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ELISÉO VÉRON 

LA CONSTRUCTION SOCIALE 
DES ÉVÉNEMENTS 

J e vais commencer par un retour a un livre que j'ai publié il y 
a une dizaine d'années: Construire l' événement. (1) J'y étais 
parti, ~n effet, d'un événement,' l'accident (ou était-ce un 

incident?) dans la centrale nucléaire de Toree Mile Island aux Etats 
Unis, en 1979. J'avais analysé ce que tous_les médias fran~ais gran 
public (la presse, la radio, la télévision) avaient dit de cet événe.ment . . 

pendant environ une semaine. L 'analyse de ce matériel, bien ei:iten,• 
du, m'avait pris beaucoup plus d'une semaine. 

Dans la vie courante personne ne fait, en vérité, une chose sembla
ble: aucun acteur social normalemeh( constitué n 'est capable de 
consommer (ne serait-ce que pour des raisons de temps) la totaÍité de 
ce que l 'emsemble des médias dans un pays donné peut dire a propos 
d'un événement important. 11 s'agissait, par conséquent, d'une 
position de réception totalement artificielle .. A l 'époque je parlais 
d'hyper-récepteur, un acteur social -un peu monstrueux qui aurait 
cede capacité de réceptiónner tout ce qui est dit par tous les médias 
a un moment donné. En tout cas, ce qui m 'avait paru intéressant, 
e' était qu 'a partir de cet artifice méthodologique; on accédait a une 
vision tout a fait différente de cet immense réseau discursif que sont 
les médias dans nos sociétés industrielles; on accédait a une réalité 
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qui reste habitucllement invisible, hors de portée du commun des 
mortels. Autourd-'un événement qui semble identifiable a travers a 
pcu pres la meme désignation (l' accident de Toree Mile Island en 

. ) 

l'occurrence), on coristruit des multiplcs réalités. Et il y a autant 
d 'accidents de Three Mile Island qu 'il y a de positions de discours 
dans le champ des médias infonnatifs. 

Ce probleme me paraft capital par rapport a la question des 
relations entre les médias et la démocratie. Malgré les multiples 
prophéties a propos de l'homme uni-dimensionnel, de l'aliénation 
ou des industries culturelles, l 'analyse de l 'histoire de l 'évolution 
des médias dans les sociétés industrielles montre que les médias sont 
desproducteurs de diversité, de complexité. Lorsque, parle biais de 
cette position artificielle de l 'hyper-récepteur on accede a cette 
diversité, lorsque l'on constate que, par rapport a un événement 
donné, il y a autant de réalités que de positions de discours, on 
s'aper~oit qu'il s'agit d'une diversité structurée. Ce n'est pas tout 
simplement du désordre, on saisit une organisation. Et cette organi
sation obéit a des regles. 

Or, ce qui est intéressant pour quelqu 'un qui s 'interroge sur la 
production de seris et sur les fonctionncments discursifs, e' est que 
ces regles traduisent une articulation tres étroite entre les discours et· 
les mécanismes du systeme économique. 11 s 'agit d 'une articulation 
forte, qui définit aujourd'hui le champ des médias, et qui pennet de 
mettre en relation les mécanismes économiques et les fonctionne
ments discursifs. • 

Je vais me référer surtout a la presse écrite, et plus spécifiquement 
a la presse elite "grand public". Car la presse écrite est soumise au 
marché économique depuis beaucoup plus longtemps que d'autres 
médias, comme la radio et la télévision. En effet, dans beaucoup de 
pays európéens, la radio et la télévisionontété tenues (relativement) 
al' écart des lois du marché par le fait dti monopole d 'Etat. La France 
en est un cas typique. L' articulation dont je parle se voit done plus 
clairement, et 'Sur une période historique plus longue, dans le champ 
de la presse écrite. 

Trois aspects sont essentiels, qui sont autant d'opérations. 
Le premier est celui de la production du lectorat. Le lancement 

d 'un titre de la presse engendre, automatiquement, dans la société, 
deux types de personnes: ceux qui le lisent, et ceux qui ne le lisent 
pas. Or, la description de cette production du lectorat ne peut pas etre 
réduite a une description sociodémographique concemant la profes
sion, le niveau de revenus, le lieu de résidence, le nombre d 'enfants, 
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etc. Elle est cncadroc par un syst~mc cxtr&ncmcnl complcxc de 
roprtscnt.ations (done, d'imaginaire)que les productcurs dccct objet 
qui cst un titrc de prossc ont de leurs lcctcurs. 

Le dcuxitme aspect est celui du positionnement du litre. Ce posi
tionnement est défini l l 'imérieur de ce que I 'on pcut appclcr une 
zone de concurrence directe. L 'immcnse reseau des tilrcs de la 
pressc n 'est autre chose qu 'une configuration complcxc de rones de 
concurrcncc directe, avecdcs chcvauchcmcnts panicls. Al 'intéricur 
de chacunc de ces zonc-s, on trouvc un ccrtain nombre de litres qui 
sont tres prochcs les uns des autres. Un nouvcau litre qui cst lancé 
sur Je marcM doit se situcr par rapport 1 ces zoncs, i1 sera catégorisé 
CQmme appartcnanl plut~ l une zOJ\e détcnninéc qu'A une auU'e, et 
devra done A la fois se construire comme un genre paniculicr de la 
presse et définir ce qui le síngularisc. A l 'intéricur de chaquc zonc 
de concurrcnce dircetc, nous avons affaire A un iquilibre instable. 
J'y rovicndrai. 

Le troisi~me aspcctc-onccmccc qui. pourcmploycrun vicux tcnne 
de la thoorie économique, nous pouvons applcr le processus de 
valorisation. 0n produit un lcctoral, on se positionne par rapport l 
d 'autrcs ti tres qui se disputcnt la m~me zone de lcctcurs, et mainte
nant, ce lcctorat il faut aniver lle vendre. Pour cela, il faut le mettre 
en valeur. 

Ces trois aspccts, banals du point de vue f onctionncmcnt écono
mique du marché des médias de Ja pr-esse écritc, sont cepcndant 
fondamentaux pour comprcndrc ce que l' on trouvc comme discours, 
dans le produit fini, c'cst-1-dirc dans cct objet, quoLidicn ou maga
zine. que j'achtte dans un kiosquc. 

Prcnons commc cxcm ple un gen ro qui cst un grand classiquc de la 
prcsse écrite: les mensuels féminins dits "généralistes" (en France: 
Maric Clairc, Marie france, Biba, Cosmopolilain, Prima, etc.). Du 
point de vue du contcnu lhématiguc, ces titres sont tres prochcs les 
uns des autrcs. 

Les grandes rubriques qui dominent le contcnu rédacLionnel sont 
la mode, la bcaulé. la cuisine. Non seulcmcnt ils traitent a pcu pr~s 
les ml!mes tMmes, mais ils les abordent au mCme momcnt de 
l'annéc: le bronzage au scu.il des vacances, la rcntree scolairc en 
scptcmbrc, les cadcaux de fin d 'annéc, etc. Commcnl, alors, pcut-on 
se diff frcncicr, qucstion csscnticllc du poinl de vue du proccssus de 
valorisation du lcctorat qu 'on a reussi a produire? Ccttc singularisa• 
Lion, qui peut difficilcment se fairc sur le plan du contenu, sera 
nécessairement rccherchéc sur le plan de la stratégic énonciativc de 
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chaque titre, sur le plan, non pas du dit , mais des /afons de dire._ 
Voici done une articulation directe entre d 'une part, les conditions 

de structuration du marché économique des médias, et d' autre part 
des phénomenes discursifs qui concernent ce que l 'on appelle au
jourd 'hui la théorie de l'énonciation, qui constitue .sans doute le 
progres le plus important dans les ✓sciences -du langage et de .la 
communication de ces quinze ou vingt derilieres années .. C':est sur 
le terrain des stratégies énonciatives que se livre la lutte économi.-
que entre les titres de la presse. . 

Cette articulation, je l' ai déja dit, est moins visible a la télévision 
du fait du long monopole del 'Etat dans des pays conime la France, 
par exemple. Cela ne veut pas dire qu 'il n 'y avait pas, dans la 
télévision service public, d' effets discursifs dus a des mécanismes de 
concurre ne e, mais ils étaient tres loc~sés~ essentiellement dans cer
taines tranches horaires, en particulier les journaux télévisés. En 
France aujourd'hui ces effets commencent a se faire _sentir plus 
clairement du fait ciu processus de privatisation dans le champ de· 
1 'audiovisuel gran public. 

Faisons maintenant un ajustement conceptuel important par rap
port a ce que j 'ai dit jusqu 'ici. Il conceme les rapports entre le plan 
de l' énoncé et le plan de l 'énonciation. Bien entendu, • a l 'intérieur 
d 'une zone de concurrence directe, les titres de la presse apparaissent 
comme tres proches, lorsque l 'on regarde leur contenu thématique 
indépendamment de toute coosidération sur les stratégies énoociatives. 
Si on ignore les fonctionnements énonciatifs, ces titres se ressem
blent.Mais a partirdu moment ou l 'on fait intervenirunpoint.de vue 
sensible a ces fonctionnements, on constate que l 'énonciation et 
l'énoncé sont, en vérité, inséparables. Autrement dit: un ·'meme' 

· contenu, pris en charge par deux stratégies énonciatives différentes, 
n 'est plus, bien entendu, le rneme contenu. Autrement dit encore: la 
'beauté' daos Marie Qaire et dans Marie .France (meme rubrique), 
n' est pas la meme beauté. D'ou ce constat de multiples réalités que 

, j'avais essayé de mettre en valeur du temps de Construire l' événe
ment. 

Revenons aux zones de concurrence directe. Elles se caractérisent, 
je 1 'ai anticipé, par un équilibre instable. Et ceci pour plusieurs 
raisons. Premierement, parce que les contraintes du positionnement 
de chaque titre vis-a-vis des . autres, définit un systeme ou les 
positions de discours sont fortement inter-détenninées. · 11 suffit • 
qu 'un nouveau titre apparaisse daos une zoÍle, pour que les positions 
de tous les autres soient remises en question. 
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Deuxiemement. parce que (heureusement) la société estén évolu
tion soci~ulturelle rapide, et que ce qui était la bonne stratégie pour 
fidéliserson lectorat il y a deux ans ne l'est peut-füre plus aujourd'
hui. Troisieinernent, parque qu 'il y a des facteurs socio-démograp.,. 
hiques qui affec.tent les.stratégies a long tenne. Prenons l'exemple 
simple du v,ieillissement: les lectorats, comme. tout un chacun, 

l\ . 

vieillisent. Faut-:-il, dans une optique de fidélisation du lectorat, que 
le titre vieillisse avec ses lecteurs? Si un titre classique comme Elle 
en France conserve son positionnement "jeune", cela suppose que 
dans un processus permanent il perd des lectrices en haut de la 
pyramide des Ages, et qu 'il doit en: gagner en has. 

L'articulation entre la stratégie discursive d'~n titre de la presse 
écrite et son public, c'est ce que j'ai ·appellé le "contrat de lecture" 
(2). Elle comporte unprocessus de régulation dans les deux sens, elle 
est une négociation permanente. Ce contrat contient une image du 
lecteur, il comporte des hypotheses sur le líen tissé par le discours du 
titre avec son destinataire. la mulliplicité de réalités qui apparai"t 
lorqu 'Qn analyse le réseau discrusif de la presse informative, resulte 
delamultiplicitédecontrats.Cescontratsdoiventévoluer,s'adapter 

• au changement socioculturel, subissent l'usure du temps et des 
déséquilibres qui peuvent etre provoqués par l 'apparition de nou
veaux concurrents. 
• Le noeud qui tient ce·contrat, qui supporte le lien entre la stratégie 

discursive et les attentes des lecteurs, e' est la croyance. Tant que le 
lecteur peut articuler sa croyance (partant, son réel) a ce qu'on lui 
raconte dans le titre, le .contrat fonctionne: ce que tout un chacun 
appelle "réalité" c'est la représentation du monde couplée a sa 
croyance. C'est dans ce sens qu l'on peut affirmer, a mon avis, que 
les médias produisent les multiples réalités sociales qui circulent 
dans une société industrielle. Chacune de ces réalités est actualisée 
comme prcxluction de.seos, achaque fois qu 'une croyance rencon
tre le mode de représentation qui lui convient. Et ce qui f ait la 
dynamique du réseau discursif de la presse c 'est le fait que ces 
couplages entre stratégies et croyance sont en processus permanent 
d 'ajustement. 

C'est .dans ce cadre qu'il faut situer toutes les discussions sur 
l 'objectivité de l 'information. Du point de vue du récepteur, la 
notion d 'objectivité repose sur un jeu étrange qui consiste a peu pres 
en ceci: un discours . sur des événements de l' actualité sera jugé 
objectif lorsque le récepteur a le sentiment que, s 'il avait été la ou les 
événements ont eu lieu, il les aurait.décrit a peu pres de la meme 
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fa~on. On f ait appcl, on Je voit. l 1 'id~ d 'une cxp6ricncc subjcelive 
incxistantc (done imaginairc), qui fondc le jugcmcnt d'objeetivité. 
En mtmc tcmps, bien cntcndu, lorsqu 'U y a eroyancc , la diversité 
de stratégics diseursives, tes mulliplcs réalilés, rcstent invisibles. 
Lorsqu' ily a croyance, on ne voit pas l' énonciation. La visibilité de 
l'énoneiation supposc toujours une certaine plise de distanee vis-l
vis du discours rc~u. qui amtne l se poscr la question de savoir 
porquoi on me parle de cettefa~on-la. On voít done que la position 
de l'hypcr-réccpteurdontj'ai parlé tout A l'heurc, supposc nécessai~ 
rcmcnt la mise en suspens de la croyance. 

V~-cn maintcnanl A ce que rnis pouvcns appcler la médiati_satwn 
des sociétés industrielles ('.3). Ce qui me paraft essemiel c'cst de 
rappclcr que ce proccssus d'implantation progrcssivc de tcchnolo
gics de communication dans le tissu social, a lui-meme engendré les 
modalités de le concevoir et de l'intcrprétcr. Dans un prcmiertemps 
de ce processus, il a été pc~u dans le cadrc de ce que l'on pcul 
désigner commc une tMorie de la reprtscntation. Les médias 
infonnatifs se multiplient, et ils nous racontcnt ce qui se passe dans 
cene réalilé que l'on appcllc l 'actualité du monde: ils nous la re
prtsentent plus ou moins bien, avcn plus ou moins d'objcctivité ou 
de défonnation. A partir d'un ccrtain momcnt, une rupturc se 
produil: on commcncc confustment A comprcndrc que les médias ne 
sont pas de rc-productcurs mais des producteurs de réct (4) 

La conscience confuse dont je vicns de parler concemc deux 
aspects fondamemaux. 

D'unc part, des sectcurs de praliqucs sociales se modificnt 
progrcssivement dufair qu' il y a des médias. C'esl l 'un des sens que 
l 'on pcut donncr au concepl de médiatisalion de la société. Ce dont 
les médias vont en parler, est en train de se modifier, en amont, du 
fait de l 'cxistencc des médias. Ce phénomtnc cst plus visible daos 
ccrtaincs zoncs des activités sociales, comme par excmplc le fone
tionnemcntdc l 'apparcil del 'Elal (parcxcmple. la médialisation des 
proccssus éleetoraux), mais il se généralise progrcssivcmcnt A 
l 'cnscmblc du fonctionnement social. 

D'aulrc part, i1 y a ce "travail", dontj'ai déjA parlé, des m&lias sur 
l 'imaginaire social,~ travcrs ccl ajustemcnt pcrmancnt entre l 'offre 
discursivc et la demande des lcctorats, des audienccs, des publics 
divcrs. Insistons sur le fail que cct ajustcmcnt cst loin d'ftre simple, 
linéaire. Si la rogulalion entre l 'off re et la demande est sans doute un 
phénom~nc complcxe dans les marchés de la consommalion, elle 
l'est encorc plus dans les marchés discursifs. A ccci s'ajoute, dans 
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le sens de la complexiiication, le fait que les médias ont déja une 
hisloire, qu 1il y a une culture des médias qui se.conslruit progrcssi
vemenl sous la forme de la mémoirc. 

Malgré les prophéiics de mauvaise augure des années cinquante et 
soixantc, un conslat me scmblc s'imposcr aujourd'hui: la médiati
sation accentuc la complexité des sociétés industriellcs. JI y a une 
diversificalion croissante de la demande cliscursive, et partant un 
ciblage de plus en plus différencié del 'off re. 11 y a treme ans, dans 
la plupart de grandes villcs du monde, on avaitacccs A trois ou qualre 
chaínes de télévision, et l'on en regardait surtout une ou deux. 
Aujourd'hui sont de ph1s en plus nombrcux les conglomérats 
urbains ou l 'offre télévisuellc comporte plusieurs dizaincs de chaf
ncs, avcc des ciblagcs líes hétérogcncs. Cela ne dcvrait pas surpren
drc: le dévéloppement des marchés dans l 'économie industrielle va 
dans le sens d'une plus grande complexilé de l'offre et de la 
demande. 
• Cepcndant, il esl vrai aussi que des tendances contradictoircs se 
font sentir dans le champ des médfas. Je prcndrai un castres simple: 
celui du diseours polilique. ·Combien des fois n'a+on dénoncé 
l 'appauvrisscmcnt de la discursivilé politique provoquée par la 
"LélévisualisaLion" du débat d'opiníon, Or, quant on se donne la 
peine d'analyser en détaiJ le fonclionnement du discours politique, 
on constale aisémcnt qu'il est dcvcnu aujourd'hui bcaucoup plus 
complcxe qu 'il ne l'était il y a un siccle, avant l 'émergence des 
méclias dils "élcclroniques". Ccci s'explique facilcment, car les 
stratégics discursivcs sont obligécs de prendrc en compte de plus en 
plus de niveaux de fonctionnemcnt.discursif. (5) Rien dans l 'audio
visuel grand public n'amcne A un appauvrissemcm. Et pourtanl, la 
tendance (exut mement marquée aux Etats Unis, par cxcmplc) ~ 
réduire les carnpagnes politiques au seul gcnre du spot publicitaire 
produit, sans aueun doute. un appauvrissemcnt du débat 

Ccci pour dire que, si la mécliatisation ne comporte en elle aucune 
fatalilé de simpli ílcation des discours sociaux, il ne s 'en suit pas que 
les gouvemements des pays induslricls doivent rcnoncer, a 1 'égard 
des méclias, a toute politique culturctle. I1 faut done rcstcr vigilants 
quant a la préservation de la complcxité: il en va de la préscrvaLion 
de la démocratíe. 
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