il у en a. Relevez les definitions du «genre» comme terme 
litteraire et linguistique.

Exercice 3. Faites le schema de la classification de genres.

Exercice 4. A I'aide des definitions, remplissez cette grille consacree aux 
genres litteraires:

1. Dans le theatre modeme, drame populaire que caracterisent 
1’invraisemblance de Г intrigue et des situations, 1’outrance des caracteres et 
du ton.

2. Histoire de la vie de quelqu’un ecrite par lui-meme.
3. Poeme lyrique, divise en strophes, destine a celebrer de grands evenements 

ou de hauts personnages.
4. Petit poerne satirique.

5. Poeme lyrique, dont le ton est le plus souvent tendre, triste, melancolique.

| maniere : Ce genre de choses arrive a tout le monde 
j  (Sagan). Aimeriez-vous ce genre de spectacle? Ce genre 
I de lunettes fa it fureur. Ce genre d'exercices vous fera  du 

bien. Vetements, confections en tout genre. James n ’etait 
I jamais venu dans un endroit de ce genre (Butor). II faut 
j  voir jouer cet acteur, il est unique en son genre. On ne 
I fa it pas mieux dans le genre. J'en emends tous les jours,
\ des protestations de ce genre (syn. ESPECE, SORTE). -
2. (1690). Genre de vie, ensemble des manieres, des 
comportements qui caracterisent un individu ou un 
groupc social: Le genre de vie anglais. -  3. Maniere de 
se comporter, de se conduire en societe: A cet egard, il 
est formel. Je devrais bien changer топ genre (Celine); 
aveq un adjectif ou un nom appose: Avoir un genre 
pretentieux (syn. MANIERES). Un poney blanc du genre 
veau (Montherlant). II a le genre artiste, (syn. 
ALLURE). -- 4. Avoir bon genre, avoir des manieres 
distinguees. Avoir un mauvais genre, un drole de 

j genre, de mauvaises manieres. C ’est d ’un genre 
! douteux, ce n’est pas de bon gout. Cet individu n 'est 
pas mon genre, ce n ’est pas mon genre, il n’est pas de 

j mon gout, ce n’est pas dans mes gouts: Je ne demande 
i I ’aide de personne, ce n ’estpas mon genre (Adamov).
! Earn. Se donner un (du) genre, affecter une allure 
; particuliere.

Larousse Lexis



6. Poeme epique du Moyen Age, qui celebre les exploits de personnages 
historiques ou legendaires.

7. Petit роете  de forme reguliere, compose de trois couplets ou plus, avec un 
refrain et un envoi. 2. Р о ете  de forme libre, adaptё au XIXе et au debut du 
XXе siecle pour raconter une legende populaire.

8. Petit recit, ecrit generalement en vers et illustrant un precepte.
9. Courte piece de vers galants.

1 1 i i
2 I i I 

i i
3 i

4
5
* *

7
8

Ф9

Exercice 5. Faites la liste de termes litteraires.

Exercice 6. Parlez des genres litteraires.

Exercice 7. Debat. Voici quelques citations sur le genre. Dites si vous 
etes d'accord ou non avec I'avis de leurs auteurs. Argumentez.

• II у a trois genres litteraires bien differents: la poesie qui est chantee, le 
theatre qui est parlee et la prose qui est ecrite. Romancier, auteur 
dramatique et cineaste franqais Marcel Pagnol.

• La fecondite et la grandeur d'un genre se inesurent souvent au dechet 
qui s'y trouve. Le nombre de mauvais romans ne doit pas faire oublier la 
grandeur des meilleurs. Ecrivain et philosophe franqais Albert Camus.

• Tous les genres sont bons, hors le genre ennuveux. Ecrivain franqais 
Voltaire.

• II n’est pas de genres inferieurs, il n'est que des productions ratees.
Ecrivain franqais Georges Courteline.

• Le roman est un genre faux, parce qu’il decrit les passions pour elles- 
memes: la conclusion morale est absente. Decrire les passions n'est rien;
i) suffit de naitre un peu chacal, un peu vautour, un peu panthere.
Ecrivain et poete franqais Lautreamont.



• Le roman policier est-il un genre dans la litterature ou une faqon 
d’ecrire hors litterature? Romancier franqais Alain Demouzon.

• Je trouve que c'est le genre (en parlant du roman policier) le plus niais 
du monde. Se torturer a embrouiller artificiellement une histoire pour se 
donner la fausse elegance de la denouer en trois pages a la fin, c'est une 
activite de plaisantin. Ecrivain franqais Jean Anouilh.

• L ’aphorisme est un genre qui ne retrecit pas, parce que sa brievete ne le 
permet pas. Ecrivain espagnol Ramon Gomez de la Serna.

• Les pensees et maximes sont un genre epuise et un genre futile. Ecrivain 
franqais Jules Lemaitre.

• II n'y a que ce genre de lecture qui vaille: les Correspondances, les 
Souvenirs, les Journaux, les Confessions, les Autobiographies, les 
Biographies, d'un genre ou d'un autre. Paul Leautaud.

C om edie
1. Avant de lire le texte trouvez des equivalents franqais des mots et 

expressions russes:

• Комедия; комический; сатирический

• Трагедия; трагикомедия; трагический

• Драма; драматический

• Фарс

• Описание; комическое описание

• Жанр; театральный жанр; кинематографический жанр
• Произведение, творчество

• Зарождение современного театра 
° Определение

• Концепция

• Карикатура; карикатурный

• Воодушевление, пыл, блеск, остроумие, вдохновение
• Пантомима

• Представление, спектакль

• Ярмарка; ярмарочное представление

• Веризм; верист, последователь веризма

• Приходить в упадок

• Заключаться в, состоять в

2. Construisez des phrases avec les elements suivants :

• La comedie, a, la tragedie, un genre, oppose, theatral, est.

• Montre, la comedie, les evenements, et, pour, le rire, les gens, provoquer.



• La Grece, nee, dans, elle, des mysteres, antique, est, du culte, dieu, de 
Dionysos, du vin, des saisons, de, populaire, et.

• Donne, la comedie, litteraires, a, d'autres, naissance, plusieurs, en se
melangeant, avec, et, genres, a, theatrales, formes.

Theatre

Nee du culte rendu a Dionysos dans la Grece antique, la comedie a evolue 
vers deux directions: la farce, qui repose sur la drolerie et Fincongruite des 
situations et des personnages, et la peinture comique des caracteres et des 
relations sociales. Les deux tendances de ce genre theatral se retrouvent au
cinema, qui, par le gag, a exploite le burlesque et, par l'intimite de 1'image.
interiorise la representation amusee de la vie.

La comedie est un genre theatral, et plus tard egalement
cinematographique, generalement oppose a la tragedie et dont le but est de 
divertir.

La comedie traite des gens et des evenements par la derision, elle les 
montre pour s'en moquer et provoquer le rire. Toutefois, cette separation, qui 
tendrait a representer la vie sous deux visages contradictoires, 1'un optimiste, 
l'autre pessimiste, ne se retrouve pas toujours dans les grandes oeuvres comiques, 
qui pretextent en fait l'amusement pour aborder la gravite. Cette distance que 
peut apporter l'humour s'avere souvent un moyen de donner a reflechir, le 
grossissement des traits de caractere permettant une denonciarion plus corrosive 
que le dechirement dramatique.

Grece antique
Dans la Grece antique, les deux genres sont d'abord intimement lies aux 

fetes celebrees en l'honneur de Dionysos, dieu populaire des saisons, du vin et 
des mysteres. Chacun s'accorde a voir dans ces manifestations la genese du 
theatre actuel. Tandis que la celebration publiquc du dieu commence par les 
incantations dramatiques du chosur, les satyres enduits de vin, obscenes et 
grotesques, entrent en lice et forment des rondes frenetiques auxquelles la 
population se mele. Peu a peu, cependant, les riches abandonnent Dionysos au 
peuple et preferent des danseurs-musiciens, auxquels se melent des bouffons, 
qui se produisent dans des seances privees. Les genres se scindent alors et l'on 
trouve dans cet arbitraire artistique le reflet des scissions sociales. Cette 
definition va poursuivre la comedie jusqu'a nos jours: elle restera un moyen 
d'expression (et souvent de contestation) typiquement populaire. Les grands 
poetes dramatiques doivent donner tantot des pieces graves, tantot des pieces 
cocasses, genre dans lequel Aristophane a excelle. Les conceptions se figent en 
Grece au point que chaque genre a son decor standard: une place devant une 
maison signifie toujours que l’on a affaire a une comedie. Les masques,



imtialement realistes, se deferment sous la caricature 
des traits afin de decupler 1'effet satirique. La danse 
tient une place essentielle dans ces spectacles, ou elle 
vient ponctuer le jeu comique. Apres la disparition 
d'Aristophane, qui porte la satire politique au sommet 
du subversif (Les Nudes,Les Guepes.La Paix), la 
comedie suivra le mouvement declinant de la cite 
grecque.

Rome
Rome prefere d'autres divertissements: les jeux 

du cirque font peur au peuple en meme temps qu'ils 
le fascinent; la rencontre du public avec la verve 
critique des poetes est ainsi evitee. Les auteurs et les 
acteurs qui s'aventurent a se moquer du pouvoir et 
des institutions sont aussitot emprisonnes; ce qui ne 
laisse guere le loisir a la comedie de rechercher une 
qualite de ton et un contenu explosif equivalents a 
ceux du theatre grec. C'est pourtant a cette epoque 
que prennent forme les atellanes. ou se dessinent les 
contours de la commedia dell'arte. qui va influencer 
profondement tout le theatre occidental. Les bouffons 
se refugient dans les "triomphes", que la foule 
romaine reclame. Ces fetes gigantesques suivent les 
victoires, et le peuple tout entier у est alors associe. 
La forme comique qui s'y manifeste est plus proche 
du spectacle de foire avec ses illusionnistes et ses 
bateleurs que du theatre proprement dit.

La pantomime connait un succes foudroyant 
pendant le regne de Jules Cesar et fait preuve d'une 
ironie incisive. La periode imperiale confere a ce

Decupler v.lr. (bas lat. 
Decuplus, de decem, d ix). 
1. Multiplier par dix. 2. 
Augmenler de faqon tres 
importante. V.intr. Devenir 
dix fois aussi grand. 
Ponctuer v.tr. Marquer. 
V erve n.f. (lat. pop. verva. 
class, verba, pi. de verbum, 
mot, parole.) Qualite d ’une 
personne qui parle avec 
enthousiasme et brio (syn. 
ELOQUENCE, ESPRIT, 
HUMOUR.
A tellanes [atelan] n.f.pl. 
chez les Romains, pieces 
bouffonnes qui passaient 
pour avoir pris naissance a 
Atella, ville des Osques. 
Com m edia dell’arte  
[komedjadElarte] n.f. (mots 
it. “comedie de fantaisie”) 
Forme theatrale utilisant 
des canevas traditionnels 
sur lesquels les acteurs 
improvisent.
B ate leur, euse n. Personne 
qui amuse le public en 
plein vent, particulierement 
par des tours d ’adresse. 
T ra it  d ’union n.m. 1. 
Petite ligne horizontale que 
Ton met entre les divers 
elements de certains mots 
(ex.: avant-coureur, lui-
meme, etc.) 2. Ce qui sert a 
joindre, a unir (syn. 
INTERMEDIAIRE).genre un second souffle, car c'est a travers lui que 

peuvent s'exprimer toutes les critiques adressees a une noblesse corrompue. A 
cote de ces spectacles, la comedie grecque est recuperee par les grands auteurs 
romains, Terence (190-159 av. J.-C.), Caecilius et surtout Plaute (254-184 av. J.- 
C.). Celui-ci est le trait d’union entre les comedies grecques, dont il reprend les 
themes, et les comedies classiques, puisque Shakespeare, Moliere ou 
Beaumarchais s'inspireront plusieurs fois de ses sujets, C'est dans son ceuvre que 
Гоп a vu l'ancetre des Scapin et des Figaro apparaitre sous les traits d'un esclave, 
confident des personnages principaux.



Licence n.f. Liberte 
excessive, desordre moral. 
E xcom m unierv .tr. Rejetcr 
hors du sein de l ’eglise. 
Deprave, e adj. 1, Gate.
2. Perverti, debauche.

Moyen Age
La civilisation de la chretiente, batissant son 

ideologic sur les mines du monde antique, ecarte tout 
ce qui evoque le theatre (et surtout le theatre 
satirique, ou le corps et la licence sont requis comme 
des elements moteurs); les acteurs sont 
excommunies. On substitue a cet univers, considere 
comme deprave, le drame liturgique, dont le but est d'associer etroitement la 
foule a un texte et a une profession de foi au contenu morahsant. C'est le temps 
des "miracles", des "resurrections" et des "mysteres", oil la causticite, l'ironie et 
le rire ont bien du mal a trouver leur place. La comedie s'exile done dans les 
foires, ou se produisent faiseurs de tours et de farces, dans les camavals, si 
populaires que le clerge est contraint de les laisser se derouler malgre leur aspect 
frivole et meme de s’y associer parfois. Ainsi, les fetes de l'Ane ou des Fous 
peuvent librement mettre en scene une critique de la vie quotidienne.

De la Renaissance a la periode classique
II faudra attendre le XVе siecle pour que la comedie renaisse de ses 

cendres. Les "sermons joyeux" et les "monologues", veritables satires de mceurs, 
auront alors la faveur des spectateurs. C'est a travers eux que Гоп trouve les 
origines directes d’une forme comique dont la societe du temps est le veritable 
personnage, le decor et la cible, forme que Moliere hissera a son stade le plus 
elabore et le plus efficace. Avec cette difference cependant: chez Moliere, la 
peinture est subtile, elle passe a travers le tamis de personnages individualises; 
en revanche, la leqon que tirent les bonimenteurs du XVе siecle est globale et 
non personnalisee, l’evenement politique est raille schematiquement. au premier 
degre, les personnages sont tailles d’une piece et repondent a des stereotypes: 
1’epouse infidele, le cocu et le bel amant. La Farce de Maltre Pathelin (v. 1465, 
anonyme) demeure fun des exemples les plus reussis de ces comedies. Mais la 
liberte laissee aux auteurs est loin de pennettre une diffusion sans contramte m 
censure. Franqois Ier n'hesite pas a emprisonner ceux £ tre )ojn de + inf 
qui lui paraissent trop subversifs. Negation renforcee pour

La farce n'est pas settlement condamnee par les affirmer le contraire. 
ni , • ' л i u F racassan t, e adj. Qui faitrois, elle est tugee genre vuleaire par les beaux , ' . J Л  , .J , r . . i - п i i  > un grand bnnt, qui produit

espnts. L unammite. toutefois, se realise, des nobles a une' grosse impression. quj
la plebe, sur les comediens italiens, qui, rompus a la fajt SCandale, etc.
teclmique de I’improvisation, font une entree
fracassante a la fm du XVIе siecle. Leur art inspire les bateleurs franqais et les 
farceurs, avec qui ils partagent l’Hotel de Bourgogne. A la meme epoque, un 
petit acteur, puis adaptateur anglais, se prepare a devenir fun des auteurs de 
theatre les plus mysterieux et les plus inrportants; connu surtout pour ses 
drames, William Shakespeare (1564-1616) est egalement fauteur de comedies



oil la complexity de l'intrigue le dispute aux nombreux rebondissements et roles 
travestis. Mais la qualite essentielle de son ceuvre reside en un melange et une 
variete de tons qui donnent a ce theatre une

_  T , , ,  R ebondissem ent n.m.
dimension umverselle. En Espagne, Lope de Vega Consdquence nouvelle
(1562-1635), auteur, dit-on, de plus de 1 800 developpement imprevu.
comedies, mele comique et pathetique avec une Recidivcr v. Recommencer,
verve dont saura se servir le theatre franqais. La faire le meme.
comedie classique, en France, est notamment le fait
de Pierre Corneille (1606-1684), qui monte avec succes sa premiere piece, 
Melite, ou le public s’amuse sans qu'il lui soit montre des personnages ridicules. 
L'auteur recidive avec Le Menteur et L ’Illusion comique, pieces dans lesquelles 
le divertissement rejoint la peinture de moeurs. Malgre la qualite des Plaideurs, 
Racine (1639-1699) ne reussit pas a s'imposer comme auteur de comedies et 
c'est’Moliere (1622-1673) qui apparait dans ce genre comme le plus grand du 
Grand Siecle. Son theatre confere une dimension a la fois humaine et politique a 
la comedie. De nombreux obstacles surgiront cependant sur son itineraire. La 
force de sa peinture sociale lui attirera les foudres de ceux qu'il attaquera, preuve 
indeniable qu'il a atteint son but. Seule la protection du roi, qui, avec la "troupe 
de Monsieur", cree la Comedie Franqaise, permet a Moliere de poursuivre son 
oeuvre jusqu'au bout. Les Precieuses ridicules
vaudront dejaa son auteur des disputes avec la Indeniable adj. Incontestable.

, . . .  , , , , cer t ai n,  ev id en t,
troupe des comediens de 1 Hotel de Bourgogne; W in ter v tr critiquer
la critique tentcia d ere inter 1 Fcole des femmes, violemment, avec malveillancc
les devots reussiron t a fa ire  in terd ire  Tartuffe. (Syn. DEMOLIR, DENIGRER).
Moliere milite pour la defense du genre comique,
qu'il place a un rang egal a celui de la tragedie et se sert de la scene pour dresser 
une fresque sociale et intimiste sans jamais tomber dans une critique grossiere.

G rondem ent n.m. Bruit 
sourd et prolonge.
Decliner v.intr. S'acheminer 
vers sa fin, perdre de sa 
vigueur, de son importance 
(syn. BAISSER).

XVIIIе siecle
Au XVIIIе siecle, un theatre satirique marginal 

va se dcvcloppcr a cote des spectacles officiels. Le 
grondement de la Revolution parcourt cette epoque: 
la tragedie decline avec Voltaire (1694-1778), la 
comedie triomphe avec Marivaux (1688-1763) et 
Beaumarchais (1732-1799). Conuques, les pieces 
de Marivaux le sont, certes, mais derriere l'aspecl faussement frivole de ses 
pieces, I'art du dramaturge laisse passer une cruaute, une sensualite a fleur de 
peau et un reflet eclatant des evenements de son temps, sur fond de satire 
sociale. La comedie rassemble au XVIIIе siecle les inventions foraines et celles 
de la commedia dell'arte (Marivaux ne fait-il pas revivre Arlequm?). 
Beaumarchais s'abreuve aux memes sources: dans Le Barbier de Seville et dans 
Le M anage de Figaro, qui connurent un immense succes, la comedie prend une



teinte pre-revolutionnaire. C'est sans doute la teneur des idees mises en scene 
qui, dans les annees precedant 1789, attire les foules j eneur n f 
parisiennes vers les theatres. Contenu.

XIXе siecle
A la liberte des spectacles accordee en 1791 repond la creation de 

nombreuses salles du Boulevard, oil la comedie s’empare a chaud de la 
Revolution et distille un comique parodique aux allusions politiques peu 
subtiles. Au debut du XIXе siecle, le Boulevard du Temple propose des 
spectacles essentiellement melodramatiques (oil le comique se mele au drame) 
qui reqoivent la faveur du public. II faut chercher dans cette forme les origines 
de la tragi-comedie que Victor Hugo (1802-1885) a
menee a sa quintessence et oil Ton voit des T rucu len t, e adj. Haul en 
personnages truculents evoluer au sein d'une intrigue couleur> pittoresque. 
tragique (comme dans Hernani, dont la creation en
1830 donna lieu a une bataille restee celebre). Alfred de Musset (1810-1857) a 
renonce a faire representer ses pieces. Celles-ci demeurent pourtant l'oeuvre la 
plus originale et la plus achevee du XIXе siecle dans le domaine de la comedie. 
Sur scene, et au milieu de la tourmente romantique, le theatre comique sera 
surtout l'affaire de Scribe (1791-1861) et des spectacles du Boulevard, qui ont 
engendre les vaudevilles vers 1820. L'essentiel du ressort dramatique repose sur 
les themes chers a la bourgeoisie: le manage, le divorce et 1'argent.

Sous le Second Empire, oil tout est pretexte a l'etalage de la richesse et de 
la legerete, la comedie trouve naturellement sa place dans les operettes, 
essentiellement dans celles d'Offenbach (1819-1880). Elle va triompher avec le 
genre du vaudeville, tel qu’Eugene Labiche (1815-1888), Georges Courteline 
(1858-1929) et Georges Feydeau (1862-1921) vont l'affmer: une mecanique 
parfaite, capable de declencher rires et coups de theatre avec une minutie 
d’horloge. Ces divertissements brillants utilisent les types sociaux pour les 
montrer, sans jamais les denoncer. C'est pourquoi la bourgeoisie mise en scene

Brio [brijo] n.m. Vivacitc 
brillante qui se manifeste 
par 1’entrain ou par l’esprit 
(syn. ECLAT,
PANACHE, AISANCE, 
BR1LLANT).

La comedie connait au XXе siecle un certain nombre d’auteurs partages 
entre Fenvie de flatter le goflt du public par des spectacles conventionnels et

ne reculera pas devant le plaisir de se voir 
representee au theatre sans etre contestee. Le 
Boulevard se prolonge au XXе siecle, incapable 
cependant de renouveler des intrigues qui reposent 
generalement sur un seul artifice: Fadultere, mais 
parfois send par des auteurs d'un grand brio, comme 
Sacha Guitry.

XXе siecle



celle de se distinguer par la qualite du style. 11s ne 
parviendront que rarement a eviter la vulgarite et 
continueront une forme theatrale qui repond de moins 
en moins aux aspirations d'une societe en pleme 
mutation. Ce sont Andre Roussin avec La Petite 
Hutte, Marcel Achard et Jean de la Lane, ou Marcel 
Pagnol, qui reussit avec Topaze et la trilogie Marius,
Fanny et Cesar a esquisser un theatre a la fois drole 
et veriste ou la couleur locale, dans le cas de la 
trilogie, permet de populariser une societe 
marseillaise, et non plus parisierme. Meme Knock de 
Jules Romains prend soin de ne jamais aborder les 
themes profonds de cette epoque et refuse, comme l'ensemble de ce theatre, 
d'etre temom de son temps.

La comedie contemporaine a tente de se refugier dans Fabsurde, comme 
cbez Eugene Ionesco (1912-1994), mais, en France, en Angleterre et en Italie, 
s'est surtout renouvelee en remplaqant les situations traditionnelles des pieces de 
Boulevard par la peinture des rapports intimes et sociaux d'une societe modifiee 
par la liberte des mosurs et le brassage des cultures (Un grand cri d'amour de 
Josiane Balasko, 1996).

Exercices

Exercice 1. Donnez les mots de la meme famille: ponctuer.

Exercice 2. Vous avez vu I'origine et le sens du verbe decupler. Donnez 
les mots formes des numeraux.

Exercice 3. Dites autrement:

• Plaute est le trait d1 uni on entre les comedies grecques, dont il reprend les 
themes, et les comedies classiques, puisque Shakespeare, Moliere ou 
Beaumarchais s'inspireront plusieurs fois de ses sujets.

• Beaumarchais s'abreuve aux memes sources.
® Us ne parviendront que rarement a eviter la vulgarite et continueront une 

forme theatrale qui repond de moins en moins aux aspirations d'une societe 
en pleine mutation.

Exercice 4. Completez votre liste de termes litteraires.

Exercice 5. Dites en franqais:

Verisme n.m. (it. verismo, 
de vero, vrai.) Nom donne 
en Italie a I'ecole litteraire 
ct musicale qui, comme 
i’ecole realiste en France, 
revcndique le droit de 
representer la realite tout 
entiere (fin du XIXе 
siecle).
Veriste n. et adj. Adepte 
du verisme.
B rassage n.m. Amalgame, 
fusion, melange, union.



Комедия -  .это театральный и кинематографический жанр, 
противопоставляемый трагедии, цель которого -  развлечь. Различают 
комедию характеров, в которой смешны сами характеры (таковы комедии 
классицизма), и комедию положений, где читатель или зритель смеется над 
хитроумной интригой, разного рода путаницей (например, когда одного 
героя принимают за другого). Но часто в пьесе можно обнаружить 
признаки и той и другой разновидности комедии.

Комедия зародилась из культа Диониса в Античной Греции. Ее 
появление связано с праздниками в честь бога виноделия Диониса. Однако 
комедия быстро разделяется на несколько жанров. Каждый жанр имеет 
свои стандартные декорации. Первоначально реалистичные маски 
превращаются в карикатурные, чтобы приумножить сатирический эффект.

В эпоху Римской империи возникает комедия дель арте, которая затем 
окажет глубокое влияние на весь западный театр. Комедия также 
разыгрывается на праздниках, называемых “триумфами”, но по форме она 
ближе к ярмарочным представлениям, чем к собственно театру.

Многие великие римские авторы заимствуют сюжеты из греческой 
комедии, например Плавт, который стал связующим звеном между 
греческими и классическими комедиями, поскольку Шекспир, Мольер и 
Бомарше не один раз будут черпать свое вдохновение из его тем.

Христианская цивилизация избегает всего того, что напоминает театр, 
особенно сатирический. В это время наблюдается расцвет “мираклей”, 
“воскрешений” и “мистерий”. А комедия с ее критикой повседневной 
жизни находит свое прибежище на ярмарочных представлениях.

В XV веке комедия возрождается из пепла благодаря Мольеру, 
который вывел ее на самую разработанную стадию и считал этот жанр 
равным трагедии. Классическая комедия во Франции связана также с 
именем Пьера Корнеля, который в своих произведениях соединяет 
комическое с описанием нравов эпохи.

В XVIII веке комедия сочетает ярмарочные изобретения и элементы 
комедии дель арте.

В XIX веке комедия смешивается с драмой, что предвещает 
зарождение жанра трагикомедии. Комедия также находит свое место в 
водевилях и опереттах.

Современная комедия пытается прибегнуть к абсурду и заменяет 
традиционные интриги бульварных пьес описанием социальных и 
интимных отношений в обществе, измененном свободой нравов и 
смешением культур.

Exercice 6. D ebat. Voici quelques citations:



La comedie: celle-ci fait les hommes plus mauvais qu’ils ne sonl 
aujourd’hui et la tragedie les fait meilleurs. Philosophe grec Aristote.

La comedie critique, la tragedie exalte. C ’est ce qui fait sans doute la 
superiorite de I’art tragique sur Part comique. Auteur dramatique franqais 
Emile Fabre.

On appelle comedie la tragedie envisagee d’un point de vue 
humoristique. Critique et romancier franqais Robert Sabatier.

La comedie est un art. La tragedie une facilite. Jacques Godbout.
La comedie a un grand avantage sur la tragedie: c ’est de peindrc les 

caracteres; la tragedie ne peint que les passions. Ecrivain franqais Stendhal.
La comedie est bien plus pres de la vie reelle que le drame. Philosophe 

franqais (Nobel de litterature 1927) Henri Bergson.
Etes-vous d'accord avec ces opinions? Si oui, pourquoi? Argumentez.

D ram e
1. Construisez des phrases avec les elements suivants:

• L'histoire, une piece, qui, a, un drame, prend, est, de theatre, ses sujets, a, 
ou, la, quotidienne, vie.

• Conserve, une tonalite, le drame, mais, la difference, tragique, a, refuse, de 
la tragedie, dans le cours, de voir, Taction, des evenements, du destin.

• Denis Diderot, le createur, en France, est, d'une doctrine, qu'il appelle, 
theatrale, tantot «genre serieux», et que, tantot «tragedie domestique», 
l'histoire, sous le nom de, connalt, «drame bourgeois».

• Le drame bourgeois, en heros, transforme, qui est plutot moraliste, des 
figures de bourgeois, que realiste.

• Le grandiose, romantique, au realisme, se mele, a I'intimisme, le fantastique, 
dans le drame.

• Le drame, contemporain, dans le theatre, sous des formes tres diverses, 
drames, drames, drames, drames, drames, drames, lyriques, psychologiques, 
sociaux, et psychanalytiques, de I'absurde, fantaisistes, et, du quotidien, 
existe.

2. Trouvez dans le texte des synonymes des mots et expressions suivants:

• Individu qui vit en marge de la societe, qui se met volontairement en dehors 
des lois parses crimes (syn. OUTLOW, PROSCRIT, REBELLE).

• Astron, Chacune des etoiles du groupe de la constellation du Taureau. 2. 
Reunion des Sept Sages de la Grece. 3. Reunion de sept poetes du temps de 
Ptolemee Philadelphe; reunion de sept poetes franqais de la Renaissance. 4. 
Groupe de personnes illustres. 5. Groupe de personnes formant une elite.

• Interet pour qqch.

• L'expression par les ecrivains et particulierement les poetes des emotions les 
plus secretes.



• Faire essai de ses capacites dans un domaine.

• Adapter avec soin et exactement; mettre qqch en accord, en harmonie, en 
conformite avec qqch (syn. ACCORDER, CONSILIER).

• Mettre qqch en theorie.

Un drame est une piece de theatre au registre grave, qui emprunte ses sujets 
a 1'histoire ou a la vie quotidienne.

Si le drame (du grec drama, "action") est, au sens premier, faction theatrale 
consideree dans son ensemble, qu'il s'agisse d'une piece comique ou d'une piece 
tragiquC, le terme designe. plus couramment, une forme theatrale qui conserve 
une tonalite tragique, mais qui, a la difference de la tragedie, refuse de voir dans 
le cours des evenements Taction du destin ou d'un principe d'immanence divine.

Le drame bourgeois
Cette conception du drame apparait au milieu du XVIIIе siecle, quand 

s'epuise le genre de la tragedie. C'est en effet le moment ou les mentalites 
s’acheminent progressivement vers une remise en cause du pouvoir 
monarchique. Les actions theatrales qui, jusqu’alors,
montraient essentiellement des heros mythiques et Rcmettre en cause Mettre 
, . . .• , . , , . en doute, en question,historiques n mteressent plus le public.

En France, Denis Diderot se fait alors Touvrier d'une doctrine theatrale, 
qu'il appelle tantot "genre serieux", tantot "tragedie domestique", et que 1'histoire 
retiendra sous le nom de "drame bourgeois".

Apres lui, Beaumarchais, dans son Essai sur le genre dramatique serieux 
(1767), invite les auteurs a s'orienter vers la peinture des mceurs contemporaines, 
au lieu d'evoquer les figures lointaines de TAntiquite grecque ou romaine. Pour 
Beaumarchais, le spectateur ne doit pas rester exterieur au spectacle, admirateur 
d'une beaute qui serait une fin en soi, mais doit, au contraire, se sentir modifie 
par la piece qu'il vient de voir. Le drame, en evoquant les conditions de sa 
propre existence, doit ainsi lui offrir la possibilite d'ajuster son jugement et son 
comportement aux realites de la societe.

A la suite de Diderot et de Beaumarchais, de nombreux auteurs, comme 
Michel Jean Sedaine (1719-1797), auteur d'un drame bourgeois, Le Philosophe 
sans le savoir (1765) ou Louis Sebastien Mercier (1740-1814), qui signe La 
Brouette du vinaigrier (1775), s'essaient a la "comedie serieuse" avec plus ou 
moins de bonheur et de succes. Leurs drames transforment en heros des figures 
de bourgeois, vertueux a force de bons sentiments et de travail. Plus moralistes 
que realistes, ils laissent le genre glisser irremediablement vers le melodrame. 
qui triomphe au debut du XIXе siecle.



Du dram e rom antique au dram e contem porain
Cette deviation est heureusement redressee par l'apparition du drame 

romantique a la meme epoque. L'histoire revient alors en force et con fere au 
theatre une forme composite, qui dent le milieu entre le theatre bourgeois et le 
theatre elisabethain. Le drame romantique nait en Allemagne a 1'instigation de 
Gotthold Ephraim Lessing, de Johann Wolfgang von Goethe et de Friedrich von 
Schiller. Alors que Lessing en expose les principes dans sa Dramaturgic de 
Hambourg (1767-1769), Goethe commence en 1773 la redaction de son Faust, 
oil le grandiose se mele a l'intimisme, le fantastique au realisme.

Admirateur de William Shakespeare, Schiller met en scene dans Les 
Brigands (1782) le conflit entre les bons sentiments de hors-la-loi et la 
degradation morale d'une societe. Dans la lignee de Goethe et de Schiller, 
Heinrich von Kleist (Le Prince de Hombourg, 1810) et Georg Bachner (La Mort 
de Danlon, 1835; Woyzeck, 1837) donnent a toute l'Europe le gout du drame 
romantique. En Angleterre, fheritage de Shakespeare est recueilli par de 
nombreux dramaturges, parmi lesquels emergent Byron et Shelley.

En France, l'introduction du drame romantique suscite une vive polemique. 
Apres en avoir defmi les principes dans sa Preface pour Cromwell en 1827 ("Le 
caractere du drame est reel; le reel resulte de la combinaison toute naturelle de 
deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame comme ils 
se croisent dans la vie et dans la creation)", Victor Hugo orchestre la bataille 
d'Hernani le 25 fevrier 1830. La piece, qui reste dans les memoires comme une 
sorte de manifeste du drame romantique, choque par ses audaces et sa liberte de 
ton, car fauteur mele des vers emphatiques et lyriques a des scenes oil la farce et 
les personnages truculents ne sont pas absents. La voie ouverte par Hugo est 
aussitot empruntee par une pleiade de grands auteurs (Vigny, Dumas, Musset, 
etc.), mais le drame romantique mourra d'avoir ete jusqu'aux limites extremes de 
ses possibilites. Le drame trouve, en musique, une nouvelle expression grace a 
Richard Wagner, qui theorise ce nouveau genre musical dans Opera et Drame 
(1851) et reussit, avec sa Tetralogie, achevee en 1874, fun des plus grands 
drames musicaux.

Dans le theatre contemporain, la survivance du drame s'exprime sous des 
formes tres diverses: drames lyriques (Paul Claudel, Maurice Maeterlinck), 
drames sociaux (Arthur Miller), drames psychologiques et psychanalytiques 
(Henrik Ibsen, August Strindberg), drames fantaisistes (Jean Anouilh), drames 
de fabsurde (Eugene Ionesco) et drames du quotidien (Michel Vinaver).

Exercices

Exercice 1. Vrai ou faux? Corrigez les phrases fausses:

• Un drame est une piece de theatre du caractere plaisant.



• Le mol « drame » provient du grec et signifie «action».
• Le drame est une forme theatrale qui conserve une tonalite tragique.
• Le drame voit dans le cours des evenements Faction du destin.

• La conception du drame est due a Fepuisement du genre de la tragedie au 
XIXе siecle.

• Le drame bourgeois depeint les figures de 1 ’Antiquite grecque ou romaine.

• Les drames bourgeois sont realistes.
• Les createurs du drame romantique sont Lessing, Goethe, Schiller.

• En France, le drame romantique a ete introduit par Denis Diderot.
• Le drame est un genre uniquement litteraire et theatral.

• De nos jours, le drame existe sous une seule forme: drame lyrique.

Exercice 2. Dites autrement :

• Un drame est une piece de theatre au registre grave, qui emprunte ses sujets a 
1'histoire ou a la vie quotidienne.

• A la suite de Diderot et de Beaumarchais, de nombreux auteurs s'essaient a la 
"comedie serieuse".

• En France, l'introduction du drame romantique suscite une vive polemique.

• La voie ouverte par Hugo est aussitot empruntee par une pleiade de grands 
auteurs (Vigny, Dumas, Musset, etc.).

Exercice 3. Completez votre liste de termes litteraires.

Exercice 4. Dites en franqais:

Драма -  это театральное произведение, которое берет свои сюжеты из 
истории или повседневной жизни. Первоначально драмой (от 
древнегреческого drama — действие) называлось любое театральное 
действо, рассматриваемое в целом, шла ли речь о комической или 
драматической пьесе. Обычно термин «драма» обозначает театральную 
форму, которая сохраняет трагический тон, но в основе которой, в отличие 
от трагедии, лежит не «вечный» конфликт человека с судьбой, а более 
разнообразные, частные, возникающие в повседневной жизни людей 
обстоятельства и конфликты. Их последствия могут оказаться не менее 
тяжелыми, чем в трагедиях. Главная особенность драматических 
конфликтов в том, что они разрешимы. Препятствия, их породившие, 
могут быть преодолены. Возможность их преодоления зависит только от 
самих людей, их нравственных и психологических качеств.



Во Франции создателем театральной доктрины драмы стал Дени 
Дидро. Этот жанр, который Дидро называл то «серьезным жанром», то 
«домашней трагедией», история запомнила под именем «мещанская 
драма». Мещанская драма ориентировалась на описание нравов той эпохи, 
героями ее были добродетельные мещане.

В эту же эпоху возникает романтическая драма. Она зарождается под 
влиянием творчества Лессинга, Гёте и Шиллера.

Во Франции появление романтической драмы вызвало бурную 
полемику. Принципы романтической драмы были определены Виктором 
Гюго в предисловии к «Кромвелю»: «Характер драмы реален, реальное 
проистекает из естественного сочетания двух типов: возвышенного и 
гротескного, которые сталкиваются в драме, как они сталкиваются в жизни 
и в творчестве».

Современная драма существует в различных формах : лирическая 
драма, социальная драма, психологическая и психаналитическая драма, 
фантастическая драма, абсурдная драма, драма повседневной жизни.

Exercice 5. Debat. Voici quelques citations:

• Les deux electricites de la comedie et de la tragedie se rencontrent, et 
l’etincelle qui en jaillit, c’est le drame. Ecrivain et poete franqais Victor 
Hugo.

• Le drame tient de la tragedie par la peinture des passions et de la 
comedie par la peinture des caracteres. Le drame est la troisieme grande 
forme de Part. Ecrivain et poete franqais Victor Hugo.

Dites ci vous etes d'accord avec ces opinions. Argumentez.

T raged ie

Construisez des phrases avec les elements suivants:
• Nee, la tragedie, dans I'Antiquite, est.

• Reproduit, elle, les rapports, avec des dieux, au debut, sous une forme 
theatrale, des hommes, et puis avec le destin.

• Un genre dramatique, une action heroique, c'est, qui represente, au 
denouement, qui provoque, et la crainte, le plus souvent malheureux, chez le 
spectateur, la compassion.

• Une origine sacree, selon Aristote, la tragedie, elle, a, du dithyrambe, est 
nee.

• L'unite de temps, se base sur, classique, et d ’action, la tragedie, de lieu.



Nee dans I'Antiquite d'une apprehension religieuse du monde, la tragedie 
transcrit sous une forme theatrale les rapports des hommes avec des dieux, puis, 
plus generalement avec le destin. Au XVIIе siecle en France, elle est soumise a 
une codification et a une ecnture versifiee tres strides, qu'elle perd peu a peu 
avec l'apparition du drame et de genres melant le tragique et le comique. Mais le 
sens tragique ne cesse de demeurer fondamental: au XXе siecle, les auteurs sont 
parfois revenus au modele traditionnel de la tragedie ou lui ont invente d'autres 
formes, telles que le theatre de l'absurde.

La tragedie est un genre dramatique attache a la representation d'une action 
heroique au denouement generalement malheureux (impose par le destin), 
suscitant chez les spectateurs la pitie et la crainte.

La tragedie, d'oii procede le theatre, serait d'origine sacree: selon Aristote, 
elle est issue du dithyrambe, hymne chante en l'honneur de Dionysos lors des 
corteges rituels; c'est, etvmologiquement, le "chant du bouc", animal consacre 
au dieu. Les citoyens grecs vont au theatre voir chatier par les dieux les fautes 
ancestrales des grandes families (des Atrides, par exemple), la demesure 
coupable, pour se purifier, par la "catharsis" (purgation des passions), de leur 
passe et de leurs tentations et exprimer, en la dcleguant au heros, veritable bouc 
emissaire, la violence qu'interdit la survie de la cite.

Vers le milieu du VIе siecle av. J.-C., Thespis, poete attique, aurait introduit 
dans les representations un acteur individualise dialoguant avec le choeur, 
fondant ainsi le genre dramatique.

Tragedie grecque, tragedie elisabethaine
Au siecle suivant, Eschyle, Sophocle et Euripide illustrent un des moments 

privilegies de la tragedie. Eschyle introduit un deuxieme acteur, Sophocle un 
troisieme. Les acteurs, montes sur des cothumes, portent un masque qui amplifie 
la voix et, associe a la couleur des parements, affiche de loin le role sentimental, 
la condition sociale du personnage; chaque acteur peut jouer plusieurs roles 
grace a des changements de masques et de costumes. En outre, la fonction du 
choeur se red u it; faction s'etoffe, le dialogue s'anime, j oute n.f Lutte ой Гоп 
l'element lyrique diminue au profit des ioutes rivalise de talent; rivalite 
oratoires et d’une peinture psychologique plus quelconque. 
raffmee.

Apres le Vе siecle av. J.-C., la tragedie grecque, desacralisee, multiplie les 
effets sceniques spectaculaires: les tirades rhetoriques, didactiques ne 
provoquent plus la terreur sacree. Le genre se maintient a travers des oeuvres 
hellenistique et latines, le theatre romain etant tres marque par l'influence 
grecque. Livius Andronicus, Naevius (IIIе siecle av. J.-C.), Pacuvius (IIе siecle 
av. J.-C.), Accius et, surtout, Seneque (4 av. J.-C.-65 apr. J.-C.) imitent Sophocle 
et Euripide, reprennent le cycle troyen ou celui des Atrides. Chez Seneque,



l'action, des le debut de la piece, est au sommet de sa violence. Des tableaux 
successifs en montrent divers aspects. Le drame vise Texceptionnel, les 
situations monstrueuses, les etres hors du commun. Les coups de theatre brutaux 
permettent aux ames d’elite de se surpasser dans un stoicisme inhumain. La 
tragedie semble alors disparaitre pour longtemps.

Le theatre elisabethain, dans TAngleterre de la fin du XVIе siecle, lui donne 
un nouveau lustre. William Shakespeare et ses contemporains (Christopher 
Marlowe, John Webster, entre autres) developpent une problematique originale, 
qui n'emprunte ni a TAntiquite grecque, ni aux theoriciens franqais, lesquels, a la 
meme epoque, redecouvrent Aristote. Les unites de temps et d’action sont sans 
cesse transgressees; plusieurs intrigues paralleles se compliquent mutuellement 
sans forcement trouver, a la fin, une solution unique; la fatalite ne pese pas sur 
les heros; le mal rode dans un monde prive de sens, incoherent, chaotique; la 
deraison menace; le cosmos en desordre deregie les destmees humaines. Le 
monde contemporain et les legendes medievales se substituent aux mythes 
grecs. En realite, meme si le terme de tragedy apparait frequemment dans le titre 
des pieces, on parle plutot de "drame" elisabethain. En Espagne, presque au
meme moment, les auteurs du Siecle d’or _ .T ranscendance n.f. Supenonte.
(Calderyn de la Barca, Lope de Vega) inventent
une forme de tragedie aussi fibre, mais reliee a Tidee de transcendance divine: 
appelees autos sacramentales, ces courtes pieces exaltent en effet les vertus 
raises en avant par la Contre-Reforme catholique.

Le theatre classique franqais et ses regies
En France, c’est entre 1620 et 1660 que s’elabore la theorie rigoureuse qui, 

pour longtemps, definit la tragedie. En 1552, Etienne Jodelle avait presente 
Cleopatre captive, tragedie lyrique en cinq actes, avec choeur, qui s’appuie sur 
des sources grecques. A la meme epoque, Joseph Juste Scaliger (1561) tire de la 
poetique d’Aristote les lois du genre. Jean de La Taille, Vauquelin de La 
Fresnaye, plus tard Jean Chapelain, Tabbe Franqois d’Aubignac, Nicolas Boileau 
precisent, non sans polemique, la definition classique de la tragedie. Avec 
Robert Gamier, Antome de Montchrestien, Alexandre Hardy, la tragedie 
plaintive et lyrique, encore jouee en theatre simultane, semble perdre sa 
specificite au contact de la tragi-comedie et de la pastorale. Jean de Rotrou, La 
Calprenede, Georges de Scudery, Tristan L’Hermite, Pierre Du Ryer, en reaction 
contre le gout baroque, proposent des oeuvres severes, a 1'intrigue depouillee. 
Dans iSylvanire (1631) Jean Mairet defend la rigueur formelle et donne avec 
Sophonisbe la premiere tragedie dans les regies.



Le vrai et le vraisemblable
Le systeme classique repose sur la vraisemblance et les bienseances. La 

vraisemblance, exigence d’ordre intellectuel, proscrit ce que le public du XVIIе 
siecle juge absurde, substitue a la verite historique, parfois extraordinaire, ce qui 
est acceptable pour la raison classique. La bienseance, exigence morale, dicte le 
respect des gouts, des valeurs des contemporains: il s'agit de ne pas choquer les 
prejuges du public aristocratique. La violence physique, restant en coulisses, est 
communiquee par le discours; les personnages, rois ou confidents, s'expriment 
dans une langue relevee, quelle que soit la violence de leurs sentiments: les 
imprecations et la verve grecques sont condamnees. Ces proscriptions 
impliquent que le recit, prenant le relais de Taction, 
toujours entachee de bassesse, se charge d'evoquer la 
violence de la crise. Les evenements ne sont figures 
que dans leur repercussion sur la psychologie des 
personnages. La tragedie se deroule ainsi dans 
l'espace clos d'un langage. Le respect des bienseances 
circonscrit son domaine social: les heros sont des rois 
ou des nobles; dignite, majeste leur sont 
consubstantielles. Le vraisemblable exige que la 
duree de la fiction et la duree de la representation ne soient pas trop 
disproportionnees: c'est pourquoi, condamnant le theatre espagnol et
elisabethain (ou le heros, "enfant au premier acte, est barbon au dernier"), la 
tragedie classique franqaise s'enferme vers 1630 dans une unite de temps (vingt- 
quatre heures), ramenee par les puristes a la joumee, du lever au coucher du 
Soleil. La vraisemblance exige que ne surviennent pas trop d'evenements et de 
coups de theatre en un temps si court, ce qui implique la simplicite et l'unite 
d'action. L'unite de temps implique une action conque comme crise. Ce moment 
de passion extreme et d'exception, si Fauteur vise a Fintensite, ne peut d'ailleurs 
logiquement s'etaler dans le temps. Les "actes", dans 1'economie de l'intrigue, se 
substituent de maniere significative aux "tableaux" baroques. L'unite de lieu 
n'apparait que vers 1630 dans les ecrits theoriques, subordonnee par 
vraisemblance a l'unite de temps: la scene ne doit representer que les lieux oil les 
personnages peuvent materiellement se rendre pendant le temps limite de 
Faction -  ce qui exclut entre autres les champs de bataille et reduit bien souvent 
a une antichambre, lieu de passage neutre, le theatre de Faction.

L'espace clos
Cependant, la tragedie n'est pas un systeme immobile. Pierre Corneille et 

Jean Racine, qui multiplient discours, examens critiques et prefaces, s'elevent 
contre Fexces dogmatique. Corneille deplore que trop de rigueur bannisse du 
theatre les episodes grandioses de l'histoire, que l'on sacrifie le vrai au 
vraisemblable. Racine, comme Boileau, pense qu'"il n'y a que le vraisemblable

C onsubstan tie l adj.
Inseparable.
C oup de th ea tre
Evenement inattendu qui 
modifie le cours de Faction 
dans une piece dramatique, 
qui bouleverse une 
situation.



qui touche dans la tragedie", et rappelle que "la principale regie est de plaire et 
de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir a cette premiere" 
(preface de Berenice). Mais, a la difference de Corneille, Racine ne souffre pas 
des contraintes genenques; il en tire parti pour resserrer sur ses heros le filet de 
la tragedie. Dans l'espace clos de la tragedie racinienne, l'exterieur est en effet 
une menace: les exiles apportent Troie en Grece, l'Orient a Rome, desorganisant 
l’ordre et l'unite. Ils sont facteurs de scandale par leur seule qualite de corps 
etranger, selon 1'expression d'Anne Ubersfeld. Racine joue ainsi en virtuose de 
l'unite de lieu: la cohabitation devient un ressort tragique; la famille, le palais 
vivent en autarcie. Passions et desirs fermentent; les A utarcie n f Regime
complots se trament, la proximite renforce la haine. mode de vie qui cherche a
L'antichambre devient metaphore du cceur et de se suffir a lui-meme.
I'interiorite.

Chaque heros reagit, et cette seule reaction psychologique suffit a faire 
progresser Taction "par degres vers sa fin". Au IVе acte, Tauteur menage souvent 
Tillusion d'une fuite possible hors de la tragedie (hesitation, compromis) pour 
precipiter plus furieusement le denouement.

Racine, dont les heros, personnages puissants, sont sans pouvoir sur leur 
passion, retrouve Tidee antique de destin; a la fatalite interieure de la passion, de 
la pulsion irresistible, s'ajoute la malediction hereditaire. Nombreux sont, au 
XVIIе et au XVIIIе siecle, les auteurs qui ont essaye d'appliquer la "recette" 
classique sans parvenir aux chefs-d'oeuvre de violence et de rigueur que sont les 
tragedies raciniennes: Jacques Pradon, Edme Boursault, La Chapelle, Mmc 
Deshoulieres, Campistron, Longepierre, La Fosse, entre autres. Crebillon pere 
vise la terreur avec des effets melodramatiques; Voltaire, bien qu'il fasse 
decouvrir Shakespeare et innove en puisant dans 1'histoire nationale ou
contemporaine, ne bouleverse pas les regies de la tragedie.

Dissolution du genre tragique
Peu a peu, les regies liees a une esthetique de la contrainte, a une ideologic 

du depassement et de l'ascese causent la perte du genre. Figee dans une 
definition etroite, la tragedie ne peut se resoudre a renoncer a une perfection 
formelle datee. Le drame bourgeois (Denis Diderot), le melodrame et surtout le 
drame romantique supplantent la tragedie; le pathetique se substitue a la terreur 
sacree, a la pitie et a la crainte, lorsque les valeurs de la societe aristocratique, le 
code de Thonneur et la problematique religieuse de la grace sont perimes. Victor 
Hugo denonce les unites classiques dans ses prefaces. II montre que la 
vraisemblance est un concept relatif et que ce "lieu banal ou nos tragedies ont la 
complaisance de venir se derouler" n'est pas credible.



La tragedie contemporaine
Au XXе siecle, Jean Cocteau (CEdipe roi. la Machine infernale, 1934), Jean 

Giraudoux (Electee, 1937), Jean-Paul Sartre (les Mouches, 1943) reprennent de 
grands themes tragiques -  encore faut-il remarquer que certains evitent le terme 
"tragedie": Sartre, pour les Mouches, utilise le terme "drame" en sous-titre et 
Jean Anouilh inscrit sous l'etiquette "pieces noires" tout ce qui, dans son oeuvre, 
releve du genre "serieux". Henry de Montherlant (la Reine monte, 1942; le 
Maitre de Santiago, 1947; Port-Royal, Trouver a + inf. Avoir 1’occasionde... 
1954) retrouve la dignite souveraine des S’investirv.pr. Se mettre dans... 
personnages aristocratiques et une
inspiration mystique pour ses "autosacramentales", mais le role de la surprise et, 
surtout, I'incoherence essentielle de 1'ame humaine tirent cette oeuvre lyrique 
vers le drame. La tragedie semble disparaitre sous I'exces de rigueur, de 
codification, de nudite, de perfection mecanique -  ce qui ne signifie pas que le 
tragique n’ait pas trouve a s'investir ailleurs.

Depuis la Seconde Guerre mondiale et le choc qu'elle a fait subir aux 
diverses societes et a leurs systemes de pensee, le genre tragique demeure Tune 
des manieres de transcrire le monde et le cours de 1’Histoire. Mais il a pris d’autres 
formes, principalement celle du theatre de 1’absurde ou, chez Samuel Beckett. 
Eugene Ionesco, Arthur Adamov et Jean Genet, le derisoire traduit l’ineluctable: 
l'echec humain a lieu au commencement, au cours et a la fin de la piece, non plus 
seulement a son terme. Les personnages engagent une lutte perdue d’avance et 
menent une existence privee de sens apres le declin des religions et des utopies. 
Une autre forme est celle du theatre butoh ("danse des tenebres"), qui, apparu au 
Japon dans les annees 1970, exprime le desespoir d'une humanite blessee et 
impuissante -  comme etemellement irradiee apres la catastrophe d’Hiroshima -  
non plus par le mot, mais par les mouvements d'une danse inedite.

Face a ces nouvelles expressions, une reappropriation des formes 
traditionnelles de la tragedie par des auteurs modemes se fait jour. D'un cote, est 
nee la tragedie sociale, dont l'Americain Arthur Miller, decrivant la chute d'un 
homme broye par le systeme economique dans Mori d ’un cominis voyageur 
(1949), est le pionnier. D'un autre cote, pousses par des metteurs en scene 
passionnes par la traduction scenique du repertoire tragique, des ecrivains 
cherchent a rendre compte du monde contemporain a travers la structure de 
grands modeles mythiques : ainsi, pour le theatre du Soleil, Helene Cixous a 
ecrit 1'Histoire terrible mais inachevee du prince Norodom Sihanouk (1985), sur 
le modele de la "chronique" shakespearienne, et evoque le scandale de 
transfusions effectuees avec du sang contamine par le virus du sida dans la Ville 
parjure ou le Reveil des Erinyes (1994), construite sur le moule des oeuvres 
d'Eschyle. Ces demarches montrent que la tragedie reste a la fois une vision 
actuelle et un modele culturel.



Exercice 1. La journaliste de Litterature Magazine doit rediger un article a
partir de ce texte. Mais, son ordinateur a melange les phrases. Aidez-la a
reconstituer le texte.

• Aujourd’hui, le genre tragique reste l’une des manieres de decrire le monde 
el le cours de 1’Histoire.

• Cette rigueur de la codification et de l'ecriture versifiee se perd 
progressivement avec 1’apparition du drame et de genres qui unissent le 
tragique et le comique.

• Comme nous 1’avons dit precedemment, la tragedie classique se base sur 
plusieurs regies strictes : notamment, la vraisemblance, la bienseance, l ’unite 
de temps, de lieu et d ’action.

• Contrairement au theatre espagnol ou elisabethain, oil le heros est un enfant 
au premier acte et un vieillard au demier, Taction de la tragedie classique 
franqaise se deroule pendant 24 heures (regie d ’unite de temps).

• Elle a une origine sacree.

• Elle est issue du dithyrambe, hymne chante en l’honneur de Dionysos 
pendant les corteges rituels.

• Etymologiquement, «tragedie» c ’est le chant du bouc, animal consacre au 
dieu.

• La bienseance dicte le respect des valeurs de Г epoque.

• La reappropriation des formes traditionnelles de la tragedie par des auteurs 
modeme a donne naissance a la tragedie sociale.

• La regie d’unite de temps est etroitement liee a l’unite de lieu et de 1’action.

• La scene represente seuls les lieux oil les personnages puissent partir pendant 
le temps limite de I’action.

• La theorie rigoureuse, qui, pour longtemps, definit la tragedie, s’elaborc en 
France au XVIIе siecle.

• La tragedie est nee dans l ’Antiquite.
• La tragedie reste a la fois une vision actuelle et un modele culturel.

• La vraisemblance demande que ce qui est vrai, mais extraordinaire, soit 
substitue a ce qui est dans la norme classique.

• Mais il a pris d ’autres formes, comme celle du theatre de l ’absurde ou celle 
du theatre butoh.

• Primitivement, c ’etait une forme theatrale qui reproduisait les rapports des 
hommes avec des dieux et le destin.



Exercice 2. Donnez des synonymes:

Apprehension (n.f.); proscrire, transcrire.

Exercice 3. Faites I'analyse de formation du mot: reappropriation. 
Donnez la famille du mot.

Exercice 4. Dites autrement:

• Nee dans l’Antiquite d'une apprehension religieuse du monde, la tragedie 
transcrit sous une forme theatrale les rapports des homrnes avec des dieux, 
puis, plus generalement avec le destin.

• La tragedie est un genre dramatique attache a la representation d'une action 
heroique au denouement generalement malheureux (impose par le destin), 
suscitant chez les spectateurs la pitie et la crainte.

• La tragedie c'est, etvmologiquement. le "chant du bouc".

• Le theatre elisabethain, dans l'Angleterre de la fin du XVIе siecle, lui donne 
un nouveau lustre.

• William Shakespeare et ses contemporains developpent une problematique 
originale, qui n'emprunte ni a l'Antiquite grecque, ni aux theoriciens francais.

• Au IVе acte, l'auteur menage souvent l'illusion d'une fuite possible hors de la 
tragedie (hesitation, compromis) pour precipiter plus furieusement le 
denouement.

• La tragedie semble disparaitre sous l'exces de rigueur, de codification, de 
nudite, de perfection mecanique -  ce qui ne signifie pas que le tragique n’ait 
pas trouve a s’investir ailleurs.

Exercice 5. Rappelez-vous la formation des adjectifs eponymes, comme 
racinien.

L'eponyme est un nom propre qui devient nom commun. (Kir est I'aperitif a la 
base de creme de cassis et de vin blanc, invente par le chanoine Felix Kir), mais aussi 
des prenoms (un napoleon, piece d'or de vingt francs). Les adjectifs eponymes se 
forment des noms propres a I'aide de 4 suffixes (-esque, -ique, -ien, iste) qui 
n'expriment pas les memes nuances et ne sont pas interchangeabies.

-ESQUE: caricatural. Exprime I'outrance, la farce, I'exageration. Ex.: 
Rocambolesque (de Rocambole, heros des romans-feuilletons de Ponson du 
Terrail, seconde moitie du XVIIе siecle) = extraordinaire, extravagant, a la limite 
de I'invraisemblance (un recit, des aventures rocambolesques).

-IQUE: metonymie Ex.: un rire homerique (Homerique ne garde du poete 
grec Flomere que I'aspect ёпогте et tapageur).



-IEN/-EEN: complement de nom ou de maniere. Ex.: daltonier (de Dalton 
(1766-1844), auteur d'une theorie sur le trouble de la vue qui empeche de 
distinguer certaines couleurs les unes des autres).

-ISTE: pour ou pro. Exprime I'appartenance a un groupe politique ou 
religieux, la defense d'une doctrine: les partis trotskistes, marxistes-leninistes, la 
mouvance islamiste, les moines taoistes et bouddhistes.

Les adjectifs eponymes peuvent etre utilises comme substantifs: les 
trotskistes, les islamistes, etc.

Nom propre Adjectif eponyme
Racine    ► racinien
..................... aristotelicien
Shakespeare

Voltaire

Platon

cornelien

hugolien

*  gidien
rimbaldien

Baudelaire
Dante

sartresque
rousseauiste

Exercice 6. Completez votre liste de termes litteraires.

Exercice 7. Parlez de la tragedie.

Exercice 8. D eb at. Void quelques citations:

La tragedie doit renfermer la duree de son action dans un tour de soleil. 
Philosophe grec Aristote.

Je ne craindrai point d ’avancer que le sujet d’une belle tragedie doit 
n’etre pas vraisemblable. Poete dramatique franqais Pierre Corneille.

Le caleqon est au vaudeville ce que la toge est a la tragedie. Ecrivain, 
dessinateur et cineaste franqais Carlo Rim.

La tragtnlie eehauffe l’ame; elle eleve le cceur; elle peut, elle doit creer 
des heros! Empereur franqais Napoleon Bonaparte.



• La haute tragedie est I’ecole des grands hommes; elle doit etre celle des 
rois et des peuples; c ’est le point le plus eleve auquel un poete puisse 
parvenir. Empereur franqais Napoleon Bonaparte.

• La tragedie est plus vulgaire que la farce. Ecrivain beige Louis Scutenaire.
• Les themes de la tragedie sont universels, alors que ceux de la comedie 

sont plus ancres dans les cultures. Critique et ecrivain italien Umberto Eco.
• La tragedie russe a ceci de speeifique que d’abord elle suscite le rire, 

ensuite 1’horreur, et enfin une indifference obtuse. Docteur en philosophic 
et professeur sovietique Alexandre Zinoviev.

Comment pourriez-vous caracteriser ces citations? Etes-vous d'accord avec
I'opinion de leurs auteurs? Argumentez.



Chapitre III 
Methode

C a r a c te r is t iq u e s  d 'une ap p roch e co m m u n ica tive

1. Pendant une minute regardez le texte ci-dessous et relevez le plus 
possible de mots concernant I’apprentissage d'une langue etrangere.

2. Voici quelques expressions frangaises dont la traduction presente des 
difficultes pour les apprenants:

• la langue cible - здесь: (изучаемый) иностранный язык

• de fagon appropiee -  соответствующим образом

• en fonction de -  в зависимости от чего-либо

• prendre en compte -  учитывать, принимать во внимание

• en matiere de - в плане чего-либо, в области чего-либо

• a la fois - одновременно

• pour autant -  тем не менее

• dans un certain laps de temps -  через некоторое время

Une approche communicative est essentiellement. centree sur Fapprenant. 
Elle vise a susciter cbez Fapprenant le desir d'apprendre la langue cible par 
l'utilisation et le developpement de ses connaissances et de son experience. Axee 
sur des themes pertinents, elle mobilise aussi son interet en l'associant au choix 
de textes et de taches repondant aux buts et aux objectifs du programme 
d'enseignement. Elle developpe son aptitude a la communication en lui 
proposant un eventail de taches pourvues d'uni sens, realistes, utiles et 
realisables, dont la bonne execution lui procure satisfaction et assurance.

Un enseignement communicatif des langues doit permettre avant tout a 
Fapprenant d'acquerir la volonte et la capacite d'utiliser la langue cible de fagon 
appropriee et correcte pour commumquer efficacement. 11 privilegie la 
comprehension, la negociation et l ’expression du sens, tous objectifs au sendee 
desquels il met Fapprentissage des structures et du vocabulaire. Les programmes 
d ’enseignement et les manuels recents, toujours plus nombreux, s'inscrivent 
dans cette approche. S'inspirant de publications, telles les specifications du 
niveau-seuil du Conseil de 1'Europe qui ont eu un retentissement considerable, 
ils sont congus en fonction de categories semantiques et pragmatiques qui 
indiquent ce que Fapprenant doit etre capable de faire dans la langue cible.

Tout programme ou manuel qui vise a promouvoir Faptitude a la 
communication doit prendre en compte ses composantes (ou sous-competences):



a) competence linguistique: «la connaissance d’elements de vocabulaire et 
la maitrise de certaines regies syntaxiques grace auxquelles ces elements sont 
combines de maniere a produire des enonces signifiants»;

b) competence sociolinguistique: «la capacite d ’utiliser et d ’interpreter des 
elements linguistiques de maniere appropriee en fonction de la situation de 
communication» (le contexte -  qui communique avec qui, a quel propos, oil, 
dans quel but, conditionne le choix des elements linguistiques;

c) competence discursive: «la capacite de percevoir et d ’assurer la 
coherence d ’enonces distincts dans des echanges communicatifs»;

d) competence strategique: la capacite de «recourir a des strategies de 
communication, verbales ou non-verbales, afm de compenser une connaissance 
imparfaite du code;

e) competence socioculturelle: «une certaine familiante avec le contexte 
socioculturel dans lequel la langue est utilisee;

f) competence sociale: la volonte d ’engager une interaction avec d ’autrui, 
et la confiance en soi que cela suppose, ainsi qu’une aptitude a «1’empathie et un 
savoir-faire en matiere de relations sociales».

Le developpement de 1’aptitude a la communication ne saurait etre dissocie 
des besoms de l ’apprenant. Ses besoins de communication sont a la fois 
immediats et potentiels. II lui faut savoir comment s'exprimer dans le vecu de la 
classe, puisqu’il est partie prenante dans le processus de mise en commun des 
connaissances, des experiences, des interets, des opinions, des sentiments et 
dans 1’organisation, l ’execution et revaluation des activates d ’apprentissage. 
Cela ne signifie pas pour autant la mise a 1’ecart de la langue matemelle, elle a 
son role a jouer et ce notamment dans les phases initiales de l’apprentissage; 
mais l ’apprenant doit, dans un certain laps de temps, acquenr les moyens de tirer 
parti des possibilites de communication authentique qui lui sont offertes en 
classe.

II faut aussi preparer l’apprenant a utiliser la langue pour communiquer en 
situation reelle eh dehors de la classe, qu’il s ’agisse de visites a la communaute 
cible, de l’accueil de visiteurs etrangers, d ’echanges de lettres, audiocassettes ou 
videocassettes, de resultats de projets, etc., entre ecoles ou avec des amis de la 
communaute cible. Ce processus pennet a 1’apprenant de se famihariser avec la 
culture cible, de la comparer a sa propre experience et a ses propres opinions, et 
de constater ainsi combien une comprehension interculturelle adequate facilite la 
communication.

A ces besoins en matiere de communication, vient s’ajouter, pour 
1’apprenant, celui d ’apprendre a apprendre pour qu’il prenne d ’avantage en 
charge son propre apprentissage. II lui faut trouver le moyen de se debrouiller, 
quand ses ressources linguistiques sont insuffisantes, acquerir a la fois de bonnes 
techniques d ’etude, la capacite d ’evaluer son travail et ses progres.



Une classe communicative ne se construit pas du jour au lendemain. Elle 
necessite une ambiance socio-affective favorable, dans laquelle 1’apprenant 
s’investit activement et personnellement, conscient qu’il est respecte pour ce 
qu’il est, avec ses propres opinions, interets, forces et faiblesses, et son mode 
d’apprentissage prefere. Elle se caracterise par un esprit de cooperation, qui fait 
de Fapprentissage le la langue cible une experience socialement partagee.

Exercices

Exercice 1. Relevez dans le texte des phrases qui expliquent les principes 
de I'enseignement communlcatif d'une langue etrangere.

Exercice 2. Traduisez I'extrait du texte: «Le developpement... qui lui sont 
offerte en classe» en russe. Relisez attentivement votre version et dites si elle 
merite d'etre publiee dans une revue methodique?

Questions-tests permettant de definir les attitudes de Eenseignant qui 
favorisent un comportement communicatif de I’eleve.

1. Cooperation et 1’encouragement a Eautononue.
• 1’enseignant propose-t-il plus d ’un texte ou sujet a la discussion?
• les eleves sont-ils interesses?

• font-ils des suggestions quant au choix du texte/sujet propose?
• font-ils leurs propres propositions?

• Eenseignant donne-t-il les raisons de son choix?

• commente-t-il les idees des eleves?

• Eenseignant propose-t-il d ’analyser les textes dans la double perspective de 
la culture cible et de celle des eleves?

• les eleves reagisscnt-ils en fonction de leurs experiences et sentiments 
personnels?

• Eenseignant aide-t-il les eleves a exprimer (oralement ou par ecrit) leurs 
propres reactions/reponses aux textes et sujets proposes?

• leur donne-t-il la possibility de cooperer et de discuter entre eux de leurs 
opinions en toute independance?

• les eleves s ’engagent-ils activement dans le travail d ’equipe a deux ou en 
groupes, pour mettre au point les reactions et des avis personnels?

2. Le comportement collaboratif de Eenseignant



• les eleves osent-ils exprimer des idees ou des opinions originales pendant la 
classe?

• l ’enseignant accepte-t-il de tels enonces et tente-t-il de les inserer dans la 
discussion?

• les el eves osent-ils s ’exprimer librement, meme s’ils ont des doutes quant a 
la correction des phrases enoncees?

• l ’enseignant les aide-t-il a exprimer leurs propres idees et les tolere-t-il?
• les el eves ecoutent-ils ce que disent leurs camarades et sont-ils ouverts aux 

idees d ’autrui?
• Fenseignant tient-il compte de la personnalite de chaque eleve?
• 1’enseignant et les eleves tentent-ils d ’exploiter en commun leurs experiences 

et leurs idees?
3. L'interaction avec l’enseignant et le developpement de la confiance en 

soi dans la pratique de la langue cible.
• les el eves essayent-ils d’exprimer leurs problemes et/ou leurs sentiments 

dans la langue cible, malgre les difficultes qu’ils eprouvent?

• 1’enseignant les aide-t-il a trouver les expressions adequates?

• l ’enseignant incite-t-il les eleves a s ’entraider?
• les eleves s ’aident-ils mutuellement pour s’exprimer de faqon adequate dans 

la langue cible?
• Fenseignant les incite-t-il a travailler individuellement / a deux, et a s ’aider et 

se corriger mutuellement?
• se sen'ent-ils des dictionnaires et autres materiels pedagogiques de faqon 

autonome?

• Fenseignant attend-il que les eleves aient fini de s ’exprimer pour les 
corriger?

• Fenseignant montre-t-il sa satisfaction lorsque les eleves font du bon travail?
L’enseignant qui adopte cette attitude n ’est plus un dispensateur de savoir qui 

organise le tour de parole et distribue sanctions et jugements. Detenteur d’un savoir 
et d’un savoir-faire, oil s’articulent notamment sa competence linguistique et sa 
connaissance de la culture de la communaute cible, sa sensibilite aux besoins et aux 
interets des apprenants, sa perception de la nature du processus d’apprentissage 
d’une langue, le praticien d ’un enseignement communicatif des langues est aussi:
- gestionnaire des activites de la classe
- aide a Fapprentissage
- co-participant au processus d ’apprentissage
- negociateur



- catalyseur
- conseiller / specialiste
- soutien
- ressource
- dispensateur d’informations sur les efforts de communication des apprenants
- locuteur competent de la langue cible
- auditeur attentif
- observateur
- animateur
- chercheur
- quelqu'un de patient.

Une telle pedagogie exige beaucoup de l’enseignant. Pour que son travail soit 
coherent, il doit etre conscient des principes et des concepts cles qui sous-tendent 
ce type d'approche. L'enseignant communicatif ne cesse d'apprendre et de 
s’ameliorer. II doit faire preuve d ’ouverture d’esprit et de souplesse; il doit avoir la 
volonte de s’informer, de participer a des ateliers, d ’ecouter ses collegues, de mettre 
en commun des experiences (il ne se contente pas de simples echanges en salle de 
professeurs; il va voir ce qui se passe dans les classes des autres enseignants). 
L'enseignant communicatif est pret a prendre certains risques et il est patient, parce 
que le cours ne se deroule pas toujours comme prevu; les attitudes (la sienne 
comme celle de ses collegues) evoluent tres lentement, et les contraintes 
administratives sont parfois source de problemes. C'est peut-etre dans la 
communication avec ses collegues que l’enseignant puise une des forces 
essentielles a sa mission. Nul ne detient le monopole du savoir et de Г experience, et 
la solidarity est tout aussi importante entre collegues qu’entre apprenants.

Enfin, demierc implication a souligner, si evidente soit-elle: en classe 
l’enseignant doit vouloir et pouvoir communiquer avec aisance dans la langue 
cible. S’agissant de 1’apprentissage d’une langue aux fins de communication, il 
у la un imperatif. Si l ’enseignant ne se sent pas a l ’aise dans le maniement de la 
langue cible, il faut 1’aider a acquerir davantage d’assurance, a savoir prendre 
des risques, a adopter en fait 1’attitude qu’il attend lui-meme des eleves (et en 
acceptant ses propres erreurs); il va sans dire qu'il doit aussi tirer parti de la 
moindre occasion d ’ameliorer sa competence dans la langue consideree.

Repondez franchement aux questions en evoquant des classes d'anglais que 
vous avez faites pendant votre stage a I'ecole. L'approche communicative a-t-elle 
ete presente dans votre experience pedagogique?



Sur l ’a p p ren tissa g e  des lan gu es
Depuis que je suis directeur de cours, je cherche un moyen d’adapter 

l ’enseignement aux considerables differences d’apprentissage qu’ont les etudiants 
d’origine differente. Les Asiatiques ecrivent beaucoup, parlent peu, progressent 
vite. Mais les difficultes ren con trees au debut demeurent longtemps. Les 
Arabophones ne notent rien, s ’expriment d’abondance, mais ont beaucoup de mal 
avec I’ecrit. Ils ont toujours leurs dictionnaires a portee de main et sont mefiants 
devant les methodes nouvelles pour eux. Les Allemands, en revanche, sont 
interesses par une nouvelle fafon d’apprendre et s’y soumettent methodiquement. 
Les etudiants de langues romanes profitent de la transparence de leur langue avec 
le franfais pour progresser rapidement, mais leur prononciation, particulierement 
celle des Espagnols, reste souvent approximative. Les Anglais voudraient que les 
cours soient donnes en anglais et ne comprennent pas toujours bien les consignes. 
Les Polonais et les Tcheques reel ament des cours de litterature classique et 
contemporaine. Les Americains veulent constamment intervenir, choisir leurs 
cours, faire ce qu’ils veulent. Ils contrastent enormement avec les Coreens 
tellement discrets qu’on per?oit mal leur probleme. Tous ces etudiants ont des 
besoins differents et auraient besoin de methodes adaptees a leur maniere 
d’apprendre et aux difficultes qui leur sont propres.

Fran go is e Ploquin 
Le Frangais dans le monde. Mars-avril 1999, Ns 303.



1. Etes-vous d'accord avec ces caracteristiques des eleves francisants, Et 
les Russes, comment apprennent-ils des langues etrangeres? Est-ce qu'il у a des 
traits communs dans I'apprentissage des langues entre les etudiants de 
nationalite differente.

2. Jetez un coup d'oeil sur les extraits de textes. Dites, a quelle branche de 
science se rattache chaque texte:

1. Au lieu de familiariser Fapprenant avec le J, 
systeme langagier (le code), 1’approche t. 
communicative veut et tout premier lieu le { 
confronter a l ’utilisation de la langue: apprendre £ 
une langue, c'est surtout acquerir un comportement ;; 
langagier. 11 faut done developper chez 1’apprenant [ 
une competence communicative, en le rendant t1 
capable de comprendre et d ’exprimer de faqon J 
adequate ce qu’il doit comprendre et souhaite (

2. Une fois isole et identifie, le mot franqais se presente ; 
sous une forme definie. II ne consiste pas en une ; 
accumulation de syllabes qui se suivraient n ’importe i 
comment. La contexture et les combinaisons de ces ; 
syllabes obeissent a des regies strictes qui sont i  
obser\'ees automatiquement par quiconque en a acquis ? 
le maniement au cours de I’apprentissage de la langue. ; 
Un mot franqais ne peut commencer par n ’importe quel 
son, voyelle ou consonne. Ainsi ni un t , ni un da ne 
commencent un mot franqais.



3. Les phrases verbales. Les phrases verbales ont au moins 
un verbe conjugue a un des modes personnels (soit au 
mode indicatif, subjonctif, conditionnel ou imperatif).

Les phrases averbales. Les phrases averbales n’ont 
pas de verbe conjugue a un des modes personnels (soit au 
mode indicatif, subjonctif, conditionnel ou imperatif). A 
la limite, ce ne peut etre qu’un seul mot. Ainsi, «Oui.» et 
«Non.» constituent des phrases averbales.

Les phrases simples. Les phrases simples sont des 
phrases verbales ayant un seul verbe conjugue a un des 
modes personnels (soit au mode indicatif, subjonctif, 
conditionnel ou imperatif).

Les phrases complexes. Les phrases complexes sont 
des phrases verbales ayant plus d’un seul verbe conjugue a 
un des modes personnels (soit au mode indicatif, 
subjonctif, conditionnel ou imperatif).

4. Le romantisme est un mouvement culturel europcen qui 
s ’est repandu entre la fin du IVе siecle et le milieu du IVе 
siecle, d’abord en Allemagne et en Grande-Bretagne, puis en 
France, en Italie, en Espagne et au Portugal, dans les pays 
scandinaves, et dans une moindre mesure en Russie.

Le romantisme -  ou les romantismes -  selon qu’on ; 
privilegie l’unite du mouvement ou la diversite de ses formes 
-  a profondement bouleverse 1’attitude de l’homme face au j 
monde, les modes de perception de Fame humaine et de la t 
place de l ’homme dans 1’univers. ?

I
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