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Les ecrits argurnentatifs franpis et anglais different-ik dans leur structure 

discursive pour des raisons tenant plus specifiquement a la tradition culturelle de leurs 

auteurs qu'a leur langue? C'est cette question qui a ete a la source de notre travail. 

Pour cela, nous avons ete amenee a elaborer un modele integrateur d'analyse 

du discours qui se veut tenir compte des principaux enseignements de la psychologie 

cognitive ainsi que des travaux effectues dans les domaines de la coherence, de 

I'organisation fonctionnelle, de la distribution de I'inforrnation et de la cohesion. Au 

moyen de ce modele sont etudiees, pour rendre compte des differents niveaux de 

textualite?, les relations entre trois types d'unites d'analyse qui s'inscrivent dans un 

continuum hierarchique: la phrase, unite de base; la macrostructure de van Dijk (1980), 

dont nous donnons une definition formelle; et la "division de I'auteuf, nouvelle unite 

plus large que la preedente et deteminee par I'application recursive des mdmes 

regles semantiques qui ont perrnis la delimitation des macrostructures. Ces regles 

sernantiques, qui sont derivees des relations de coordination, subordination et 

superordination de Hobbs (1 983)' reposent sur une seule relation logique, l'inclusion, et 

permettent d'evaluer les niveaux d'abstraction relatifs des diverses unites d'analyse: 

elles mettent ainsi en relief la structure discursive hierarchisee des textes. Les rapports 

entre unites d'analyse sont egalement etudies dans leur perspective fonctionnelle. 

A partir des graphiques obtenus apres analyse d'articles academiques publies 

dam le domaine du droit international public, nous avons pu etablir une typologie des 

paragraphes, base d'une eventuelle 'grammaire du paragraphen, esquisser une 

typologie des textes et definir la linearite textuelle. L'etude des paragraphes a montre 

que les auteurs franpis et anglais den partageraient pas la rndme conception et fait 

ressortir le rdle charniere des macrostructures. Quant a la linearite, elle est apparue 

significativement plus elevee dans les textes anglais, au niveau de la phrase. Enfin, il a 

ete etabli un lien entre les etudes sur la distribution de I'inforrnation (perspective 

fonctionnelle) et sur la coherence et I'organisation fonctionnelle (analyse en termes de 

coordination, subordination et superordination). 



Sur le plan theorique, le modele d'analyse elabore pose la question de la nature 

du lien entre distribution de I'information, coherence et organisation fonctionnelle. Sur 

le plan pratique, il permet I'elaboration de tests pour verifier la pertinence pratique de 

notre definition de la linearite, prealable a une recherche des effets de la linearite sur 

le degre de facilite de comprehension et de retention d'un texte. 

Si notre modele d'analyse s'est revel6 adapte a I'etude des structures 

discursives, d'autres recherches sont necessaires pour repondre a notre question de 

depart. 
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Depuis I'htiquite, rhomme s'est interesse a la presentation des i dhs  dans un 

discours destine a convaincre I'auditoire auquel il etait adresse'. L'importance de la 

structure d'un texte pour sa rememoration apres lecture a d'ailleurs ete soulignee par de 

recentes etudes en psycholinguistique2. 

Apres avoir degage en terrnes t&s generaux la pertinence d'une Uude des 

structures discursives de textes argumentatifs, nous presenterons les defis 

methodologiques poses par une telle recherche. 

Importance de la structure discursive d'un texte argumentatif pour sa 

comprehension 

La communication d'idks dans la communaute intellectuelle internationale se fait 

en grande partie par I'interrnediaire de textes hrits. 11s doivent donc Wtre dans une 

langue comprehensible par la majorite, qui sera souvent une langue etrangere pour le 

lecteur. Nous partons du postulat que le lecteur d'un texte ecrit dans une langue autre 

que sa langue matemelle doit, pour le comprendre, non seulernent connaitre la 

grammaire (morphologie, syntaxe) et le lexique de cette langue, mais aussi, d'une f a ~ o n  

evidente, la matiere concern& et la maniere de structurer un texte dans cette langue3. 

Or, il est parfaitement concevable que la fawn de presenter ses id&s a traven la 

structure discursive d'un texte diff6re suivant les langues, pour des raisons non 

Aristote definit la rheton'que comme I'art de convaincre par le recours a des arguments 
logiques et non aux sentiments (Rhdtorique , Livre 1, chapitres 1 et 2). Dans le meme 
ouvrage, il distingue comme parties du discours: r'introduction dont I'objet est d'indiquer le 
thbme du discours, Isargumentation qui tend prouver la position soutenue et la conclusion, 
chaque partie &ant organisde suivant le type particulier de discours en question (Livre 3, 
chapitres 13 a 19). 

Carrell, Patn'cia L . (1 987) 

Le resultat des leqons depend des habitudes de I'auditeur. Nous aimons, en efet, qu'on se 
serve d'un langage familier, sinon les chases ne nous paraissent plus les m6mes; le 
d6paysement nous les rend moins accessibles et plus t$trang&es. L'accoutumance favorise 
la connaissance ... C'est pourquoi il faut avoir appns quelles exigences on doit apporter en 
chaque espgce de science ... Aristote, La M6taphysique, Livre 2, chap.3 



linguistiques mais de tradition culturelle4. La recherche des structures discursives 

typiques auxquelles recourent des locuteurs dans leurs discours argumentatifs exprimes 

en leur langue matemelle contribuerait ainsi a la connaissance de cette langue, et donc 

indiredement a la diffusion des idees exprim6es en cette langue aupres de locuteun non 

natifs. 

Par structure discursive, nous n'entendons pas I'agencement des diverses parties 

d'un raisonnement (circonstances, cause, consequence, but, opposition ...) dans une 

argumentation, mais l'organisation cognitive des idees les unes par rapport aux autres 

dans I'ordre ou elles se presentent au recepteur, ce qui implique que I'on definisse 

prealablement a partir de donnees linguistiques les types de liens en psychologie 

cognitive unissant ces idees. 

Certes, une etude cornpar& de I'organisation des diverses parties d'un 

raisonnement dans un texte ecrit permettrait de faire ressortir d'eventuelles preferences 

au sein d'une meme culture pour un type de raisonnernent ou un autre, information 

eminemment pertinente aussi bien pour la production que pour la comprehension5. 

Cependant, il semble a priori peu probable que des textes de mdme genre, provenant de 

cultures a heritage cornmun (par exemple, en Europe occidentale ou la tradition greco- 

latine prevaut), pfesentent une diffkrence notable quant-a I'emploi qui y est fait des 

regles de logique universelles. 

Types d'etudes effectubes en analyse du discours 

Jusqu'ici, les etudes en analyse du discours peuvent gtre reparties en 6 

domaines: la perspective fonctionnelle qui s'interesse a la distribution de I'information; 

la cohesion qui etudie la continuite semantique realisee par I'identite ou la relation 

referentielle d'unites lexicales ou grammaticales; la coherence qui, elle, conceme la 

continuite semantique non directernent realisee par des unites lexicales; la 

macrostructure qui represente I'organisation semantique sous-jacente des 

composantes linguistiques structurales; la pragmatique qui cherche a identifier les 

- - -  - -  - 

Voir Tyler, Andrea (1 992). egakment. Sachtleber, Susanne (1990). 

Oans ce sens, voir Kaplan, Robert (1983). 



relations entre les composantes linguistiques et les elements du contexte communicatif 

du discours; et enfin, I'analyse conversationnelle qui stattache a determiner les 

caracteristiques bun acte de communication dont la realisation irnplique au rnoins deux 

participants. 

Necessite de ddcloisonner les etudes en analyse du discours 

L'analyse du discours est nee du besoin de sortir de I'analyse traditionnelle de 

la phrase, qui ne perrnettait pas dl&tudier la 'Yexhralit&" d'un texte. De phrastique, 

I'analyse est donc devenue interphrastique. Cette "revolution" rnethodologique. 

cependant, ne doit pas slarr&er A mi-chemin, mais se poursuivre a deux niveaux. 

En effet, si depuis les debuts de I'analyse du discours, un certain nombre 

d'etudes ont ete effectuees et ont abouti a des resultats reconnus, chacune d'entre 

elles I'a principalement ete dans un domaine particulier, et relativernent peu a ete tente 

pour relief ces domaines les uns aux autres6. Ainsi, ii a ete impossible de voir comment 

les phenomenes Btudibs pouvaient avoir one infloence reciproque. Cette approche, 

trop analytique, n'a pas permis de rendre compte de la textualjte d'un texte dans son 

ensemble. 

En outre, la majorite des recherches ont recouru a une analyse interphrastique 

et se sont avetees la. S'il est evident qu'un texte est constitue de phrases, il semble 

que celles-ci ne constituent pas leur unique composante. En effet, a un echelon plus 

eleve, ces phrases sont regroupees en "paragraphes" qui sont censes chacun exprimer 

une idee centrale. II est probable qu'une des raisons pour lesquelles le paragraphe est 

peu ou pas entre en ligne de compte dans les etudes en analyse du discours, provient 

de la difficulte de le definir. Neanmoins, cela a eu pour inconvenient d'empecher une 

vue d'ensemble d'un texte assez long. Or, les textes argurnentatifs tels qu'echanges 

dans la communaute intellectuelle internationale, sont tous d'une longueur qui excede, 

Notons, toutefois. Itetude de Lita Lundquist (1 980) sur la coh6rence textuelle, qui combine des 
analyses semantique, pragmatique et syntaxique (cette demibre repr6sentant I86tude des moyens 
par lesquels une langue expnine les relations en& les diffemnts dl6ments d'un texte (p.26) ). De 
plus, Klaus-Dieter Bauman (1992) presente un modele int@r&, recouvrant la semantique, la 
stylistique, la linguistique du texte, la sociolinguistique dans une approche fonctionnelle 
communicative pour etudier des textes de sp&ialit6. 



de loin, les types de textes generalernent UudiC en linguistique. Ainsi, il n'a pas eU 

possible de rendre compte de leur structure globale, el6ment qui intemient sans 

conteste dans leur degd de textualit& 

Perspectives methodologiques de cette etude 

Dans cette etude, nous nous proposons de travailler en "decloisonnant" 

I'analyse du discours par une synthese en un seul modele des resultats obtenus dans 

plusieurs de ses domaines, et par une analyse reposant en partie sur une unite plus 

large que la phrase. 

Dans ce modele, nous devrons donc essayer d'integrer les resultats obtenus 

jusqu'ici dans les domaines pertinents a notre objet d'etude. Comme celui-ci est 

constitue de textes ecrits, que nous choisirons dans un meme contexte d'echange afin 

de perrnettre des comparaisons, nous ne tiendrons pas compte des etudes en 

pragmatique et en analyse conversationnelle, ni d'ailleun des Qudes sur la polyphonic. 

Le modele s'appuiera sur des etudes qui auront utilise une analyse 

interphrastique. II devrait donc Qtre valable a cette echelle. Cependant, nous 

I'utiliserons egalement au niveau d'une unit6 de base plus large 9ue la phrase, dans le 

but de decouvrir ce qui constitue la textual26 d'un texte tout entier. 

Le modele d'analyse ainsi elabore devra nous perrnettre de mettre a jour, entre 

autres, les eventuelles particularites des structures discursives de textes argumentatifs 

ecrits en f ran~ i s  et en anglais par des locuteurs natifs. 



Une revue de la littkrature nous perrnettra de poser les bases d'un modele 

interateur en analyse du discours (chap. I), que nous mettrons au point en nous 

appuyant sur I'analyse de quatre textes complets, deux en franwis et deux en anglais 

(chap. 2). 

Cette analyse nous servira alors a formuler une hypothese sur la structure 

discursive camparee des textes argumentatifs en franqis et en anglais (chap. 3), que 

nous verifierons par la suite A I'aide d'un corpus constitue d'echantilfons de huit autres 

textes (chap. 4). 



CHAPITRE 1 LES BASES DUN MODELE INTEGRATEUR 

EN ANALYSE DU DISCOURS 

Notre recherche d'un modble intt5grateur d'analyse descriptive reposera en partie 

sur des travaux en psychologie cognitive, notamment pour definir une unit6 de base plus 

large que la phrase. Les liens entre unites d'analyse seront etudies en particulier quant a 

leur coherence, leur organisation fonctionnelle, la distribution de I'inforrnation entre elles 

et leur cohesion. Nous vermns 6galernent que I'ensemble de cette recherche trouve en la 

theorie du sujet parlant de Charaudeau, une approche compUmentaire. 

Apres avoir effectue une revue de la litteratwe pertinente (1.1). nous en 

presenterons one synthese, esquisse du rnodele a elaborer (1.2). 

1 I €tat de la question 

1.1 .I Fondements: recherches en psychologie cognitive 

Notre objet est d'etudier l'interpretation de I'acte de parole. Nous devons donc. 

dans la mesure du possible, nous mettre a la place de son recepteur. La psychologie 

cognitive nous apportera des CYments qui nous pemettront de prendre en consideration 

le processus d'interpretation et de rkeption de I'acte de parole. 

Nous exposerons d'abord une typologie des principaux cadres theoriques en 

psychologie cognitive, puis donnerons un exemple des trois approches que nous 

privilegions. 



1.1.1.1 Typologie des cadres UIBoriques en psychologie cognitive: Shanon 

(1 991) 

La typologie' des cadres theoriques en psychologie cognitive. conGus par Shanon 

(? 991), est etablie en fonction de deux pararnetres: 

- le dornaine (interne ou externe) dont la phenornenologie psychologique est 

censb relever, et 

- la nature de la chose psychologique. 

En effet. la psychologie peut se rapporter a I'etat interne de sujets individuels et 

ainsi s'attacher a des faits nun directernent observables; ou elle put,  au contraire, 

concemer l'environnement observable ainsi que le rapport entre un sujet et cet 

environnement. 

En outre, la chose psychologique p u t  rev& diverses forrnes. Si elle consiste en 

des representations symboliques, alors la theorie sera dite repn2sentationneiIe. Si elle est 

comparable a des reseaux neuraux, le modele sera appele computationnel. Si ce qui est 

importe est non la manipulation de symboles, mais la manipulation d'objets, c'est-adire 

I'action, alors le modele sera procedural. Si l'objet de la psychologie est I'etude du sens, 

de ses formes, de son developpement, de sa fonction et de son utilisation, I'approche 

sera qualifiee d'intensionnelie? II sera question de theorie phenomenologique3 quand 

celle-ci traitera principalement des expressions manifestes du comportement et non de 

ses substrats. Enfin, I'approche sera physica/iste4 lorsque ses objets dlQude seront 

uniquement des entites directement obsemables. 

t Notons tout de suite qu'une typologie n'est pas un ensemble de "boites" herm6tiques placees 
les unes a cbt4 des autres, rnais plutdt un ensemble d'ensembles flous (au sens de la logique 
floue). 

Intensional dans le texte original en anglais. 'Dans le sens psychologique dans lequel elles 
sont prises ici, les 'intensions' sont des entit& intrinst?quernent semantiques; similairement, 
les cadres theoriques qualifibs d'intensionels sont ceux dont les termes de base sont de cette 
sorte. Ce sens du mot 'intension' en psychologie est different de celui en linguistique 
sbmantique, car il n'a pas besoin #&re restreint au domaiile du langagen (p.243 - noue 
traduction). 

Ici, le terme ph6nom6nologique n'est pas pris dans son sens philosophique, 00 il rejoindrait 
celui donne plus haut 8 intensionnel. 

Physicalist dans le texte original en anglais. 



Shanon fait remarquer que seules les approches representationnelles et 

"physicalistes" sont presentes uniquernent dans un domaine. Les premieres, en effet, 

sont associbs au domaine interne, et les secondes au domaine exteme. II s'agit 

d'ailleurs, dans ce demier cas, du behaviorisme. 

Ces diverses approches methodologiques en psychologie cognitive sont 

apparues a travers le temps, le plus souvent en reaction I'une contre I'autre. Ce n'est pas 

le lieu ici de discuter du merite de chacune d'elles, et encore rnoins de prendre 

femernent partie en faveur d'une en particulier. De mbme, nous n'avons pas a evaluer la 

pertinence des criteres typologiques de Shanon. si du moins nous reconnaissons que sa 

classification rend compte de I'ensernble des principales approches theoriques en 

psychologie. Notons seulement, cornme tres souvent en sciences sociales et peut4tre 

meme en sciences naturelles et physiques, que ces diverses approches apparaissent 

plutdt cornme complementaires, chacune d'entre elles revelant une partie du domaine 

psychologique a laquelle les autres s'interdisent Itac& en raison de leurs postulats. 

Si ainsi nous n'avans pas a nous placer dans un cadre theorique en particulier, il 

nous faut neanmoins determiner ceux compatibles avec I'objet de notre recherche. Celui- 

ci etant de degager la stnlcture discursive d'un texte ecrit, c'est-a-dire I'organisation des  

divers elements de ce texte quand ils se presentent a ('esprit du lecteur, seules les 

approches associees au domaine interne nous importeront. De plus, nous devrons laisser 

de c6te les theories "intensionnelles" (philosophie existentialiste et psychanalyse) et 

phenomenologiques (thought sequences). Nous retiendrons donc les approches 

associees au domaine inteme, representationnelles, "cornputationelles" et pro&durales, 

dont nous ailons maintenant donner un exemple pour chacune. 

1.1.1.2. Approche representationnelle: le modele discursif de van Dijk 8 

Kintsch (1983) 

Selon van Dijk & Kintsch (1983, p.195), la necessite de traiter une large quantite 

d'informations semantiques lors de la comprehension, I'apprentissage, le rappel 

d'informations et la planification d'actions, suppose I'existence de macrostnrctures, unites 



semantiques plus larges que la phrase (definie syntaxiquernent). En effet. d'apres eux, 

les macrostructures procurent: 

(a) une base semantique commune a partir de laquelle il est possible 

de relier differentes smuences de discours (qui apparaissent parfois 

incoherentes); 

(b) une structure semantique relativement simple qui peut Btre gardb 

dans la memoire a court terme; 

(c) un instrument pour I'organisation hierarchique des informations 

dans la memoire episodique (partie de la memoire a long terme dans 

laquelle sont emmagasinees les informations apres leur passage dans la 

memoire a court terrne); 

(d) un element important pour la reactivation des connaissances 

pennettant la camprehension de discours, actions ou evenements assez 

longs; 

(e) de puissants signaux pour la recufiration parfois necessaire de 

details semantiques; 

(f) une structure explicite comprenant ce qu'il y a semantiquement de 

plus important, de plus pertinent dans un discours. 

Ce r6le des macrostructures est deduit du modele de traitement des informations 

presente par van Dijk (1980, pp. 200-228). La memoire a court terrne fonctionne comrne 

une memoire tampon entre le traitement direct d'une microstructure et la memoire 

episodique (a long terme)? GrossPrement, la formation d'une macrostructure se fait a 

partir des informations emmagasinees dans la memoire a court terrne. Une fois que la 

macrostructure est forrnee gr5ce la hierarchisation des microstructures dans la 

memoire a court terme par I'application de macroregles, elle seule est gardee dans la 

memoire a court terrne, et le reste est envoye dans la memoire episodique une fois qu'il 

n'est plus juge necessaire fr. I'etablissement de liens de coherence. Le traitement des 

microstructures suivantes rnodifiera eventuellement cette macrostructure; c'est pourquoi 

celle-ci est gardee pour un certain temps dans la memoire a court terme. Cependant, en 

raison de la capacite lirnitee de cette demiere, au bout d'un certain moment elle devra 

Selon les rnemes auteurs. I'autre partie de la memoire long terme du sujet contiendrait ses 
connaissances du monde. 



faire place a de nouvelles macrostructures et passera dam la memoire episodique. Ceci 

est possible, car sa presence ne sera plus necessaire a I'etablissement de liens de 

coherence. A I'interieur de la m h o i r e  episodique, les macrostructures s'organisent 

hierarchiquement en formant des superstructures, ce qui facilite leur rappel eventuel dans 

la memoire a court terme. Ainsi, si le traitement des informations est lineaire, son 

emmagasinage dans les memoires a court et long terrnes est hierarchique. 

1 .I .I -3 Approche computationnelle: le connexionnisme (Martindale, 1991) 

Le connexionnisrne est une approche computationnelle qui trouve son fondement 

dans les reseaux de neurones du cerveau: chaque operation cognitive est realis& par 

I'activation de noeuds qui sont relies entre eux dans un reseau. 

Les wmposants d'une telle approche sont (pp. 12-1 3): 

1. un ensemble de noeuds, qui peuvent Btre actives a un degre variable: 

2. un systeme &activation variable des noeuds, chaque degre d'activation 

correspondant a un niveau different d'utiiisation des informations contenues dans le 

noeud; 

3. un reseau de connexions, de degres variables, excitantes ou inhibantes entre 

noeuds; 

4. des fonctions de sortie associees a I'adivation des noeuds, celle-ci produisant 

ainsi un effet differant de I'activation et dependant du degre d'activation; 

5. une regle d'apprentissage qui explique la fawn dont les 6tres humains 

apprennent (desapprennent ou oublient) a partir des differentes connexions entre 

noeuds; 

6. une structuration du systeme des noeuds. 

Selon Martindale6, la memoire a long terme represente le contenu de Itensemble 

du reseau de noeuds connectes les uns aux autres; la memoire a court terme, quant a 

elle, correspond a une activation forte de quelques-uns de ces noeuds. environ sept 

dont ce que nous rapportons ici represente en grande partie une synthbse des travaux dans 
I'approche connexionniste. 



d'entre eux pouvant I'etre simultanement. Quand des noeuds sont actives pendant une 

p&iode de temps assez longue, la force des connexions entre eux augmente, et ils 

passent de la memoire a long-tenne a la memoire a court terrne. Inversement, quand 

ractivation a diminue d'iniensite pendant un certain temps, i l  se produit un passage de la 

memoire a court terme a la memoire a long terme. 

La memoire a long terme est compos6e de trois parties: semantique, episodique 

et proc6durale. La memoire semantique contient les connaissances du monde. Celles-ci 

sont emmagasinbs hierarchiquernent, par subordination et superordination. La memoire 

episodique, elle aussi organisee hierarchiquernent, est codee de la mCme fa~on que la 

memoire semantique, mais en differe dans la mesure ou elle enregistre I'ordre 

chronologique des informations; elle permet de se rappeler une sequence d'evenernents. 

Enfin, la memoire produrale conceme le comment faire: les actions que nous 

apprenons A faire sont organisees a I'interieur d'un schema auquel nous recourons en 

reaction a une certaine situation. 

La memoire a court terrne est utilisee dans le processus de la pensee, en ce 

qu'elle met en relation diverses informations. Selon la theorie de I1a&s direct de 

Wckelgren et Norman (1 966), I1a&s a ces informations se fait de fawn parallele et non 

s6quentielle. 

I1 est generalement accepte que les phenomdnes de perception, pensee et action 

par I'Gtre humain opi3rent grace a divers systemes d'analyse sensorielle, perceptive et 

conceptuelle. Suivant Craik et Lockhart (1972), le degre de traiternent d'une information 

depend du nornbre de niveaux actives dans un system d'analyse donne. Si la structure 

du systeme perceptif est le plus souvent reconnu mnme hierarchique, celle du systeme 

conceptuel pose plus de problkmes. D'apres Martindale cependant, le systeme d'analyse 

episodique (inch dans le systeme conceptuel) serait constitue de niveaux allant du plus 

concret au plus abstral, qui permettraient d'organiser en sequences les informations 

traiths. 

Malgre les incertitudes qui restent dans I'approche connexionniste, il est perrnis 

de conclure que, selon elle, les informations sont emmagasinees et traitees 

hierarchiquement. 



1.1 -1.4. Approche procedurale: la theorie des modeles mentaux de 

Johnson-Laird (I 983) 

La plus connue des approches pro&urales est probablement celle des modeles 

mentaux de Johnson-Laird (1983). I1 la presente ainsi: 

La theorie des modeles rnentaux est conGue pour expliquer les 
processus cognitii sup&ieurs, en particulier la comprehension et 
I'inference. Elle propose une simple division tripartite du contenu de la 
pens& en des procitdures recursives, des representations 
propositionnelles et des modeles. Les pro&ures, par leur propre 
nature, ne peuvent etre exprimees. Elles exercent des fonctions telles 
que la mise en correspondance des reprbentations propositionnelles 
au moyen de modeles. Elles projettent aussi un modele sous-jacent 
dans une autre forme spkiale de modde - une vue ou image bi- 
dimensionnelle ... Mis a part les premiers rnodeles, de type sensoriel, 
produits par le systeme perceptif, il n'y a pas de raison pour supposer 
que les processus cognitifs superieurs dependent d'autres forrnes de 
representation.' 

Par modele mental il faut entendre: un element representatif unique pris dans un 

ensemble de rnodeles satisfaisant une assertion.' Un modele mental est construit a 

partir de la substitution de chaque premisse par une valeur vraie ou fausse et par 

I'insertion de ces valeurs dans un tableau de verites. Cesprit humain passerait alors en 

revue toutes les combinaisons de valeurs possibles et ecarterait celles qui ne 

conviendraient pas. Parrni les corn binaisons acceptables (I'ensem ble des modeles 

satisfaisant I'assertion), le modele mental retenu est celui qui s'accorde avec ceux des 

assertions suivantes. LA encore, une proc&ure r6cursive a ete suivie: une combinaison 

est essay& et si elle ne convient pas, elle est remplaee par une autre jusqu'a ce que le 

modele mental approprie soit trouve. 

Cette notion de rnod6le mental est utilis6e par Johnson-Laird pour expliquer 

comment des phrases se combinent pour former un discours. Pour cela, il est necessaire 

et suffisant qu'un et un seul modkle mental carresponde au discours. Or, ceci depend 

essentiellement de deux facteurs: la coreference et la plausibilite. Pour qu'il y ait 

coreference, chaque phrase du discours doit se rapporter, explicitement ou impiicitement, 

' Notre traduction. Pp.446447. 

' Notre traduction. P.264. 



a un element contenu. expliciternent ou irnplicitement, dans une autre phrase. De plus. 

les relations ainsi etablies entre les diverses phrases doivent &re compatibles les unes 

avec les autres. La plausibifiie, quant a elle, se rapporte a la possibilite d'interpreter le 

discours dans un cadre temporel, spatial, causal et intentionnel. (Remarquons que la 

condition de plausibilite n'est pas toujours necessaire, notamrnent en poesie.) 

Coreference et plausibilite permettraient de reconstituer approximativement un discours 

dont les phrases auraient ete melangks. 

Si les trois approches que nous venons de rappeler brievement divergent en de 

nombreux endroits, elles concordent neanmoins en quelques points. Ainsi, les deux 

theories qui traitent plus particulierement du discours (van Dijk & Kintsch, Johnson-Laird), 

recunnaissent I'existence de regles recursives pour t'interpretation du discours 

(macroregles / recursive pmcedures), et la construction d'un modele de representation du 

discours (macrostructures / mental model) par I'esprit. Quant a la troisieme (le 

connexionnisrne), elle rejoint les deux autres par le caractere hierarchique qu'elle 

reconnait a I'emmagasinage et au traitement des informations. 

Ainsi, notre methodologie, et en premier lieu la definition d'une unite d'analyse de 

base, sera d'autant plus solide qu'elle inciura les points de convergence entre ces trois 

approches, tout en en heritant les limites dues a leurs bases experimentales restreintes. 

1 .I .2 Definition d'une unite d'analyse 

Nous rappellerons brievement la definition de la phrase, unite d'analyse de base, 

puis nous passerons en revue des travaux portant sur le paragraphe et la 

macrostructure. 



1.1.2.1 La phrase o-u "S6quence Verbale Maximale" 

MCme s'ils lui donnent des noms differents, les analystes du discours s'entendent 

en general sur une unit6 de base correspondant a la 'phrase", a p p e k  par Patry. Menard 

et Leveille (1 990): Jquence ve&a/e maximaleg (notee ci-dessous SVM). Ute est 

composee dune proposition independante (tensee au non tensee), d'une proposition 

matrice tens& et de sa (ou ses) subordonnee(s) tensee(e) ou non tensee(s) ou d'un 

enon&. 

C'est pourquoi nous traiterons principalement id du paragraphe et de la 

macrost~cture, notions plus controversees dont les lirnites depassent celles de la 

phrase. 

1.1 -2.2 Le paragraphe 

La notion de paragraphe a ete etudiee par plusieurs auteurs, mais chacun d'entre 

eux lui a donne une definition difterente. 

1 .I .2.2.1 La notion de dominance de Padubva (f974) 

Selon Padukva, le paragraphe est constitue de phrases adjacentes dans 

lesquelles on peut observer, de faton significative, la repetition des memes elements 

semantiques. 

Dans son etude portant sur des textes descriptifs, elle appelle noms les 

expressions denotant des objets. et pddicats les expressions denotant les proprietes des 

objets et leuis relations entre eux. De plus, elle introduit ainsi la notion de dominance: 

Un nom dans une phrase donnh d'un texte donne est domid, si une des deux 

conditions suivantes est remplie: 

Cette SVM correspond A la %Unit dans la litt6rature anglo-saxonne. Voir Gaies, Stephen J. 
(1 980). 



I .  le norn denote un objet qui a deja ete mentionne dans une phrase preddente 

du texte donne (dominance dimte); 

2. le nom, pris cornme un tout, denote un objet qui n'a pas encore W mentionne; 

cependant, dans sa structure, il mntient un objet qui a deja ete mentionne 

(dominance indiiecfe). 

Un nom qui en domine un autre est appele dominant. I1 peut y avoir plusieurs noms 

dominant un autre norn si celui-ci a deja ete mentionne plusieurs fois. Un norn est dit 

primaire s'il est le premier nom dans une phrase. 

Ceci lui permet de dire que dans les textes descriptifs, les noms primaires des 

phrases d'un paragraphe (sauf la premiere) ne peuvent Gtre choisis de fapn arbittake: ils 

doivent &re dornines. Quant au norn primaire de la prernYre phrase du paragraphe, il 

doit etre soit non domine, soit domine par un norn qui n'appartient pas aux deux-trois 

dernieres phrases, mais a une phrase preedente. Et les textes qui satisfont ainsi a cette 

condition de dominance, doivent etre consider& coherentdo. 

A I'encontre de la position de Padubva, il est possible de trouver des 

paragraphes coh6rents1' qui ne satisfont pas a la condition de dominance. Imaginons. 

par exemple, le texte suivant ecrit a I'endos d'une carte postale par une persanne de nos 

connaissances, que nous savons amateur de calme, peinture et litterature. 

Le calme &gne. La luminos#& est parfa#e et la bibliotheque bien gamie. Je suis 

en pleine fome. 

Nous en deduirons tres vite que cette personne passe des vacances ideales. Le texte est 

parfaitement coh6rent, quoiqu'il ne presente aucune relation de dominance. Ce critere 

n'est donc pas suffisant et il ne p u t  alors 6tre utilise, seul, pour delimiter des 

paragraphes. 

'O PaduEeva emploie ici le norn de cohbrence pour ce que nous nommons coh6sion. 
" Ici, coherent est consid&& dans notre perspective. 



1.1.2.2.2 La taxonomie de Longacre (1 979) 

D'apres Longacre, I'existence d'une unite discursive plus large que la phrase. le 

paragraphe, est attestee par la presence de marqueurs specifiques dans des langues 

differentes. Ainsi, on peut discerner des particuleslmots de debut de paragraphe, des 

references a un eUrnent preddent au debut ou uniquement a I'interieur d'un paragraphe, 

des indications typiques pour marquer une introduction ou une conclusion d'un 

paragraphe. De plus, celui-ci est caracterise par une certaine unite thematique. 

A partir de trois parametres. Longacre definit et classe divers types de 

paragraphes. Le premier parametre canceme la structure binaire ou n-aire du 

paragraphe; le deuxieme, les relations notionnelles entre les elements du paragraphe. La 

combinaison de ces deux parametres permet ainsi de degager des paragraphes 

antithetiques, altematifs, "implicationnels", conditionnels, contrefactuels, resultatifs, 

causatifs. etc.. pour les structures binaires; et de chevauchement temporel, de 

succession, d'induction, d'attestation et de syllogisme, pour les structures n-aires. Le 

troisieme parametre se rapporte au degre de proeminence d'un element constitutif du 

paragraphe. Si le premier element est proeminent le paragraphe est dit trochaiqoe; si 

c'est le demier. iambique; et enfin, si aucun ne I'est, spondarque. Ainsi, le paragraphe 

r&ultatif, otj la cause est exprimee dans le premier element et le resultat dans le second, 

est iambique; et le paragraphe causatif, ou la cause est exprimee dans le second 

element et I'evenement dans le premier. est trocha'ique. Un paragraphe d'induction ou 

d'attestation serait spondai'que. 

La presence d'un de ces types de paragraphes dans un texte depend 

naturellement du type de discours en cause (narratif. procidural, argumentatif ou 

exhortif), du style et aussi de la culture dans laquelle le discoun est produit. De plus, un 

type de paragraphe peut contenir un ou plusieurs autres paragraphes d'un autre type. 

Cinteret de la taxonomie des paragraphes de Longacre est indeniable. 

Cependant, d'une part ses distinctions sont trop detaillees pour etre productives dans 

notre travail, d'autre part elles ne nous inforrnent pas sur le type d'enchainement 

previsible des paragraphes dans un texte. 



1 .I .2.2.3 Le paragraphe - unite de parole, de Hinds (1 979) 

Hinds, quant B lui, definit le paragraphe cornme une unite de parole qui maintient 

une orientation uniforrne. Chaque paragraphe est lui-meme compose de segments plus 

larges que la phrase, et dont chacun presente aussi une orientation uniforrne. La relation 

des segments d'un paragraphe entre eux vane suivant le type de discours en question. 

Dans le discours proddural, chaque segment represente une des etapes A suivre 

dans la proMure relatee. Les segments du discours argumentatif sont lies, eux, de 

quatre fawns possibles au theme du paragraphe: introduction (pour le premier), 

motivation, mise en relief et tournure inattendue (des evenements). Dans la conversation, 

les segments consistent en les differentes perspectives suivant lesquelles le theme du 

paragraphe est considere. 

De plus, chaque segment est constitue de phrases qui entretiennent entre elles 

des relations specifiques. En ce qui conceme le paragraphe argumentatif, les phrases 

d'un segment sont liees de fa~on parataxique ou hypotaxique; de plus, toutes, sauf une, 

sont subordonnees semantiquement a la "phrase-sornmet". 

Hinds fait ainsi apparaitre ctairement la structure hierarchique du discours 

argumentatif: discours, paragraphes, segments, phrases-sommets, autres phrases. 

1.1.2.2.4 La realite psychologique du paragraphe, seion Dubois 8 Visser (1 985) 

Se basant sur des travaux de Haviland & Clark (1974), Dubois 8 Visser 

definissent ainsi le paragraphe: 

[ill conserverait une cerfaine coh&rence, tout en progressant et en mahtenant 
/'attention du lecteur pour qui des informations nouvelles sont repn'ses comme 
elements de signification faisant df6rence 8 des connaissances antdrieures, [et 
pour qui] sont ptihent6es comrne faisant &f6rences a des connaissances 
ant6rieures certains elements de signilkation qui n'ont pas ete presentes 
ant6rieurement en tant qu'informations nouvelles et pour lesquelles le lecteur doit 
efectuer un travail de constructions de liens avec ce gui pkcede. (p. 1 1 5) 



Selon eux, un accord avec cette definition ainsi qu'avec I'existence d'un niveau 

d'organisation des connaissances de I'ordre du 'Yait", "theme" ou de la sauence d'action, 

constituent des arguments en faveur de I'hypothese d'une r6ait6 psycholagique du 

paragraphe (p. 1 16). 

I .I -2.3 La macrostructure 

Si le terme de macrostnrcture fait automatiquement penser a van Dijk en raison 

de son importante Qude sur le sujet, cette notion a egalement W approchee par Phillips, 

sous un angle different. 

1.1.2.3.1 Les macroconcepts de van Dijk (1980) 

Pour van Dijk, les macrostructures sont des unites semantiques sup&ieures a la 

SVMI2 (ou microst~um)) ,  c'est-adire que chacune d'entre elles va inclure au moins 

deux SVM (sauf cas exceptionnel ou il y aurait uniquement application de la rnacroregle 

de derivation zero). 

Ces macrostructures s'obtiennent a la suite de Ifapplication de quatre 

macro@gles: I'effacement ou la selection, la generalisation, la construction et la regle de 

derivation nulle. 

L'effacement (E) pennet de ne pas tenir compte des SVM qui ne sont pas pertinentes 

pour Ifinterpretation des autres SVM du texte, dans la mesure ou elles representent des 

faits qui peuvent dtre cornpris comme des proprietes normales d'un fait plus global 

represente dans le texte. 

" Notons que van Dijk n'utilise pas le concept de SVM (dkfini en 1.1.2.1) qui est apparu plus 
tard, mais celui de proposition. Nous avons neanrnoins substitue, ici, SVM a proposition. en 
raison de la definition plus precise de la premiere en tant qu'unite de base en analyse du 
discours. 



La selection (S) fait retenir seulement les SVM pertinentes a I'interpretation d'autrss 

SVM dans le texte, c'est-a-dire qui sont presupposees par d'autres SVM. Cette regle est 

la formulation positive de la regle de I'effacement. 

La generalisation (G) s'opere en laissant de c6te les details semantiques dans les SVM 

retenues, de faqon a arriver a un niveau conceptuel plus general. 

La construction (C), enfin, regroupe en une SVM Pinformation contenue dam deux ou 

plus SVM, de fa~on a ce que la structure ainsi obtenue ne contienne que ies elements de 

base, les conditions et les consequences d'un fait global. 

La derivation nulle (Do) fait passer directement une SVM au niveau des 

macrostructures. 

Les regles d'effacement, de generalisation et de construction peuvent se definir 

de f a ~ o n  formelle de la fagon suivante (van Dijk, 1980. pp.82-83): 

Effacement: Soit une suite E de propositions cp ,  p,,, .... p,> d'un texte T, remplissant 

les conditions de coherence lineaire. 

E est effaceSe et remplade par une suite E', tel que chaque p, de 

E qui n'est pas une condition d'interpretation (n'est pas 

presupposee) pour au rnoins une proposition de T, n'apparaisse 

pas dans E', E et E' etant par ailleurs similaires. 

Generalisation: Soit une suite E de propositions <p, p,,, ..., p,> d'un texte T, 

remplissant les conditions de coherence lineaire. 

E est remplacee par une proposition q, tel que chaque 

proposition p, de E entraine q et que 9 soit la plus petite 

generalisation possible de E. 

Construction: Soit une suite E de propositions cp* p,,, .... p,> d'un texte T, 

remplissant les conditions de coherence tineaire. 



E 'est rernplac6e par une proposition q telle que q entraine 

I'ensemble de la suite E dans le mQme ensemble C, C etant un 

ensemble de sous-ensembles cognitii, tels que la connaissance, 

les croyances, les intbrets, les devoirs, etc.. 

La formulation de ces regles entraine plusieurs remarques: 

1. Les macroregles sont des regles de transformation semantique, qui a des 

microstructures (ici, des SVM) font correspondre une ou des macrostructures. 

2. I1 n'y a pas dUquivalence entre les rnicrostnrctures et la macrostructure qui leur 

. correspond, mais cette demiere "englobe les premieres. 

3. Les macroregles ne peuvent s'appliquer que sur une suite de SVM remplissant 

les conditions de coherence. 

4. Les macroregles de generalisation et de construction ne peuvent s'appliquer 

que sur un ensemble d'au moins deux SVM, et ces demieres ne doivent pas 

necessairement &re contigues. 

5. L'ordre d'application des regles n'est pas immuable; il depend des 

connaissances du monde de la personne qui les applique. 

6. Enfin, il n'y a pas de limite fixe d'application aux macroregles; c'est a la 

personne qui les applique de choisir ou s'arreter. 

Ainsi, si les rnacrortigles nous permettent de definir des unites semantiques plus 

larges que la SVM, et a partir desquelles nous poumans effectuer notre analyse, 

I'absence de limites daires pour leur application nous rend la notion de macrostmcture 

malais& a utitiser. 

I .l.2.3.2 L'approche lexicale de Phillips (1985) 

En vue de verifier exp6rimentalement I'existence de la notion de macrostructure, 

Phillips a conduit m e  recherche statistique sur I'organisation lexicale d'oeuvres litteraires 

et scientifiques. 



Son etude sur les textes scientifiques lui a permis d'observer que des lemmes, 

types d'organisation realist% par des mots dont on evalue qu'ils partagent la meme 

identit6 semantique malgre leur r6le syntaxique different, apparaissaient en collocation, 

c'est-adire A I'interieur d'un "empan" donne, et ainsi pouvaient former des reseaux 

lexicaux par la rewtition de leur collocation. Ces reseaux, ou segments, qui se sont 

revel8 s'etendre sur I'ensemble des textes etudies, wmprennent les segments 

sequentiels, les synoptiques et les isoles. De plus, ces segments sont constitutifs de 

macmstmctues, qui sont situks au plus haut niveau d'organisation textuelle obsewee. 

Enfin, la forme de ces rnacrostructures decoulerait de deux principes suivant lesquels les 

auteurs percevraient leur sujet: la serialisation et la differenciation. 

Quant aux textes litteraires, la difficulte d'y retrouver la mgme organisation 

textuelle pourrait &re due: aux effets de style litteraire qui font rechercher la variation 

lexicale; a un empan defini trop etroiternent pour etudier le phenomene de collocation; a 

la decision de ne pas tenir compte de I'auto-collocation qui est la collocation d'un 

ensemble de deux lemmes, qui sont eux-mernes en collocation; et a la decision d'adopter 

le chapitre, plus long dans les livres scientfiques, comme intervalle d'observation des 

segments. Cependant, d'apres Phillips, aucune de ces explications ne serait suffisante; il 

semblerait, en fait, que la difference observee entre les textes scientiques et litteraires 

quant a leur composition en macrostructures, tienne a la nature de la realit6 projetee 

dans le texte. 

1.1 2.4 Synthese 

Des etudes prec6dentes sur le paragraphe et fa macrostructure, un accord 

apparait clairement sur I'existence d'une unite textuelle plus large que la phrase, et dont 

I'essence serait d'ordre semantique. Cependant, sa materialisation differe suivant les 

auteurs, et seul van Dijk (1980) nous donne des regles fondionnelles et assez generates 

pour retrouver cette unite dans un texte. Cependant, les rnacroregles ne sont pas 

suffisantes en elles-rn6mes pour definir les macrostructures: il leur faut aussi une limite 



d'application, et nous la fixerons aux frontieras d'un paragraphe typographique. dUni par 

une indentation dans le texte a son debut? 

1.1.2.5 Pour une grammaireduparagraphe 

En effet, mntrairement aux affirmations parfois rep6tees sur son caractere 

arbitraire'4, nous nous rendons a I'avis de Le Ny (1985) suivant lequel le paragraphe 

typographique resort de I'ordre de la ponctuation, et entretient un rapport etroit avec la 

structure du texte ... [etj surtout avec la structure de i'etat icoonitin terminal que le 

locuteur veut ceer  chez le destinataire pour lequel il ecrif le texte (p.131). L'etat cognitif 

terminal est un arrangement constitud d'un ensembie de sous-arrangements, qui sont 

tous caract6rises par /'existence f u n  theme local, reke au thBme general. Ainsi, dam une 

situation ideale ou le locuteur sait exacternent quel effet il veut produire chez son 

destinataire et comment le produire, un paragraphe vehicule prdcjsement I'infom?ation 

relative a un sous-theme (p.132). La structure rnentale creee alors chez le destinataire 

peut &re represent& sous forme d'arbre, et dans cette optique, la fin d'un paragraphe lui 

indique qu'il est temps de changer de branchette dans I'arbre.15 

I1 est vrai, par definition, qu'une situation ideale n'existe pas, et que donc le 

paragraphe de Le Ny ne se retrouvera pas toujours dans les textes ecrits. Cependant, en 

adoptant le paragraphe typographique cornme limite pour I'application des macroregles, 

nous prenons en compte un element graphiquement important, utilise (consciernment ou 

non, adequaternent ou non) dans la realisation de I'acte de parole. Or, dans notre etude 

sur le discours argumentatif, ce qui nous interesse est la fapn dont est realise et requ cet 

acte de parole. 

A I'instar de Le Ny (1985). Mitterand (1985) considere le paragraphe 

typographique comme un signifiant graphique, non arbitraire, pour le decoupage du texte 

en grandes unites. 

l3 Ainsi defini, on lui donne aussi le nom d1alin6a. 
'' Winterowd, Ross W. (1 986: 79) 

Comme le rernarque Le Ny, ceci pose le probkme de la construction de textes: comment un 
scripteur doit-il construire et ordonner ses paragraphes? 



Selon lui, le paragraphe typographique est une donn6e qui interesse la prosodie, 

la semantique discursive, la semiotique, la rhetorique, la stylistique et enfin, la Wagogie. 

Cest pourquoi il p r h e  la mse] en consideration du paragmphe typographique, comme 

palier structure1 intermediaire entre la phrase et ie texte, cornme unite pragmatique du 

discourn (p.88). De plus, il propose la constitution d'une grammaire do paragraphe. a 

travers, entre autres, I'etude' des traits demarcatifs de ce demier et de ses traits de 

cohesion. 

C'est vers une telle grammaire que nous allons maintenant nous tourner, en 

explorant quels types de liens peuvent s'exercer entre unites d'analyse. 

1.1.3 Liens entre unites d'analyse 

Selon Vignaux (1988), il y a argumentation toutes les fois qu'il stagit de 

resoudre, d'avancer, de plaider, de vanter et [...I toute argumentation s'identifie a 

I'enonce d'un "probleme" 16. 

Pour "resoudre ce probldme", le locuteur recourt a des arguments qu'il agence 

de f a ~ o n  a mener son auditoire vers une conclusion particuliere. Pour cela, il opere a 

deux niveaux. D'une part, il proddera par cornparaison, condition, concession, etc. en 

recourant a divers arguments. D'autre part, a un niveau plus global, il ordonnera 

hierarchiquement ces arguments de f a ~ o n  a ce qu'ils foment une chaine menant a la 

conclusion voulue. Cette chaine (gue nous avons appelee structure discursive) sera 

donc representative de la finalite de I'acte de parole et c'est en cette qualite qu'elle 

nous interesse plus particulierement. 

Les liens entre unites d'analyse ont W etudies par rapport a plusieurs domaines: 

la coherence, I'organisation fonctionnelle, fa distribution de I'inforrnation et la cohesion. 

'' soulign6 par Vignaux, p.55. 



1 .I .3.l Coherence 

Confrontes A un diswurs qui "ne fait ni queue ni Me", nous avons souvent le 

reflexe de I'appeler incoherent, sans savoir exactement ce que ce qualificatif recouvre. La 

notion de coherence apparait intuitivement primordiale a la bonne constitution dun texte, 

et elle a fait I'objet de nombreux travaux. 

t .l.3.l.l Les conditions d'unite et de theme commun de Van Dijk (1980) 

Van Dijk (1980) distingue deux niveaux de coherence: locale et globale. La 

coherence locale demande que les faits exprimes par des propositions successives et 

connect& par une relation canditionnelle, presentent une unite de lieu, de temps ou d'au 

moins un actant. La coherence globale necessite que les propositions constitutives du 

discours aient un thbme (topic) commun, c'est-adire qu'elles possWent une orientation 

globale. Ces conditions se formalisent ainsi (p.141): 

Soit une suite de faits, A = <A1, A, ,..., A,,> 

Connexion locale: 

Pour chaque 4, il existe un fa% A, tel que A, est une condition possible ou probable 

ou necessaire de A, (et A, est une cons~uence de A,). 

Connexion locale stncte: 

Pour chaque A, (bl), il existe un fait A,+, tel que soit une consequence de A,, 

et il existe un fait 4, tel que A, soit une cons6quence de &,. (La relation entre les 

faits peut 6tre inversee et au lieu de consequence, on peut avoir condition.) 

Coherence locale (stn'cte): 

Pour chaque /tl, 4, 4, connectes, il existe au moins un lieu, une periode de 

temps ou un actant commun aux faits &,, 4, &,. 



Orientation /male: 

Soit G(AJ, la finalite de 4. 
Pour chaque &,, Pq, A,+, coherents localement, on a: 

A, = WA,) et &, = G(4) 

Orientation globale: 

Pour chaque b,, 4, A+, orientes localement, on a: 

G(A,,) , G(AJ, avec ien. 

1.1.3.1.2 Les macrostrategies de Van Dijk & Kintsch (1983) 

Cexistence d'un theme (topic) pour I'ensemble du discours est necessaire, nous 

I'avons vu. a la coherence globale d'un ade de parole. La recherche de ce theme va se 

faire, selon van Dijk & Kintsch (1983). a Ifaide de cinq macrostrat@ies contextuelles 

(pp.200-201): 

I Ddpendance par rapport au contexte general: 

Limiter les recherches semantiques au contexte de la culture generale du 

locuteur. 

I1 Dependance par rappott a la situation en question: 

Limiter la recherche du theme aux propriet6s generales de la situation en 

question. 

I I I Dependance interactionnelle: 

Decider quels themes sont directement fonctionnels pour la realisation de 

I'interaction et des buts pragmatiques du locuteur. 

IV Type de discours: 

decider quels themes sont caracteristiques du type de disccurs attendu dans le 

wntexte interactionnel. 



V tibette r6f4rentieIle: 

etant donne I a IV. decider qui peut parler de quels objets ou quels evenements 

dans un acte de parole et un type de discours donnes. 

Ainsi, la recherche de la coherence globale d'un acte de parole consiste a etablir 

une correspondance entre I'acte de parole et son contexte. 

I .1 .XI .3 La recherche de I'intention globale de Charoiles (1 983) 

D'apres Charolles (1983), la coherence est un principe general d'interpretation 

des actions humaines. Pour comprendre la coherence d'une sene d'actions, ii suffn de 

rechercher I'intention globale qui, a I'interieur du systeme de pensee de la personne qui a 

entrepris ces actions, justifie qu'elle les a# faites dans un ordre specifique (p.74). Et ceci 

ne signifie donc pas rechercher toutes les significations possibles de cette serie d'actions. 

La recherche de cette coherence va se faire selon une proc6dure cyclique dans 

laquelle les elements de I'ensemble D des donnees de la communication (I'acte de 

parole, la situation de communication, les caracten'stiques des personnes engagees dans 

I'acte de communication) sont traites sous I'effet d'une instruction 1 de fawn a ce que leur 

resultat R soit evafue par rapport au but B de I'acte de parole, determine par I. Si 

I'evaluation revele que R ne correspond pas a 8, alors, les elements de D sont traites de 

nouveau de fa~on  a produire un nouveau R. plus realiste, B etant constant; ou B est 

revise sous I'action d'un nouveau I, ce qui entraine donc un nouveau traitement des 

elements de D, etc.. Ainsi, la coherence d'un acte de parole se determine par une 

proMure de resolution de problemes. 



(evaluation) 

donnees de la ' J  L communication I traitement / ,i ' resultat , 
D I I R 

Figure 1.1 Recherche de la coherence (Charolles) 

1 .I A l . 4  Les quatre relations de coherence de Hobbs (I 983) 

Hobbs (1 983) con~oit la coherence en termes d'un ensemble de relations binaires 

entre une enonciation et le discours qui la predde. La recherche et ie choix de la relation 

qui lie I'enonciation au discours pre&dant permettent au locuteur de construire son 

discours, et a I'allowtaire de le cornprendre. Ces relations de coherence, qui sont des 

operations d'un systeme d'inferences, ant une fonction communicative. 

I1 existe, selon hi, quatre types de telles relations binaires de coherence: de 

temps, d'evaluation, de liaison et d'expansion. 

Les relations de temps se divisent, par ordre de force croissante, en relations 

d'entrainernent (occasion), d'habilitation (enablement) et de cause. 

Une relation d'entrainement relie deux segments de discours So et S,, si: 

a. So exprirne un changernent dont I16tat final est irnplicite dans S,, ou 

b. un etat irnplicite dans So est I'etat initial d'un changement exprirne en S,. 

Deux segments de discours So et S, sont lies par une relation d'habilitation 

si nous pouvons deduire que M a t  ou I'evhernent exprime en S, habilite I'etat ou 

I'evenement exprime en S,. 



Le segment So est une cause du segment S, s'il existe une chaine 

causale entre I'etat ou I'evenement exprirne en So et celui exprim& en S,. 

L'Caluation est un segment du discours dont nous pouvons dauire I'existence 

d'une relation, entre un autre segment du discours et le but du discours. 

Les relations de liaison sont celles d'arriere-plan (background) et d'explication. 

Les informations apportbs en aniere-plan doivent W e  fonctionnelles dans la suite du 

discours ou completer I'image visuelle cr&. La relation d'explication est due a 

I'expression d'un evenement, d'un Uat ou d'un objet inhabituel ou d-ficile a cornprendre. 

Enfin, les relations d'expansion se rapportent aux fapns dont un locuteur passe 

d'une enonciation sp6cifique a une autre sp6cifique (parallelisme, elaboration, contraste, 

opposition), sp6cifique a generale (generalisation) ou generale a swcifique 

(exempl'rfication). 

I I  y a parall&lisme entre deux segments de discours So et S, si nous 

pouvons deduire une predication p(a) de So et p(b) de S,, a et b etant tous les 

deux membres d'une superclasse cfefinie de fawn independante. Si a et b sont 

identiques, il y a elaboration. 

Les segments So et S, sont en contraste si p(a) peut Btre deduit de S, et 

non-p(b) peut Qtfe d6duit de S,. a et b etant rnembres d'un superensemble defini 

de fawn independante. Si a et b sont identiques, la relation est dite de 

contradiction (violated expectation). 

S, est une generalisation de S, si p(a) peut &e deduit de So et si p(A) 

peut 6tre dMuit de S,, a etant un element ou un sous-ensemble de A. 

S, est une exemplification de So, si p(A) peut 6tre deduit de So et p(a) peut 

etre dauit de S,, a etant un element ou un sous-ensemble de A. 

1 .l.3.l.S t e  topique discursif de Giora (1985) 

Selon Giora (1985), un texte est coherent s'il est organise autour d'un topique 

discursif. Si I'on considere comme Prince (1979) qu'un texte est un ensemble 



d'instnrctions qui permettent de construire un modele de discours particulier, alors le 

topique discunif peut &tre interprete wmrne une telle instruction. Ainsi, le topique 

discunif est une entr6e par rapport a laquelle les propositions d'un ensemble contextuel 

sont evaluees et emmagasinees. 

Si, de plus, I'on accepte les conclusions de Kieras (1980) d'apres lesqueiles les 

lecteurs tendent a identifier la premiere proposition dans un texte (technique) comme 

I'idee principale" ou le 'Yhemet', alon, il semblerait que le topique discursl soit le premier 

element d'un ensemble qui organise celui-ci hierarchiquement Ainsi, quand une nouvelle 

proposition est ajoutee a un ensemble contextuel, soit elle est completement integree 

dans I'ensemble des propositions qui se rapportent au topique discursif, soit elle revele 

que ces propositions ne se rapportent qu'A une partie du topique discursif et donc elle 

entraine une reformulation de ce dernier. 

Un texte est alors coherent si chacun de ses segments est interpretable soit 

cornme un element pertinent au topique discursif, soit cornme une digression annon&e 

par un marqueur a cet effet. 

I .l.3.1.6 Les trois types de coherence de Lundquist (1985) 

Pour Lundquist (1985) qui se base sur la theorie de I'acte de parole de Searle 

(1 970), il existe trois types de coherence: referentielle, predicationnelle et illocutionnaire. 

La coherence rbferentielle demande qu'un texte se refere a un seul et meme 

referent du monde exterieur et que donc les changernents d'evenements, les digressions, 

les expansions exprimees a la surface du texte puissent &re subordonnes a I'hypertheme 

constitue par cet unique referent de I'ensemble du texte. Cette coherence s'exprime par 

des moyens syntaxiques et lexicaux. 

La coherence predicationnelle suppose qu'au referent de I'ade de communication 

constitue par le texte corresponde un ensemble de relations predicationnelles, qui 



presentent une certaine coherence ou r6gularite. Ces relations peuvent gtre 

caracteris&s par la theorie des cas de Fillmore (1 968, 1971 ). 

Enfin, la coherence illocutionnaire est represent& par I'unicite de I'intention 

globale du locuteur quand if enonce son acte de parole. 

C'est par I'etablissement de ces trois types de coherence que la comprehension 

d'un texte s'effectue. 

1.1.3.1.7 La coherence argumentative cia Moeschler (1 985) 

Moeschler pose la definition suivante de la coherence argumentative. 

Un discours D est argumentativement coherent si: 
- les instructions argurnentatives posees par les connecteurs argumentatifs sont 
satisfaites en R et 
- toute contradiction argumentative est resolue dans le mouvement discursif qui 
genere D. (p.130") 

Ce concept de coherence argumentative intervient dans I'organisation discursive, qu'elle 

soit argumentative ou structurelle. 

Lonque le discoun est coherent argumentativement, ses connecteurs argumentatifs 

denotent, de faqon conventionnelle, un type d'organisation discursive pour lesquels ils 

sont specialis8sI [appelq mouvement discurn# (p. 132"). 11 existe trois mouvements 

discursifs fondamentaux: concessif, conclusif et ccnsecutif. Le discoun apparait ainsi 

compose de blocs stables du point de vue sttucturel et argumentate et I'organisation de 

ces blocs permet d'a percevoir des traces d'une activif8 strategique (p. 1 35). 

" Moeschler (1985) 

Un discours p u t  pdsenter une contradiction et la rendre en mdme temps discursivement 
acceptable [si ce discours contjent] des marques indiquant que cette contradiction est &solue 
et cela dans le meme mouvement discursif qui la pr6sente. (Ibid., p. 1 31 ) 

l8 lbid. 



Le discours est corn pose d'interventions complexes. 

Un constituant C est une intervention complexe si: 
- il est compose de constituants simples el, Q... c,,, ou cl, q... c,, qui realisent 
autant d'actes de langage; 
- le mnstituant c, a fonction d'acte directeur de I'intervention C est le lieu de 
realisation d'une conclusion argumentative r, 
- lonque C est compose de constituants c, et c, anti-orientes argumentativernent. 
la resolution de cette contradiction est interne a I'intervention (I'un des arguments 
etant plus fort et imposant sa conclusion, ou I'assertion de la conclusion resolvant 
cette contradiction). (p. 1 36") 

Selon cette definition, les fa#s d'ordre argumentatfl- et notamment la notion de 

coherence argumentative - determinenf de fapn decisive I'interprt5tation et la structure 

des interventions. (p. 1 36) 

La structure des interventions peut Stre de trois types: proactive, retroactive et 

argumentative. Elle est proactive (ou descendante) si les integrations successives 

composant I'intervention se font corollairement au deroulement du discours (p.139). 

retroactive (ou descendante) si les int6grations successives composant l'inten/entiorr se 

font inversement au d6roulement du discours (p. 140); ces deux modes de structuration 

qui concement les modalites dlint&ration des constituants dans I'intervention, sont 

souvent combines dans les interventions complexes (mode mixte). Enfin, la structure des 

interventions est argumentative quand elle pr6sente tmis constituants dont les deux 

constituants subordonn4s sont anti-orientes (p. 1 43). Ce dernier mode de structuration se 

rapporte a I'organisation argumentative de I'intervention. 

l9 Ibid. 
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Relations entre les organisations ar~umentative et structurelle du discours 

II apparait que 

un mouvement discursif conclusif a pour mode de realisation structure1 privilhie 
le mode de structuration argumentative, Par contre, le mouvement concessif, 
comrne le mouvement consecutifl correspond a deux variantes argumentatives 
du mode de structuration proactive ... Seul le mode de structuration retroactive n'a 
pas d'analogue en termes de mouvements discun ifs... (p.l5OZ0) 

De I'ensemble des efudes que nous venons de passer en revue, et malgre les 

differentes manieres d'envisager la coherence, deux points principaux ressortent 

clairement D'une part, les parties constitutives du discours sont reliees entre elles par 

des relations d'ordre cognitif; d'autre part, elles doivent &re pertinentes a un theme 

commun, ce dont il s'agit dans le discours. 

A cela il conviendrait d'ajouter que cette proddure recursive d'etablissement ou 

de recherche de la coherence, qui fait appel aux connaissances du rnonde du locuteur et 

de I'allocutaire, consiste en I'etaboration d'un des modeles du discours en question, et ne 

pretend donc pas faire apparaitre en meme temps toutes les significations possibles du 

discours. 

1.1.3.2 Organisation fonctionnelle 

Tres lib a la notion de coherence, I'organisation fonctionnelle d'un discours lui 

confere en quelque sorte sa "direction", dans la mesure ou elle depend de la finatfie de 

I'acte de parole. Nous en exposerons ici deux modeles de representation. 



1 .I .3.2.t La superstructure de van Dijk (1 980) 

Selon van Dijk (1980:108), la superstructure est la fome schematique qui 

organise le sens global d'un texte. Cette fome schematique resuite de la fonction 

qu'occupe chaque microstructure (au sein d'une macrostructure) ou macrostructure (au 

sein d'un texte) par rapport a une autre. Ainsi, une superstructure consiste en categories 

fonctionnelles. Pour un discours argumentatif, elle se presente de la maniere suivante: 

demonstration a~ptication 

cadre aeneral inferences 
(il y a une r6union / \ 
ce soir) 

premises conclusion 
(Jean n'lia pas a la &union / \ ce soio 

faits - verite aenerale 
(Jean est malade) (en gdneral, les personnes malades 

ne vont pas aux &unions) 

pertinence 
(la dunion n'est pas tn5s importante pour Jean 
et il est trop rnalade pour y aller) 

Figure 1.5 Superstructure d'un discours argurnentatif (van Dijk, 1980) 

Une argumentation est composee de premisses et d'une conclusion et presente 

ainsi une structure binaire. La conclusion contient des informations qui sont d6duites des 

informations contenues dans les premisses. Ces dernieres precisent souvent le cadre 

general dans lequel est situe le probkme dont il est question. Une verite generate, 



appliquk a des faits, et parfois renforak par une motivation additionnelle (la pertinence). 

perrnet d'aboutir d la conclusion. 

Van Dijk note cependant, que I'ordre des categories fonctionnelles peut varier et 

que certaines d'entre elles peuvent Gtre implicites. De plus, une argumentation p u t  We 

plus ou moins complexe et subtile. 

1 A.3.2.2 Les structures rhetoriques de Mann & Thompson (1988) 

Dans leur 'Yheorie des structures rhetoriques", Mann & Thompson (1988) ont 

voulu etablir un cadre d'analyse descriptive de I'organisation fonctionnelle d'un texte 

"rn~nologal"~' ecrit. 

Dans ce modele, la structure du texte entier est representee par la composition 

de differents schemas ou figurent les relations liant les unites d'analyse. Ces relations 

s'exercent entre deux segments de textes qui ne se chevauchent pas, le noyau et son 

satellite. ElIes se definissent alors par des contraintes sur le noyau, des contraintes sur le 

satellite, des contraintes sur la combinaison du noyau avec le satellite et enfin, les effets 

de cette combinaison. Leur liste, non exhaustive, se lit ainsi: circonstances, solution, 

elaboration, habilitation, motivation, evidence, justification, cause volontaire, cause non 

volontaire, 6sultat volontaire, resultat non volontaire, but, antithese, concession. 

condition, "autrement", interpretation, evaluation, paraphrase, resume, sequencialite, 

contraste. Leur definition ne depend pas de criteres rnorphologiques ni syntaxiques, et 

leur reconnaissance, qui repose uniquement sur des criteres fonctionnels et 

shantiques, necessite parfois d'aller au dela d'une lecture litterale. 

De nombreux travaux ont montre que presque tous les textes se preterit a ce type 

d'analyse. Ceux qui ne le sont pas, sont tres specifiques, comme des textes de lois, des 

contrats, quelques rapports et certains textes litteraires (des poemes, par exernple). 

Ainsi, ce cadre d'analyse revele, generalement, la structure hierarchique du texte et 

permet, par ce biais, I'ettude de sa coherence. 

- - - -- - - - - 

2' c'est-Mire, d'apres la terminologie de Roulet (1 987), produit par un seul scripteur. 



1 .I 3.2.3 Synthese 

Les deux etudes exposees cidessus, etablissent la representation du sens global 

d'un texte en exposant les relations fondionnelles qui s'exercent en son sein. Cependant. 

dans un cas (van Dijk), le type de relations retenues est si general que tous (ou presque 

tous) les textes d'un genre donne auront la mOme representation; et dans I'autre (Mann & 

Thompson), les relations sont si s@cifques, que la representation des textes d'un mOme 

genre dependra beauwup de leur sujet et de leur contexte. Ces deux rnethodes rendent 

ainsi difficile la cornparaison des representations de textes appartenant au mOme type de 

discours. 

1.1.3.3 Distribution de I'information 

Un troisieme type de liens entre unUs discursives d'analyse conceme la reprise 

d'informations d'une unite a I'autre. Ce type de recherche, d'abord I'oeuvre de Danes 

(1 970, 1974), a ete poursuivi par Giora (1 983) et Givon (1 983). 

1.1 A3.I La perpective fonctionnelle de Daneg (1 970,1974) 

De I'ecole linguistique de Prague, Danes (1970, 1974)~  a identifie quatre types 

de developpernent du discours en se basant sur des textes en tcheque, allernand et 

anglais. Son analyse repose sur la distinction entre le theme T (ce dont il s'agit) et le 

heme R (ce qui est dit sur le thBme) dans la phrase. 

Dans une progression a theme constant (figure 1.6), le m6me theme est repete 

(semantiquement), mais les rhemes sont differents. Dans une progression lineaire (figure 

1.7), un heme devient le theme de la phrase suivante. Dans le troisierne type de 

developpernent, la progression a theme derive (figure 1.8), les differents themes sont 
- -  - - - 

22 Pour une pr&entation geneale du travail des linguistes de IYcole de Prague quant d la 
perspective fonctionnelle, voir Combettes (1983). Sur les tests de recherche des themes, 
expos& par Combettes, voir 2.3.2.1. 



relies a uun theme central. I'hypertheme, et vont du particulier au general ou vice-versa. 

Enfin, il peut 6galement y avoir "eclaternent" du heme (figure 1.9). chaque partie de ce 

dernier devenant le theme d'une phrase suivante. 

Figure 1.6 Progression a theme constant (Danes) 

Figure 1.7 Progression lineaire (Daneg) 

Figure 1.8 Progression theme derive (Danes) 

Figure 1.9 klaternent du heme (Danes) 



1 .I A3.2 La progression thernatique entre paragraphes de Giora (1 983) 

Se situant dans le cadre de la perspective fonctionnelle de I'ecole de Prague, 

Giora (1983) cherche a etablir la progression thematique de segments de textes plus 

larges que la phrase, les paragraphes. 

Une analyse de textes lui permet d'affirmer I'existence de deux types de 

paragraphes? Dans le premier, le paragraphe correspond a I'unU semantique 

deterininee par un topique discursif a I'inten'eur du paragraphe. Dans le second, par 

contre, le topique discursif d'un paragraphe est introduit i3 la fin du paragraphe qui le 

predde. 

De plus, des experiences montrent que la position favorisee pour introduire un 

nouveau topique discursif est a la fin d'un paragraphe. Cette position finale set ainsi a 

presenter des informations a haute valeur informative et par la remplit une fonction 

communicative. Ces resultats sont corrobores par diverses recherches en psycfialogie, 

notamment sur le traitement de I'infomation par le cerveau. 

1.1.3.3.3 La continuite discursive entre paragraphes thematiques de Givon 

(I 983) 

Dans des recherches quantitatives portant sur plusieurs langues, Givon (1983) 

etudie la continuite discursive 6 I'interieur d'une phrase et entre ce qu'il appelle des 

paragraphes thematiques, chacun etant une unite de texte ayant pour "noyau" un meme 

theme, ou topique. 

Parrni les facteurs qui affectent le processus dtidentification d'un topique, figurent 

sa duree d'absence du registre de memoire, I'interference potentielle d'autres topiques, la 

presence d'informations semantiques additionnelles dans la phrase et la presence 

d'inforrnations sur ce topique dam le discours predant. 

Dans son etude, Giora a travail16 sur des paragraphes typographiques. 



Les textes en eux-rn&tes ne peuvent reveler directement les hypothhes des 

scripteurs ou ledeurs dans leur dUnition ou reconnaissance des topiques, mais ils 

contiennent des elements linguistiques utilises par le scripteur pour coder les divers 

topiqueslparticipants du discours. De plus, il est possible d'y distinguer la position exacte 

des topiques par rapport aux paragraphes thematiques, leur distance avec leur 

eventuelle apparition preAente, leur proximite avec d'eventuels topiques qui 

interfereraient avec eux et leur presence dans la suite du discours. II est alon possible 

d'etablir des correlations entre ces deux types dinf~rmation.~~ 

1 .I .3.3.4 Synthese 

De meme que I'analyse de la distribution de i'inforrnation a I'interieur d'une phrase 

(telle que pratiqub par Danes) permet d'etudier la continuite du discours, le meme type 

d'analyse, mais cette fois conduit au niveau des paragraphes (Giora, Givon), revele la 

continuite d'un texte a un niveau discunif plus global. Cependant, si divers moyens 

linguistiques ont ete d6gages pour distinguer le theme du heme au niveau de la phrase 

(d. Combettes, 198b), la demarche carrespondante au niveau du paragraphe est plus 

intuitive. 

Nous avons vu cidessus que les unites d'analyse que nous avons definies, 

peuvent etre liees par des liens de coherence, par leur rde fonctionnel a I'interieur du 

discours et par la reprise d'informations de I'une a I'autre. Ces divers liens sont parfois, 

mais pas toujours, reconnaissables grace a des rnoyens cohesifs, dont Halliday 8 Hasan 

(1 976) ont effectue la premiere etude autonome, et dont Patry, Menard et Poisson (1 990) 

procurent une classification. 

24 Ainsi, dans une analyse phrastique, selon un des resultats obtenus pour les langues P ordre 
de mots rigide, le plus haut degre de continuit6 discursive est observe lorsqu'il y a dislocation 
ti droite, c'est-adire quand le topique est indique aprbs le verbe. 

25 Voir 2.3.2.1. 



1.1.3.4.1 La definition de Halliday 8 Hasan (1 976) 

Selon Halliday & Hasan (1976, p.4), il y a cohesion quand I'interpretation d'un 

element du discours depend d'un autre. L'un presuppose I'autre dans la mesure ou il ne 

peut pas &re decode sauf en sty referant. Dans une relation de cohesion, I'elernent 

presuppose et 1'618rnent presupposant sont au moins potentiellement integres dam un 

texte. 

Les differents types de rnoyens cohesifs sont: la reference, la substitution, 

I'ellipse, la conjonction et la cohesion lexicale. En pratique, its se presentent wmme 

I'ensemble des ressources grammaticales et lexicales qui permettent de tier une phrase 

avec le discours qui la p r e d e .  Quand I'element presuppose dans le lien cohesif 

preede I'autre, la relation est dite anaphorigue; quand il le suit, la relation est 

cataphorique; et enfin, quand il est situe en dehors du texte, la relation est exophonque. 

1.1.3.4.2 La classification des rnoyens cohesifs par Patry, Menard & Poisson 

(1 990) 

Dans m e  etude sur les realisations whesives de performances narratives orale 

et ecrite d'enfants, Patry, Menard & Poisson (1990) ont utilise la grille suivante pour 

classifier les divers moyens cahesifs. Ceux-ci se divisent en trois grandes categories: la 

cohesion grammaticale, la cohesion lexicale et les relations lexico-sernantiques. 

La cohesion grammaticale se realise a travers: le pronom personnel, le pronom 

possessif, le pronom demonstratif, le pronom indefini, le pronom relatif, I'adjectif 

possessif, I'adjectif demonstratif, le cornparatif, certains adverbes, I'ellipse, la conjonction 

de coordination et la conjonction de subordination. 

La cohesion lexicale comprend: la reiteration explicite, la reiteration non explicite, 

I'anaphore presupositionnelle et I'anaphore lexicale partielle. 



Enfin, les relations lexico-sernantiques binaires sont: les contrastes graduables. 

les contrastes non graduables, les contrastes directionnels, les complementaires et les 

pr6dicats convenes. Quant aux relations lexico-semantiques non binaires, elles 

recowrent: les dbrivations morphologiques, I'hyponymie, la synonymie, I'antonymie, la 

relation partie-tout, la relation partiepartie, les series et les cycliques. 

1.1.3.4.3 Synthese 

Les divers moyens cahesifs sur lesquels Haliiday & Hasan ont attire I'attention et 

tels que repertories par Patry, Menard & Poisson, permettent d'expliciter les divers liens 

qui peuvent exister entre les unites discursives d'analyse, que celles-ci soient a un micro 

ou macro-niveau. 

1 .I .3.5 Synthese 

Les diverses recherches entreprises en analyse du discours, et dont certaines 

parmi les plus representatives viennent dlBtre rapportees, offrent une base assez 

solide sur laquelle construire un modele integrateur d'analyse tanl a un micro qu'a un 

macro-niveau. 

II est a noter que la representation du sens global d'un texte, c'est-adire de son 

organisation fonctionnelle, n'est possible que si le texte est coherent. Ainsi, en 

recherchant des fonctions apparaissant dans un discours argumentatif, definies d'une 

fagon assez etroite pour permettre une differenciation entre des textes de mbme type, 

et assez large pour ne pas prendre en consideration des caracteres tres specifiques 

aux sujets traites, nous etablirons, en fait, des moyens de rendre compte et de la 

coherence (quoique eventuellement d'une fa~on partielle) et de I'organisation 

fonctionnelle. 



A propos de la distribution de I'infomation entre les unites discursives 

d'analyse, il conviendrait de rechercher les criteres pennettant de distinguer le theme 

du rheme. 

Finalement, si les divers moyens cohesifs aident a decouvrir I'organisation 

fonctionnelle et la distribution de Itinformation, il faudrait examiner comment et dans 

quelle mesure. 

1.1 4 L'approche complernentaire de la theorie du sujet parlant de Charaudeau 

(1 983) 

La theorie du sujet parlant de Charaudeau apporte une approche complernentaire 

a nos recherches. En effet, sans sujet parlant, il n'existerait pas de discoun. L'analyse du 

discoun doit donc prendre en compte non seulement le discoun produit par le sujet 

padant, mais aussi ce dernier ainsi que le destinataire du discours. 

Charaudeau (1983) distingue deux partenaires dans I'acte de langage, le JE et le 

TU, chacun d'eux agissant dans son propre univers de discours et se dedoublant en deux 

sujets. Le JE cornmuniquant (JEc) est un sujet agissant qui veut produire un acte de 

parole et en est responsable. Le JE enonciateur (JEJ) est un sujet de parole; i l  realise 

I'acte de parole dont est responsable le JEc. Le TU destinataire (TUd) est un sujet de 

parole dependant du JE dans la mesure ou il est institue par cefui-ci a travers la 

realisation meme de I'acte de parole dont est responsable le JEc. Cependant, le TU 

interpretant (TUi) est un sujet agissant independant du JE; il s'institue responsable de son 

interpretation de I'acte de parole produit par le JEe. 
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i le JEe f i le TUi 
/ realise I'acte de ! 4 interprete I'acte de 
I parole du JEC 1 I parole realise par 
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Le JEc 1 veut pmduire 

Figure 1 .I 0 Les partenaires dans I'acte de langage (Charaudeau) 

s'adresse P - le N d  
/ rerpl  I'acte de ; 

Selon ce schema (figure 1.1 O),  le but du JEc dans un discoun argumentatif sera 

idealement atteint si I'ade de parole qu'il veut produire est exactement celui recu par le 

TUd (associe au Ni qui aura interprete I'acte de parole realise par le JEC associe au 

JEc). Pour cela, le JEe doit savoir utiliser divers moyens linguistiques discunifs, de fa~on 

a ce qua I'acte de parole produit par le JEe soit exactement celui que le JEc veut 

produire. Par ailleurs, le TUd devrait avoir les caracteristiques socioculturelles et 

cognitives necessaires pour que I'interpretation de I'ade de parole par le TUi corresponde 

exactement a I'acte de parole que voulait produire le JEc. Le JEe a donc intergt a gtre le 

plus "transparent' possible dans la realisation de I'acte de parole dont le JEc est 

responsable. En effet, communication ne se fera que si I'intenection entre les univen de 

discours du JE et du TU est non vide. 

/ un acte de parole I pamle interprete ; a par le TUi I 

Acte de parole - - j Acte de parole 
voulu 1 resu / par I= TW~I  

i I 
I I 

I T 

Figure 1.1 t Realisation et reception de I'acte de parole (Charaudeau) 

4 
I 

1 Acte de parole 
I ' rhlis6 
I par le JEC 

interprete 
par le TUi 1 ! 



Si un texte ne permet pas (sauf par inference) de verifier dans quelle mesure le 

JEC realise I'acte de parole que le JEc veut produire, les divers moyens linguistiques 

discursifs utilises par le JEe (coherence, cohesion, perspective fonctionnelle) sont 

observables directement et peuvent faire I'objet d'une etude. De plus. dans la mesure ou 

des textes paraissent dans des publications specialisees, le TUd, interfocuteur ideal 

auquel s'adresse le JEc, n'est pas completernent different du TUd, associe au TUi 

interpretant I'ade de parole dont est responsable le JEc? 

Ainsi, la theorie du sujet parlant de Charaudeau permet de resituer les strategies 

employees par le JEe et telles qu'elles se manifestent dans la structure de son discours, 

dans le cadre nature1 de la communication. 

1.2 Esquisse d'un modele d'analyse integrateur 

Dans cette esquisse d'un modele intkgrateur, nous allons commencer par 

donner un premier essai de definition d'une unite d'analyse superieure a la phrase, puis 

nous verrons successivement: les fonctions cognitives generales intervenant dans la 

production et la reception d'un texte argumentatif, la distinction entre theme et rheme, 

la place des moyens cohesifs et la distinction entre les divenes voix de la polyphonic. 

Nous donnerons alors un exemple de I'application du modele. Ceci nous permettra de 

conclure par un deuxieme essai de definition d'une unite d'analyse superieure a la 

phrase et par la mention de deux caracteristiques du modele d'analyse esquisse. 

- -  - - - -  

26 En effet, en faisant paaitre son texte dans une publication spdcialis&e, le JEc sait qu'il sera 
principalement lu et interpret6 par les specialistes auxquels it s'adresse. Dans notre Btude, 
nous nous interesserons a des articles &its par des juristes internationalistes et publies 
dans des revues de droit international public. 



1.2.1 Premier essai de definition d'une unite d'analyse supetieure a la phrase: 

exem ple 

De nombreux auteurs ont reconnu I'existence d'une unite d'analyse dont les 

lirnites depasseraient celles de la phrase. Pami les definitions donnees, crest fa 

macrostructure de van Dijk qui est probablement la plus connue. Elle presente le 

double avantage d'gtre integrb dans un modele de traitement des informations et 

d'Qtre definie par I'application de quatre regles. 

C'est pourquoi, pour les besoins de notre travail, nous definirons pour le 

moment notre deuxieme type d'unitb d'analyse (a c8te de la SVM2') de la maniere 

suivante: 

la macrostructure constmte d'apres les rnacroregles de van 

Dijk (7980)28, a partir des SVM constituant un paragraphe 

typographique. 

De cette definition, nous donnerons I'exemple suivant. 

Considerons I'extrait de I'article de Micbel Virally, "Reflexions sur le jus cogens", 

donne en annexe I, et plus particulierernent le paragraphe 7 (c'est-adire le 7" depuis 

le debut de I'article), et numerotons les SVM constituant ce paragraphe. 

Soient: E(i, ..., n), I'application de la rnacroregle d'effacement aux SVM i a n; 

G(1): I'application de la macroregle de generalisation a la SVM I ;  et C(i, ..., n), 

I'application de la rnacror&gle de construction aux SVM i 3  n. Nous nommerons M(x), la 

macrostructure du paragraphe x. 

Nous obtenons alors: 

27 Pour la definition de celleci, voir 1.1.2.1. 

'* Voir 1.1.2.3.1. 



- par I'application de la regle d'effacement sur les SVM 16 a 26, un ensemble de quatre 

SVM: 

En effet, la SVM 18 est presupposee par la SVM 17, car elle en est une 

explication. I1 en est de meme avec les SVM 21 a 26, par rapport a la SVM 20. Donc, 

les SVM 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sont effa&ed9 

- par I'application de la regle de generalisation (at derivation d r o )  sur les quatre SVM 

obtenues apres effacement, les quatre enon&s suivants: 

G(16) = En vue de donner une idee plus frappante de ce que serait le jus 

cogens, certains auteurs I'ont associe a des notions voisines. 

G(17) = Une telle demarche fait appel au raisonnement par analogie. 

G(19) = Dans beaucoup de cas, cette methode a ete utilisee avec succirs. 

G(20) = Elle ne peut, cependant, dtre maniee qu'avec une extreme prudence. 

Dans la SVM 16, la generalisation a eu pour effet de laisser de cdte le type de 

notions voisines auxquelles a ete associe le jus cogens, c'est-a-dire une expiicitation; 

et dans la SVM 17, une comparaison. 

Remarquons que G(29) = 19 et G(20) = 20. 11 y a donc eu application de la 

macroregle de derivation zero. 

- et enfin, par I'application de la regle de construction sur les quatre enonds obtenus 

apres generalisation, la macrostructure du paragraphe 7: 

29 Pour une autre fawn d'amver au meme resultat, voir 2.2.2.3. 



c'est-a-dire: 

M(7) = Le raisonnement par analogie utilise pour donner une idee du jus cogens, doit 

&re manie avec une extrhe prudence, mgme si cette methode a souvent ete 

utilisee avec suc&s. 

En effet, I' "association a des notions voisines" (SVM 16) est un "raisonnernent 

par analogie" (SVM 17). 

Cet exernple a ainsi montre comment les macroregles de van Dijk (1980) 

s'appliquent dans les limites d'un paragraphe typographique. 

I .2.2 Fonctions cognitives generales intewenant dans la production et la 

reception d'un texte argumentatif 

Comme nous I'avons vu preddemment?, la structure discursive d'un texte est 

representative de la finalite de I'acte de parole. Dans un texte argumentatif, le locuteur 

va utiliser pour sa demonstration un ou, plus generalement. plusieurs arguments qu'il 

mettra au meme niveau objectif, non qu'il leur accorde necessairement la meme valeur 

de persuasion, mais parce qu'il ne les fait pas dependre les uns des autres. Ces 

arguments de mQme niveau objectif "exposent" le discours. Le locuteur peut faire se 

succeder deux de ces arguments (lien de coordination) ou developper chacun d'eux en 

allant dans les details (lien de subordination). Ce faisant, le locuteur "approfondit" son 

discours. Mais il ne peut continuer indefiniment a approfondir son discours s'il veut 

arriver A son but: il doit aussi le faire "avanceP. I1 y parviendra en passant d'une 

proposition Y, qui a developpe (par subordination) un argument X, B un autre argument 

Z, de m&me niveau objectif que X (lien de superordination). 

Nous commencerons par definir les liens de coordination, subordination et 

superordination, puis nous rnontrerons comment ils peuvent 6tre representes 

graphiquernent Nous serons alors en mesure de verifier dans quelle mesure ces 

" Voir en particulier 1.1.3.1.3. 



dUnitions sont compatibles avec les recherches en psychologie cognitive, sur la 

coherence ou en rhetorique. 

1.2.2.1 Definition des relations entre les unites d'analyse 

Par les liens de coordination, subordination et superordination, le locuteur 

passe, respectivernent, d'une enonciation specifique a une specifique, d'une 

enonciation generale a une specifique et d'une enonciation specifique a une generale. 

Ces liens correspondent ainsi aux relations d'expansion de Hobbs (1983)", que nous 

allons reprendre ci-dessous. 

Liens de coordination: 

1. Parallelisme et elaboration 

11 y a parallelisme entre deux segments de discours X, et X, si nous 

pouvons deduire une predication p, telle que, p et a appartenant a X, et p et b 

appartenant a X,, nous ayons p(a) de X, et p(b) de X,, a et b etant tous les deux 

membres d'une superclasse definie independamment de X,, et XI. Si a et b sont 

identiques, il y a elaboration. 

2. Contraste et opposition 

&, et X, sont en contraste si p(a) peut Btre deduit de X, et non-p(b) peut 

gtre deduit de X,, a et b etant membres d'un superensemble defini 

independamment de X, et XI. Si a et b sont identiques, la relation est dite de 

contradiction. 

Representation graphique: 

" Voir 1 A .3.1.4. 



Exemples: 

X, Le fanatisme equivaut au meurtre. 

XI Celui-ci entre dans sa logique. 

De >6' nous pouvons deduire p, fanatisme et a. meurtre. 

Ainsi, p(a) s'ecrit: fanatisme (meurtre) 

De X,, nous pouvons deduire p, celui-ci [representant fanatisme] et b, sa [representant 

meurtre] . 
Ainsi, p(b) s'ecrit: fanatisme (rneurtre) 

Comme a et b sont identiques, il y a relation d'elaboration entre X, et X,. 

b) Parallelisme 

Yo En effet, la cause d'un fanatique, qu'il s'agisse d'une croyance ou d'une 

ideologie politique, se refere toujours a I'absolu dont I'apogee est la mort. 

Y,  De plus, I'etat de tension extreme auquel est soumis le fanatique se traduit par 

des pulsions violentes et destabilisantes qui conduisent au rneurtre. 

De Yo, nous pouvons deduire p, fanatique et a, cause. 

Ainsi, p(a) s'6crit: fanatisme (meurtre) 

De Y,, nous pouvons deduire p, fanatique et b, conduisent [idee de consequence]. 

Ainsi, p(b) s'ecrit: fanatique (conduisent) 

Chaque evenement ayant une cause et une consequence, 2elles-ci sont toutes les 

deux des elements d'un processus se rapportant a cet evenement. Ainsi, a (cause) et b 

(consequence) sont tous les deux elements d'une mCme superclasse (logique) et il y a 

relation de parallelisme entre Yo et Y,. 



Liens de subordination: exemplifrcatrbn 

Y est une exemplification de X, si p(A) peut Qre dedul de X et p(a) peut 

&re deduit de Y, a etant un element ou un sous-ensemble de A. 

Representation graphique: 

X Celui-ci entre dans sa logique. 

Y En effet, la cause d'un fanatique, qu'il s'agisse d'une croyance ou d'une 

ideologie politique, se refere toujours a I'absolu dont I'apogee est la mort. 

De X, nous pouvons deduire p, celui-ci [representant fanatisme] et A, logique. 

Ainsi, p(A) s'ecrit: fanatisme (logique) 

De Y, nous pouvons deduire p, fanatique et a, cause . 
Ainsi, p(a) s'ecrit: fanatique (cause) 

Nous considerons que fanatisme et fanatique partagent la meme valeur predicative et 

qu'ils peuvent donc &re representes par le meme p. 

Comme a, la cause, est indue dans A, la logique, il y a relation de subordination entre 

X et Y. 



Liens de suoerordination: g&&alisation 

Z est une generalisation de Y, si p(a) peut We deduit de Y et si p(A) 

peut gtre deduit de 2, a etant un element ou un sous-ensemble de A. 

Representation graphique: 

Y De plus, I'etat de tension extreme auquel est soumis le fanatique se traduit par 

des pulsions violentes et destabilisantes qui conduisent au rneurtre. 

Z Rien d'etonnant alors a ce que la mort represente aux yeux du fanatique le 

recours logique et ideal. 

De Y ,  nous pouvons deduire p, meurtre et a, etat de tension extrGme. 

Ainsi, p(A) s'ecrit: meurtre (etat de tension extreme) 

De Z, nous pouvons deduire p, la mort et A, alors. 

Ainsi, p(a) s'ecrit: mort (alors) 

Cornme a, etat de tension extr&ne, fait partie de A, alors, qui reprend etat de tension 

extr6me et absolu dont I'apog6e est la mod (dans la phrase precedant y3*), il y a 

relation de superordination entre Y et 2. 

A cette regle, nous ajouterons une precision. En effet, dans une argumentation, Z sera 

la generalisation de Y, qui peut lui-m8me &re I'exemplification d'un X. Dans ce cas. Z 

32 Voir infra, I .2.2.2. 



sera sur le mdme plan que X,, si X, et Z sont coordonnes, et Z sera sur le mCme plan 

qua X, si X, et Z sont coordonnes. Si Z peut &re coordonne a X, et XI, il se situera sur 

le meme plan du X qui lui est le plus proche lineairement. 

Exem ple: 

X,, Le fanatisme equivaut au meurtre. 

Z Rien d'etonnant alors A ce que la mort represente aux yeux du fanatique le 

recours logique et ideal. 

De >6, nous pouvons deduire p, fanatisme et a, meurtre. 

Ainsi, p(a) s'ecrit: fanatisme (meurtre) 

De 2, nous pouvons deduire p, fanatigue et b, mort . 
Ainsi, p(b) s'ecrit: fanatique (mort) 

Nous considerons que fanatisme et fanatique partagent la mOme valeur predicative et 

qu'ils peuvent donc 6tre representes par le m6me p. 

De mQme que fanatisme et fanatique partagent la meme valeur predicative, nous 

considerons que a et b representent le mgme element, et il y a donc relation 

d'elaboration entre X,, et Z. 

Nous rappelons ici que notre travail ne porte pas sur I'argumentation 

proprement dite, mais sur le discours tel qutil apparait a travers une argumentation. 

Notre modele n'a dam pas pour objet de rendre cornpte des divers liens logiques (ou 

predications), rnais plut6t des rapports des differentes propositions entre elles, qui 

constituent les arguments de ces liens logiques. Ces types de rapport, dont nous 

devons rendre compte, doivent btre relies a la f a ~ o n  dont le cetveau humain traite 

I'information, d'oli le lien de notre travail avec la psychologie cognitive. En effet, un de 

nos buts est de montrer les liens entre la structuration d'un texte et le traitement de 

I'information qu'ii contient par le cenreau humain. La generalite et Itabstraction avec 



laquelle les relations de coordination, subordination et superordination sont definies, 

leur permettent de rendre compte de toutes les relations particulieres possibles pour 

passer d'un type d'enonciation (specifique ou generale) a un autre? 

Ces relations de coordination. subordination et superordination se resurnent par 

le schema tridimensionnel suivant? 

(Notons que si dans les exernples domes, chaque argument ou proposition, &, X,, Y. 

2, equivaut a une phrase, chacun pourrait tout aussi bien representer une 

macrostructure. En effet, la procedure de recherche des relations de predication definie 

est recursive.) 

Superordination 
(succession d'arguments): 
- generalisation 

Coordination 
(exposition): 
- parallelisme 
- elaboration 
- contraste 
- contradiction 

Subordination 
(developpement): 
- exemplification 

Figure 1 . I 2  Liens de coordination, subordination et coordination 

33 Voir I'annexe 2. 

NOUS reprenons ici le type de representation du modde de Nold & Davis (1980). 



1.2.2.2 Representation de la chairre rhetorique 

La structure discursive d'un texte peut donc trouver une forme de 

representation avec la chaine, que nous appellerons Mtorique, mise a jour par la 

recherche des liens de coordination, subordination et superordination entre les unites 

d'analyse du texte. Cette chaine peut d'ailleurs &re completee par I'ajout des divisions 

operees par I'auteur a travers le texte. En outre, il est possible d'y faire apparaitre les 

trois modes d'organisation structurelle du discours (retroactive, proactive et 

argumentative) de Moeschler (1985)~~. En effet, la retroaction apparaitra dans les liens 

de subordination et la proaction, dans ceux de superordination. Quant a la structuration 

argumentative, elle sera presente quand il existera un contraste ou une contradiction 

(tous les deux representes par un lien de coordination) entre deux unites subordonnees 

a une unite preddente. 

Soit le paragraphe dont les phrases ont sewi a illustrer ci-dessus Ies relations de 

coordination, subordination et superordination: 

X,  Le fanatisme equivaut au meurtre. 

X, Celui-ci entre dans sa logique. 

Yo En effet, la cause d'un fanatique, qu'il s'agisse d'une croyance ou d'une 

ideologie politique, se refere toujours a I'absolu dont I'apogee est la mort. 

Y ,  De plus, I'etat de tension extreme auquel est soumis le fanatique se traduit par 

des pulsions violentes et destabilisantes qui conduisent au meurtre. 

Z Rien d'etonnant alors B ce que la mort represente aux yeux du fanatique le 

recours logique et ideal. 

35 Voir 1.1.3.1.7. 



Ce paragraphe presente la chaine rhetorique suivante: 

c- 
---------- relation de 

..-- .,---._ _..- --.. /-- /.-- ----..-*&de .---- coordination 
_ - - - -  ---. 

**_.-• --.- ..-- -* - -. ..--- -. . 

1 L2.3 Liens avec les travaux en psychologie cognitive 

MGme si le modele que nous venons de presenter est encore incomplet, il 

revele deja sa compatibilite avec notre synthese des exemples des trois approches en 

psychologie cognitive que nous privileggionsJB. Ainsi. des regles recunives permettent la 

construction d'un modele hierarchise de representation du discours. 

D'ailleurs, des experiences ont montre que la hierarchisation des informations 

par le cerveau favon'se son organisation et ainsi augmente Ieur capacite dY9tre 

memorisees. Cette organisation hierarchique s'elabore grihce aux connaissances 

conceptuelles du sujet. De plus, une fois qu'une phrase est integree dans un rnodele, 

generalernent, seul ce qu'elle apporte cornme information nouvelle au modele, et non 

sa structure syntaxique, est fetenu." 

1.2.2.4 Liens avec les travaux sut la coherence 

En outre, cette representation des liens entre paragraphes presente plusieurs 

caracten'stiques des processus de recherche cognitive de la coherence, degages plus 

haup. En effet, 

36 Voir 1.1.1.5. 
37 Barsalou (1 992). pp. 126-1 27, l4O-l4l, 260. 

Voir 1.1.3.1.8. 



1. Elle repose sur la recherche des liens de predication qui existent entre 

paragraphes. Cette demiere fait appel aux connaissances du monde, et peut 

donc varier suivant les TUd. Neanmoins, elle n'est pas totalernent subjective. 

car ces liens de predication sont parfois explicitement indiques par divers 

moyens linguistiques. 

2. La procedure de determination des relations de coordination, subordination 

ou superordination est recursive. 

Cependant, ce modele n'est pas suffisant pour temoigner completement de la 

coherence d'un discours, car il n'y integre pas necessairement m e  de ses conditions: 

la pertinence des divers paragraphes a un theme comrnun. Certes, les relations de 

coordination, subordination et superordination entre deux paragraphes ne peuvent itre 

etablies que s'il existe des points de reference commune entre ces deux paragraphes, 

mais cela ne garantit pas la coherence globale du discours. 

Pour I'y inclure, il faudrait probablement poser certaines conditions sur les 

predications liant les paragraphes, et nous proposons I'hypothese suivante: 

serait coherent un texte, dont, a partir des relations de predication montrant les 

liens de coordination reliant les paragraphes du niveau le plus eleve de la 

chaine rhetorique des paragraphes, il serait possible de deduire des relations 

de predication montrant une superordination, et ainsi de suite, jusqu'a ce que la 

derniere relation de predication trouvee corresponde avec le theme du discours. 

Mais, la verification de la coherence n'etant pas notre propos dans ce travail, nous 

laisserons cette question de c6te pour le moment. 

1.2.2.5 Liens avec la rhetorique 

Finalement, ce modele constitue une sorte de topologie rhetorique selon les 

dispositions des arguments composes, ce qui est important car: 

L'ordre, la dismsjtion des rtietoriqueurs anciens est [...I une donnee non 
negligeable pour I'analyse d'une argumentation. I1 faut bien voir qu'il est 
possible de definir des types differents #argumentation sur des arguments 
identiques, selon la disposition et I'ordre dans leguel ont ete places ces memes 



arguments et qu'ils prennent alors d'autres valeurs par les relations ainsi 
modifiees qu'ils entretiennent de I'un a I'autre. (Vignaux, 1976, p.98)" 

1.2.3 Distinction entre le theme et le rheme 

Afin d'analyser la distribution des informations dans et entre les paragraphes, 

nous devons distinguer entre les themes (ce dont il s'agit) et les rhemes (ce qui est dit 

sur le theme). Si. intuitivement, il est assez facile de le faire, en definir les regles se 

revele une entreprise beaucoup plus ardue. Ci-dessous, nous allons poser une regle 

comme hypothese, que nous verifierons donc a travers notre c ~ r p u s . ~  

Par definition, le rheme, qui est un commentaire, presupposera toujours 

quelque chose, le theme, ce qu'il commente. Donc, la partie rhematique d'un 

paragraphe est celle qui est presupposee par la partie thematique. Or, cette relation de 

presupposition peut se rnanifester sous deux aspects: la subordination, I'anaphore et la 

cataphore. Seront donc thematiques les SVM du paragraphe qui ne sont pas 

subordonnees et dans lesquelles se trouvent les eventuels antecedents des relations 

anaphoriqueslcataphoriques qui les lient a Fautre partie (rhematique) du paragraphe. 

Notons que selon Giora (1985)41 qui se base sur des travaux de Kieras (1 980). 

le topique discursif (le theme) tend souvent a etre interprete comme etant la premiere 

phrase du paragraphe. 

39 Dans ce passage, Vignaux fait surtout allusion a des operations argumentatives determinees 
de @on beaucoup plus 6troite que nos liens de coordination, subordination et 
superordination. Cependant, nous sommes d'avis que sa remarque est toujours valable dans 
le cadre de notre modele, meme s'il est certain que I'analyse de la disposition va perdre une 
partie de sa finesse. Ce dbsavantage entrain& par le caractbre plus grossier des relations qui 
lient nos paragraphes, est cornpens& par la possibilite que nous awns de comparer des 
textes portant sur des sujets differents. 

" Notons que cette v6rification ne poum s'effectuer que par rapport a notre intuition. 

41 Voir 1.1.3.1.5. 



1 .U Place des moyens cohesifs 

Afin d'etudier la place des moyens cohesifs dans Itorganisation fonctionnelle et 

la reprise des informations entre paragraphes, nous mettrons en evidence ces rnoyens 

cohesifs la ou ils apparaissent. 

1.2.5 Exemples et representations graphiques 

Reprenons l'extrait de I'article de Michel Virally, "Reflexions sur le jus cogens", 

donne en annexe 1. Nous allons illustrer ce que nous avons exposes ci-dessus (1.2.1 a 

1.2.5) tout d'abord au niveau des SVM, puis a celui des rnacrostmctures. 

1.2.5.1 Au niveau des SVM 

Au niveau des SVM, nous allons rechercher quelles relations lient les SVM du 

paragraphe 7 de I'article de Virally, ce qui nous perrnettra d'etablir la chaine cohesive 

unissant les SVM au plus haut niveau hierarchique de ce paragraphe. 

1 .?.S.l .I Recherche des relations entre SVM et representation graphique '' 

Le paragraphe 7 de I'article de Virally compte 11 SVM (SVM 16 a 26). 

Nous pouvons etablir entre: 

4Z Notons qu'il y aurait certainernent une etude B entreprendre sur les relations lexicales et 
grammaticales qui nous permettent d16tablir la predication et les liens de coordination, 
subordination et subordination, tant entre les SVM qu'entre les paragraphes. Cependant, tel 
n'est pas notre propos dans ce travail. 



- la SVM 16 et la SVM 17, une relation d'elaboration (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

16, association a des notions voisines (jus cogens) 

17, raisonnernent par analogie (notion nouvelle de Dl). 

Or, I'association a des notions voisines est un raisonnernent par analogie, et le 

jus cogens est une notion nouvelle de Dl. 

- la SVM 17 et la SVM 18, une relation d'exemplification (subordination) 

En effet, nous deduisons de: 

17, presence d'une notion nouvelle de Dl (raisonnernent par analogie) 

* 18, une telle circonstance (se referer a des institutions du droit 

etatique). 

Or, se referer a des institutions du droit etatique est un exemple de 

raisonnernent par analogie. 

- la SVM 18 et la SVM 19, une relation de generalisation (superordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* 18, se rbferer a des institutions du droit etatique (une telle 

circonstance) 

19, cette methode (beaucoup de cas). 

Or, cette methode consiste a se referer a des institutions etatiques, et une 

telle circonstance est un exemple de I'ensemble des cas qui peuvent se 

presenter. 



- la SVM 19 et la SVM 20, une relation de parallelisme (parallelisme) 

En effet, nous deduisons de: 

19, methode (utilisee avec suc&s) 

20, elle [methode] (maniee avec une extr$me prudence). 

Or, I'utilisation avec suc&s et le maniement avec prudence denotent des 

fa~ons des recourir a la methode. 

- la SVM 20 et la SVM 21, une relation d'exemplification (subordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* 20, elle [methode] ([sous-enfendu: en general]) 

' 21, analogies (dans le cas present). 

Or, la rnethode prodde par analogies. et le cas present fait partie de 

['ensemble general des cas. 

- la SVM 21 et la SVM 22, une relation d'opposition (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* 21, dans le cas present (analogies) 

* 22, [sous-entendu: dans le cas present] (differences considerables). 

Or, une analogie est le contraire d'une difference considerable. 

- la SVM 22 et la SVM 23, une relation d'exemplification (subordination) 

En effet, nous deduisons de: 

22, differences (entre la societe intemationale et la societe etatique) 

' 23, differences (notions invoquees ici). 

Or, les notions invoqubs ici font partie des notions qui ont trait aux rapports 

entre la societe intemationale et la societe etatique. 



- la SVM 23 et la SVM 24, une relation d'exemplification (subordination) 

En effet, nous dbduisons de: 

* 23, notions invoquees ici (differences) 

' 24, formation du droit constitutionnel (la structure d'organes de I'ordre 

interne n'existe pas dans la societe intemationale). 

Or, la formation du droit constitutionnel est une notion invoquee ici, et la 

difference de structure entre les societes etatiques et intemationale est une de 

leurs differences. 

- la SVM 24 et la SVM 25, une relation d'opposition (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

' 24, la structure d'organes dans I'ordre inteme n'existe pas dans la 

societe internationale (formation du droit constitutionnel) 

25, la mgme raison [la structure d'organes dans I'ordre interne n'existe 

pas dans la societe intemationale] (les autorites chargees, dans la 

societe etatique, de definir I'ordre public n'ont pas d'equivalent au plan 

des rapports entre les Iotas). 

Or. ce sont les autorites chargees, dans la sociW etatique, de definir I'ordre 

public, qui foment le droit constitutionnel. 

- la SVM 25 et la SVM 26, une relation de parallelisme (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

' 25, Societe etatique et rapports entre les etats (autofit& chargees de 

defmir I'ordre public) 

* 26, ordre juridique etatique et ordre international (portee du droit public 

et du droit prive). 



Or, la definition des autorites chargees de definir I'ordre public et la definition 

de la portee du dmit public et du droit prive, font partie de I'organisation 

juridique. 

- la SVM 17 et la SVM 19, une relation d'elaboration (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

17, une telle demarche (habitude constante) 

* 19, cette methode (utilisee avec succes). 

Or, I'habitude constante de recount a cette demarche et son utilisation avec 

succes concement I'utilisation en general de cette methode. 

Nous obtenons donc la representation suivante de la chaine rhetorique du paragraphe 

7*: 

f .2.S.l.2 Recherche de la chaine cohesive entre SVM 

Cette representation graphique de la chaine rhetorique du paragraphe 7 montre 

que les SVM au plus haut niveau hierarchique sont les SVM 16, 17, 19 et 20 Celles- 

ci sont45: 

Par souci de simplification, nous ne dessinerons plus les cercles repr6sentant les SVM, mais 
uniquement leur numero. 

Notons que ceci correspond a ce que nous avions obtenu lors de I'application de la 
macroregle d'effacement, quand nous avons recherche la macrostructure correspondant au 
paragraphe 7. Voir 1.2.1. 

Les mots en caracteres gras representent les id&s reprises d'une SVM a I'autre. 



En vue de donner une idee plus frappante de ce que serait le jus cogens, 

certains auteurs I'ont associe a des notions voisines, empruntees au droit 

interne. telles que celles d'ordre public, de droit public (au sens du droit romain) 

ou encore de droit constitutionnel. 

Une telle demarche fait appel au raisonnement par analogie, suivant une 

habitude constante chez les auteurs lorsqu'ils sont mis en presence d'une notion 

nouvelle apparue dam le droit international. 

Dans beaucoup de cas, cette methode a pu 5tre utilisee avec sucds. 

Elle ne peut, cependant, gtre maniee qu'avec une extreme prudence. 

Le elle de la SVM 20 reprend cette methode de la SVM 19, qui est la m6me 

chose que une telle demarche de la SVM 17. Et cette telle demarche est definie dans 

la SVM 16, par l'l'association du jus cogens a des notions voisines". Ainsi, la SVM 16 

est la SVM au plus haut niveau hierarchique a laquelle renvoient les liens cohesifs. 

Cette recherche de la chaine cohesive des SVM au plus haut niveau 

hierarchique d'un paragraphe va nous &re utile pour la recherche des liens entre 

macrostructures que nous allons aborder maintenant. 

1.2.5.2 Au niveau des macrostructures 

Apres avoir determine quelles relations lient les macrostructures de I'extrait 

analyse les unes aux autres, nous representerons le tout sous la forme d'une chaine 

rhetorique. Pour completer la representation de la structure discursive de I'extrait 

analyse, nous proc6derons a I'analyse de la perspective fonctionnelle. 



1.2.5.2.1 Recherche des relations entre macrostructures 

Nous avons deja rnontre comment obtenir la macrostructure du paragraphe 7*. 

D'une faqon analogue, nous obtenons les macrostructures (M) pour les autres 

paragraphes. Elles sont: 

M(7) Le raisonnement par analogie pour donner une idee du jus cogens, doit 6tre 

manie avec une extreme prudence, meme si cette methode a souvent ete 

utilisee avec sucds. 

M(8) Les analogies creent des obstacles artificiels en Dl. 

M(9) L'anaiyse du jus cogens doit partir du Droit international. 

M(10) Elle doit faire apparaitre les effets de droit du jus cogens dans I'ordre 

international. 

M(11) La definition du jus cogens est: 

Est nu1 tout traite en cont7if avec une norme du dmit intemational 

general a laquelle aucune dbrogation n'est permise et qui ne 

peut Gfre modifiee que par une nouvelle norme du droii 

intemational general ayant le mGme caractere. 

M(12) Nous allons analyser les trois elements constitutifs du jus cogens. 

Entre ces macrostructures, nous pouvons etablir: 

a. de M ( 7 )  a M(8),  une relation de generalisation (superordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* M(7), analogie (/us cogens) 

' M(8), analogie (Dl). 

Or, le jus cogens fait partie du Dl. 



b. de M(8) a M(9), une relation de parallelisme (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* M(8). Dl (analogies) 

M(9). Dl (analyse du jus cogens). 

Or. les analogies sont un type d'anaiyse. 

c. de M(9) a M(10). une relation d'elaboration (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* M(9), analyse du jus cogens (Dl) 

M(10), elle [analyse du jus cogens] (effets de droit dans I'ordre 

international). 

Or, il est necessaire et suffisant pour faire partie du Dl  dlavoir un effet de droit 

dans I'ordre international. 

d. de M(I0) a M(l 1). une relation dlexemplification (subordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* M(10). jus cogens (effets de droit) 

* M(11). jus cogens (Est nu1 tout traite.. . ) 

Or, la nullite est un des effets de droit possible. 

e. de M(11) a M(12), une relation dlelaboration (coordination) 

En effet, nous deduisons de: 

* M(l I ), jus cogens (definition) 

* M(12), jus cogens (trois elements constitutifs). 

Or les trois elhments constitutifs du jus cogens definissent le jus cogens. 



1.2.5.2.2 Representation graphique 

La recherche des relations entre les macrostructures du paragraphe 

permet d'etablir la representation graphique suivante de la chaine hetorique de I'extrait 

analyse: 

1.2.5.2.3 Recherche des themes et representation de la perspective fonctionnelle 

La recherche des themes de chaque paragraphe va perrnettre de voir entre 

quelles parties (thematique ou rhematique) va s'effectuer la reprise d'inforrnations et 

ainsi dlQablir la representation graphique de la penpective fonctionnelle pour I'extrait 

analyse. 

Themes des ~araara~hes  7 a 12 

Lorsque nous avons recherche la chaine cohesive unissant les SVM au plus 

haut niveau hierarchique du paragraphe 7"' nous avons constate que les liens cohesifs 

renvoyaient a la SVM 16. C'est donc elle qui constitue la partie thematique du 

paragraphe 7. 

Par une demarche analogue, nous obtenons les themes des paragraphes 8 P 

12. 11 se trouve que ces themes constituent toujours la premiere SVM du paragraphe 

en question. 

47 Voir 1.2.5.1.2. 



Notons que pour ces quelques paragraphes, les resultats de I'application de la 

regle definie plus haut? correspondent a la distinction que nous aurions operee par 

intuition. 

Rewise d'informations entre les paracrra~hes 7 B 12 

Du 57 au 98: 

Dans ces conditions (8.27 - theme) reprend 7.22 a 26 (rherne). 

Du 58 au 59: 

Ceci (9.29- theme) reprend 8.28 (rheme). 

Du §9 au §lo: 

(10.32 - theme) est lie a 9.31 (rheme) par relation a un mCme hypertheme: "ce 

qu'il faut faire pour analyser le jus cogens" (relation de cohesion partie-partie). 

Ceci est corrobore par le fait que 10.32 est introduit par d'autre part, meme si 

9.31 n'est pas introduit par d'une part. 

Du 510 au 511: 

Cette definition (1  1.34 - theme) du jus cogens est donnee par les effets de droit 

qui d8couleront, dans I'ordre juridique international, de I'utilisation de cette 

notion ou de telle nome en faisant parfi'e (1 0.33 - heme). 

Du 51 1 au 912: 

De ce texte (12.40 - theme) reprend 11.39b (rherne). 

Representation nra~hiaue de la ~erspective fonctionnelle 

De ce qui pre&de, nous obtenons alon la representation graphique suivante: 

48 Voir 1.2.3. 



7.7 + R7 
& dans ces conditions (8.27) 
T.9 + Re 

& ceci (9.29) 
T9 -, R9 

-& d'aufre part (1 0.32) 
TI0 + R,o 

A cette definition (1  1.34) 
TI1 -b R11 

& de ce texte (1  2.40) 
TI* -, R12 

1.2.6 Conclusions 

Les exemples que nous venons de donner de I'application de notre modele 

d'analyse, ne serait-il qu'esquisse, permettent deja de reviser notre premiere definition 

d'une unite d'analyse superieure a la phrase, ainsi que de confirmer le caractere 

integrateur et evolutif du rnodble. 

1.2.6.1 Deuxieme essai de definition d'une unite d'analyse superieure a la phrase 

L'esquisse du modele d'analyse recherche a commend par un premier essai 

de definition d'une unite d'analyse superieure a la phraseq. Celui-ci se lisait ainsi: 

la macrostructure construite d'apnis les rnacroregles de 

van Dijk (1980), a partir des SVM constituant un 

paragraphe fypographique. 

A partir de cette definition, nous avions degage la macrostmcture du 

paragraphe 7 du M e  de Virally. Or, lors de la recherche des liens de coordination, 

subordination et superordination dbfinis par Hobbs (1983) et unissant les SVM de ce 

paragraphe, nous nous sommes rendu compte que si I'on prenait les SVM se trouvant 

au plus haut niveau hierarchique de la chaine rhetorique ainsi obtenue du paragraphe, 

49 Voir 1.2.1. 



et qu'on leur appliquait les regles de generalisation et construction de van Dijk (1980), 

alon apparaissait egalement la macrostructure de ce paragraphe. Ainsi en a-t-il ete 

egalement pour les paragraphes 8 a 12, le reste de I'extrait analyse. 

Comme les relations de coordination, subordination et superordination de 

Hobbs sont definies de f a ~ o n  plus precise que les macroregles de van Dijk. nous allons 

de preference employer les premieres dans notre deuxieme definition d'une unite 

d'analyse superieure a la phrase. 

Celle-ci se lit alors ainsi: 

la macrostructure resultant de I'application des macroregles de 

generalisation et constnrction de van Dijk (1980)" sur les SVM 

au plus haut niveau hierarchique d'un paragraphe 

typographique. Ces SVM s'obtiennent par /a recherche des 

relations de coordination, subordination et superordination 

ddtinies par Hobbs (1983)'', entre les SVM de ce paragraphe 

typograp hique. 

1.2.6.2 Caractgre intkgrateur du modele esquisse 

Avec I'etablissement de la chaine rhetorique (au niveau des SVM ou des 

macrostnrctures) et la representation graphique de la perspective fonctionnelle que 

nous avons donnees d'un meme texte, nous avons voulu rendre compte de la structure 

discursive d'un texte argumentatif, en recourant aux enseignements que nous ont 

apportes les recherches entreprises dans les principales branches de I'analyse du 

discours. Ce faisant, nous nous donnons la possibilite d'etudier les relations entre 

coherence, cohesion, perspective fonctionnelle et superstructures, c'est-a-dire d'avoir 

une meilleure idee de ce qui constitue la textualit&. 

Voir1.1.2.3.1. 
5 1 Voir 1.2.2.1. 



1.2.6.3 Caractere evolutif du rnodele esquisse 

11 est certain qu'il reste encore beaucoup a decouvrir dans les domaines sur 

lesquels ce modele esquisse se base, et que celui-ci pourrait done devoir &re revise a 

la lurniere de I'aboutissement de nouvelles recherches. Cependant, I'organisation 

mQme du futur modele (la fapn dont les differents domaines se rapportent les uns aux 

autres) ne devrait pas en We trop perturbee. Ainsi. le modele d'analyse recherche se 

veut non seulement integrateur, mais aussi evolutif. 



CHAPITRE 2 PR€SENTATION D'UN MODELE INTEGRATEUR 

EN ANALYSE DU DISCOURS 

Tout processus de recherche est cyclique. Cest pourquoi, afin d'eviter autant que 

possible les redites et les morcellements dans la presentation de notre travail, nous 

evoquerons dabord quel processus nous avons suivi pour daborer un modele 

inthrateur en analyse du discours (2.1), puis nous exposerons ce modele. Nous y 

prodderons en comrnenpnt par definir les trois unites d'analyse retenues (2.2), puis les 

types de relations les liant les unes aux autres (2.3)'. Apres avoir applique ce modele 

(2.4). nous verrons comment verifier les analyses produites (2.5). Enfin, nous replacerons 

le rnodele dans le cadre de la psychologie cognitive (2.6) et nous rnentionnerons 

quelques-urn de ses possibles apports aux differents domaines de I'analyse du discours 

(2.7). 

2.1 Processus d'elaboration du rnod&le 

Nous avons proc4de en deux Qapes. Dans la premiere, I'analyse d'un premier 

texte complet (en franpis)' a partir du modele esquisse dans le chapitre preddent nous 

a pen i s  de formuler une hypothhse methodologique. Dans la seconde, nous avons 

verifie cette hypothese a I'aide de trois autres textes complets (un en franpis et deux en 

anglais)! Mais avant de traiter de ces deux etapes, nous allons tout d'abord presenter le 

corpus sur lequel nous avons travaill6. 

-- - -- -. - ' Dans la definition des unites d'analyse sup&ieures a la phrase interviennent les diff6rents 
types de relation entre unit& d'analyse. Mais cornme les relations entre unites d'analyse, pour 
Btre d&errnin&s, supposent que soient connues ces unites, nous avons choisi de les 
presenter d'abord, puis leurs relations. 
Michel Virally : " RBflexions sur le jus cogens", A FDI, 1 966, 5-29 

Notons que notre analyse n'a porte que sur le corps meme de ces textes et qu'ainsi nous n'y 
avons pas incorpore les notes en bas de page ou en fin de document, ni les Bventuelles 
annexes. II aurait certes 8t6 possible de le faire. Mais d'une part c'est le corps du texte qui est 
essentiel (il doit se suffire A lui-meme, les notes ne venant que le compl6ter) et d'autre part. 
cela n'aurait pas modifie nos r6sultats. En effet, chaque note peut &re vue comme un 
ensemble subordonne A la SVM B laquelle elle se rattache. 



2.1.1 Choix du corpus 

Les quatre textes sur fesquels nous avons travaille ont efe choisis dans le 

domaine sp6cialise du Droit international public, le juridique &ant argumentatif par 

excellence. Deux d'entre eux ont W publies dam I'Annuaire Frqa is  de D r o ~  

International (AFDI), et les deux autres dans le Brifish Yearbook of International Law 

(BY BI L), revues acaderniques d'irnportance comparable. 

Chaque texte, produt en langue matemelle4, est dun auteur different afin que 

notre Qude ne soit pas une reflexion des idiosyncrasies d'un auteur. MCme si I'application 

de notre modele ne consiste pas en une analyse de contenus, nous avons encore 

restreint autant que possible le domaine de nos textes aux principes generaux du Droit 

international public. En effet, il se peut que le type de sujet traM (par exemple, etude de 

cas ou problemes theoriques) soit lie a un type donne de structure discursive. Les textes 

choisis contiennent chacun entre 5 000 et 10 000 mots, c'est-Adire qu'ils sont tous d'une 

longueur suffisante pour pernettre le developpement d'une argumentation d'une 

complexite comparable- 

Ce faisant, nous pensons avoir satisfait aux conditions suivantes, posees par 

Purves (1988, pp.16-17) pour le choix de textes a etudier en rhetorique cam paree: 

a. les textes doivent &re elabores dans des conditions aussi similaires que 

possible; 

b. les fonctions des textes, les carnp6tences cognitives requises pour les ecrire et 

leurs matieres doivent gtre comparables; 

c. la langue (matemelle ou etrangere) dans laquelle tes textes sont ecrits, doit etre 

definie; 

d. I'occupation des auteurs doit &re similaire; si elle ne I'est pas, il doit en etre 

tenu compte dans I'analyse; 

e. le niveau de scolarite des auteurs doit Ctre similaire et decrit. 

Notons qu'il n'est pas possible de travailler sur des taductions, car d'une part ce type de texte 
n'est pas traduit, d'autre part et surtout un des buts de notre travail est d'examiner comment une 
personne conpit et &it un texte argumentatif dans sa langue matemelle. 

Voir 2.3.1.5.2. 



Les quatre textes complets retenus pour notre analyse sont: 

1. "Une notion ambigue: la mise en application provisoire des traites" 

par Daniel VIGNES, AFOI, 1972: I81 -1 99 

Le probYrne de droit intertemporel que pose la mise en application provisoire des 

traites s'apparente a ceux des conditions d'entree en vigueur et notamment a ceux de la 

ratification ou de I'approbation. La t r i r  grande longueur des prockdures parlernentaires, 

alon qu'a notre epoqw les gouvemants comme les gouvemes sont le plus souvent saisi 

par I'urgence, a fait que la theorie de I'application provisoire a interesse recemment la 

pratique, dont un aperp est donne dans une premiere partie. La deuxieme examine 

comment cette question a ete abordee dans la Convention de Vienne sur le droit des 

traites de 1969. Et enfin, la troisieme traite d'un cas particulier: I'entree en vigueur des 

actes du 22 janvier 1972 relatifs a I'adhesion aux Communautes europeennes du 

Royaume-Uni, du Danemark et de I'ldande. 

2. "Reflexions sur le jus cogens" 

par Michel VIRALLY, AFDI, 1966: 5-29 

Depuis que la Commission du droit international a fait reference au jus cogens 

dans son projet d'articles sur le droit des traites, cette question a subitement acquis une 

grande actualit& Les opinions les plus divergentes se sont fait jour, alors que chacun 

s'entend a reconnaitre que la notion de jus cogens, relativement nouvelle dans le droit 

international. presente - ou presenterait - une tres grande importance pour I'ordre 

juridique international. Dans un premier temps, I'auteur tente de cemer la notion meme 

de jus cogens en determinant les caracteres des normes lui appartenant, puis il s'attache 

a rechercher quelles normes se qualifent pour appartenir au jus cogens, c'est-a-dire, 

comment une norme de ce type peut &re creee. 

3. "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties" 

par D.W. BOWETT, BYBIL, 1976-77: 67-92 

La Convention de Vienne sur le droit des traites a reconnu dans ses articles les 

changements introduits par la pratique des resenres aux traites rnultilateraux, et le 



present article cherche a clarifier la situation relative a cette question, en particulier en ce 

qui conceme les traites non constitutiifs d'une organisation internationale et les reserves 

dont I'acceptation par I'ensemble des parties au trait6 n'est pas requise. Pour ce faire, 

I'auteur examine successivernent: le sens du mot "resen/en, la distinction entre une 

resewe permise et une reserve interdite, I'effet produit par la formulation d'une reserve 

interdite, la fawn de determiner si une reserve est pennise ou non, les differentes 

reactions face a une reserve formuftk et les effets de ces reactions et, enfin, le retrait 

d'une reserve ou d'objections a une reserve. En raison de I'incertitude constatee dans 

I'application des r&les de la Convention de Vienne, I'auteur conclut avec une serie de 

propositions pour guider les Ctats dans leur pratique. 

4. ''The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law" 

par Jonathan I. CWRNEY, BYBIL, 1986: 1-24 

L'objet de cet article est de determiner dans quelle mesure la regle de I'objecteur 

permanent, selon laquelle un &at objecteur permanent a une pratique ne seral pas lie 

par la coutume qui resulterait de son application reptitee, intervient dans le 

developpernent du droit intemational coutumier. Sont d'abord exposees les positions qui 

soutiennent la rQle de I'objecteur permanent: celles des auteurs en general et celle de 

dlAmato en particulier, les opinions judiciaires e t  la pratique etatique. Puis, comrne ces 

positions ne suffisent pas a etablir I'existence d'une telle regle, la theorie du 

consentement en droit intemational coutumier est examinee. L'auteur conclut que quelle 

que soit la theorie de droit intemational adoptee, la r&le de I'objecteur permanent n'a pas 

de base legitime dans le systeme juridique intemational; sa seule raison dJBtre se trouve 

dans la dynamique du developpement du droit intemational. 

2.1.2 Premiere etape: formulation d'une hypothese methodologique 

De notre revue des principales approches pertinentes en psychologie cognitive, 

nous avons retenu que I'interpretation du discours s'opire a I'aide de regles recursives. 

Comme nous avons souligne I'irnportance pour notre modele de tenir compte des 



principaux enseignements en ce domaine, les mCmes rwles dans I'analyse de nos textes 

doivent pouvoir s'appliquer A tous les niveaux d'analyse. 

C'est pourquoi nous nous sommes servie des relations d'expansion de Hobbs 

(1983)6 pour analyser notre premier texte. celui de Michel Wrally, tout d'abord au niveau 

des SVM et ensuite a celui des macrostructures. C'est-adire que nous avons determine 

quels liens unissaient d'une part les SVM entre elles a I'interieur d'un meme paragraphe. 

et d'autre part les macrostmctures determinees a partir des paragraphes. Lcrs de 

I'application de ce type d'analyse a notre texte, que ce soit au niveau de la SVM ou de la 

macrostructure, nous avions cornme postulat le fait que tout lecteur suppose la 

coherence do texte qu'il est en train de lire. Lors de sa lecture, il essaye donc de 

constmire un rnodhle mental satisfaisant. S'il ne peut le faire, deux conclusions sont 

possibles: le lecteur n'a pas les connaissances sufFisantes pour interpreter les relations 

entre les unites du texte et donc pour le comprendre, ou, le texte n'est pas coherent. 

Or, wmme le texte sur lequel nous voulons verifier notre modele est repute 

coherent (en raison de sa publication dans une revue acadernique), il devrait Ctre 

possible d'en etablir (au moins) une representation rnentale satisfaisante, ce a quoi nous 

avons d'ailleurs abouti7. 

Lors de notre demarche, nous avons ete amenee a completer les definitions de 

Hobbs de f a p n  a rendre compte de toutes les manifestations possibles des liens de 

coordination, subordination et superordination, ainsi qu'a preciser la definition de la 

macrostructure et du theme d'un paragraphe. 

2.1.3 Deuxieme etape: verification de I'hypothese methodologique 

Nous avons applique ces nouvelles definitions (des liens de coordination. 

subordination et superordination, ainsi que de la macrostructure et du theme) tors de 

Pour la formulation de ces rtgles, voir 1.1.3.1.4. et 1.2.2.1. Pour leur formalisation 
systhatique, voir I'annexe 3. 



I'analyse des trois autres textes complets. Nous avons pu alors verifier I'existence de 

certains types de liens de coordination, subordination ou superordination que nous avions 

supposes dans notre hypothese methodologique. Comme chacun des textes analyses se 

presente de fapn 16gerernent diffbrente, nous avons W conduite a preciser certains 

points de notre methodologie quant au traiiernent des citations (nombreuses dans les 

textes anglais et presque absentes des textes franqais) et aux frontieres des 

macrostructures (afin d'assurer un traitement uniforrne des paragraphes quel qu'en soit 

I'auteur). A I'aide de ces precisions, nous avons revise I'analyse du premier texte. Pour 

chaque texte, nous avons pu etablir me representation rnentale satisfaisantea. 

2.2 Definition des unites d'analyseg 

Nous avons retenu trois types d'unites d'analyse: au niveau inferieur, les SVM, 

dont les relations les unes avec les autres au sein d'un meme paragraphe permettent de 

determiner les macrostructures, unites d'analyse intermiidiaires dont nous donnerons une 

nouvelle definition, et enfin, au niveau su@rieur, les divisions de I'auteur qui 

interviendront dam le processus de verification de I'analyse du texte. 

2.2.1 La Sequence Verbale Maximale 

Nous rappelons la definition dorm* plus had0  de la sequence verbale maximale 

(ou SVM): 

la SVM est composee d'une proposition independante 

(tens& ou non tensee), d'une proposition matrice tensee 

et de (ou ses) subordonnee(s) tensb(s) ou non tensee(s) 

ou d'un enon&. 

Sauf indication contraire, tous les exemples present& ici sont extraits du premier texte analyse: 
"RMexions sur le jus cogens" de Michel Virally. 

lo  Voir 1.1.2.1. 



Nous lui avons neanrnoins apporte une petite modification en ce qui concerne 

I'introduction des citations. En effet, cellesci peuvent etre annonde directement 

(discours direct) ou indirecternent (discoun indirect). Or, d'une part en anglais il est 

parfois malaise de distinguer entre les deux en raison du caractere facultatif de la 

conjonction de subordination that, d'autre part il est important d'assurer un traitement 

similaire de toutes les citations. C'est pourquoi nous avons considere que chaque 

proposition introduisant une citation canstiiue une SVM a part entiere, m6me si, en fait, 

elle n'est qu'une proposition matrice (sans subordonnee). A I'interieur des citations. nous 

avons prodde au meme decoupage en SVM. 

De plus. lorsqu'une citation comporte plusieun SVM. sont analyses d'une part 

leurs liens a I'interieur de la citation, d'autre part le lien de la citation prise comrne un tout 

avec les SVM qui la preckdent et qui la suivent. La citation tout entiere est ainsi mise au 

rang d'une SVM. Sont assimiles aux citations les cas ou un rndrne paragraphe 

(typographique) comprend plusieurs divisions, elles-rnernes constituees d'une ou 

plusieun SVM. Les liens entre ces SVM d'une division a I'interieur du paragraphe sont 

recherches, tout comme I'est le lien entre cette division prise comme un tout et les SVM 

qui la suivent et la precMentl'. Remarquons qu'il n'y a la qu'application recursive des 

regles definissant les rapports entre unites d'analyse. 

2.2.2 Redefinition de la rnacrostruct~re'~ 

Le concept de macrostructure n'est pas nouveau en analyse du discours. 

Plusieurs auteurs y ont eu recoun, mais presque chacun avec une definition Iegerernent 

differente. Nous ne ferons pas exception a la regle et en presenterons notre propre 

" Pour des exemples. voir l'annexe 6. 

l2 Les raisonnernents suivants sont bases sur une analyse au niveau des SVM. lls sont Malernent 
valables au niveau des macrostructures, et I'on pourrait ainsi determiner les themes et les 
macrostructures des divisions du texte ophr6es par I'auteur, en determinant d'abord les bases 
des macrostructures (de macrostnrctures) compris dans ces divisions du texte. En d'autres mots, 
les raisonnernents pt&ent& dans cette section s'appliquent de fawn rkursive dans le texte. 



conception. Notre justification en est que, contrairernent a ce qui a ete propose jusqu'ici, 

nous avanwns des Meres formels pour definir la macrostructure. 

Nous determinerons d'abord la base rnacrostructurelle, puis son theme (a 

contra& son heme), et enfin la macrostnrcture ellememe. 

2.2.2.1 Sa base rnacrostructurelle 

La base rnacrostructurelle est comprise a I'interieur d'un m6me paragraphe 

(typographique). Elle commence. en avec la premiere SSVM au plus haut 

niveau hierarchique et se terrnine par la demiere SVM au mime niveau hierarchique (et 

les eventuelles SVM qui lui sont subordonnees) qui. a ce niveau. n'est pas separee de la 

premiere par un lien de parallelisrne ou contraste. Cependant, il n'y aura pas rupture de la 

chaine formant la base rnacrostructurelle, si une relation d'elaboration ou d'opposition lie 

la deuxieme SVM mise en parallele ou contraste avec une SVM preddant la premiere 

SVM mise en parallele ou contraste dans la chaine au plus haut niveau hierarchique (ex: 

§ 7)- 

Un lien de parallelisrne ou contraste, non domine par une relation d'elaboration-ou 

opposition, au plus haut niveau hsrarchique des SVM d'un paragraphe marque ainsi la 

fin d'une base macrostnrcturelle et le debut d'une autre. Un seul paragraphe peut donc 

Btre compose de plusieun bases macrostructurelles (ex: 5 29). 

Les liens de parallelisrne ou contraste a un niveau hierarchique inferieur 

n'interrompent pas la chaine d'une base macrostructurelle (ex: § 7). 

Dans le cas de citations cornpos&s de deux ou plus paragraphes 

(typographiques), chacun d'entre eux se verra le cadre de I'application des regles 

enondes ci-dessus pour la determination des bases macrostructurelles. Cependant, 

'3 Voir les correctifs apportes dans 2.2.2.2.2, 2.2.2.2.3 et 2.2.2.2.4 a cette gen6ralisation, rendus 
nhssaire par la presence kventuelle d'une seule SVM audessus des autres, ou d'une SVM 
commenpnt le paragraphe au dessous d'une plus longue chaine de SVM. 



cette citation (compos6e de pfusieurs SVM), etant introduite par une seule SVM. sera 

consider& comme une unite. incluse dans la base macrostructurelle cornprenant la SVM 

intr~ductn'ce'~. 

Paraqraphe 7: Une seule base macrostructurelle, car malgre la relation de 

parallelisme entre les SVM 19 et 20, il n'y a pas rupture de la 

chaine en raison de la relation de coordination entre les SVM 17 et 

20. Les SVM 21 a 26 sont subordonnees a la SVM 20 et font donc 

partie de la base macrostructurelle. 

La relation de parallelisme entre les SVM 25 et 26 n'est pas prise 

en compte ici, car elle ne se situe pas au plus haut niveau 

hierarchique. 

__.- - - -  ____-- -*- -- -- coordination 

16 + I 7  + 19 fi 20 

Paragraphe 29: La relation de parallelisme entre les SVM 96 et 97 interrompt la 

chaTne au plus haut niveau hierarchique. II y a donc ici deux bases 

macrostructurelles: le premier constitue par la SVM 97, et le 

deuxieme par fes SVM 97 et 98. 

l4 Pour des exemples, voir I'annexe 6. 



2.2.2.2 Son theme (et son rheme) 

Le theme d'un paragraphe se determine en appliquant un principe de base auquel 

sont apportes trois correct&. 

2.2.2.2.1 Principe de base 

La partie rhematique d'un paragraphe (le cornmentaire) presuppose Texistence de 

la partie thematique (ce dont il s'agit). Or, a prioti, cette relation de presupposition peut se 

manifester sous deux aspects: la subordination, I'anaphore et la cataphore. 

Sera donc thernatique l'element au niveau hierarchique le plus eleve dans une 

base macrostrudurelle, et auquel renvoient les relations anaphoriques et cataphoriques 

des elements de m$me niveau de la m&me base rnacrostructurelle. 

Remarquons que I'element thernatique sera ainsi le plus souvent le premier 

element du plus haut niveau hierarchique d'une base macrostructurelle. 

La SVM thematique est soulbn&e. 

2.4 11 s'en faut. cewndant. Que I'accord se soit realise a la suite de ces travaux. 

2.5 Bien au contraire, les opinions les plus divergentes se sont faites jour, conduisant 

parfais a des echanges d'arguments fort animees. 



C'est ainsi que des membres de la Commission du droit intemational ont eu a 

repondre au cours des debats de la Commission, A certaines critiques adressks 

a leur projet par le Gouvernement su4dois. 

Une controverse fort vive, d'autre part, a oppose la professeur Schwarzenberger, 

advenaire r6solu du jus cogens, qu'il croit nefaste, au professeur Verdross qui. 

des avant la derniere guerre, s'etait deja montre un partisan non moins determine 

de I'introduction de ce concept dans le droit intemational positif. 

1 3.43 "Nome imp6rativeM n'est pas synonyme de "norme obligatoire". 

13.44 Toutes les norrnes du droit intemational. en effet, sont, en ~rincipe, obii~atoires 

pour les Etats. ce aui siqnifie pue la violation dont elks ~ourraient faire I'obiet 

constituerait un acte illicite. avec toutes les conseauences iuridiques qui en 

decoulent. 

13.45 La seule exception a cette situation resulte de I'existence eventuelle de normes 

sirnplement perrnissives, c'est-&dire dont les dispositions ne cornportent aucune 

obligation pour leurs destinataires. 

3) Parasraphe 14 

14.46 Cintroduction du jus cogens dans le droit international ne doit 

certainernent pas faire naltre de doutes sur le caractere obligatoire des norrnes 

composant le droit. 

14.47 Toutefois, le fait qu'une obligation naisse a la charcle d'un ctat si~nifie cau'un 

autre ctat aura le droit d'en exi~er I'execution. 



14.48 Or, en regle generala, un sujet de droit - un Etat dans le cas considere - peut 

renoncer a cette prerogative 

14.49 et peut accepter que Itobligation qui existe vis-a-vis de lui ne sot pas execut0e. 

14.50 D&s Ion, il est normalement possible a deux etats de decider, pour ce qui 

conceme leun rapports rnutuels. de ne pas appliquer certaines nones du droit 

international qui leur imposent des obligations I'un enven I'autre. ou bien encore 

de choisir d'appliquer d'autres nomes, comportant d'autres obligations que 

celles prevues par le droit international general. 

14.51 Dans I'ordre interne. cette ~ossibilite se trouve limit& par le fait que les suiets 

de droit sont. en mime temps. des suiets de rBat, aui. par son activite 

legislative et I'action de ses tribunaux. entend etablir un ordre aeneral. sue les 

particuliers n'ont le pouvoir d'arnenacrer en fonction de leurs interets individuels 

aue dans la mesure ou cela ne risque pas de porter atteinte a I'interet aeneral 

defini par les autorites etatiaues. 

14.52 Si donc le iegislateur entend r&ler les relations sociales conforrnement B une 

n o n e  determinee, les sujets de droit sont tenus de la respecter, a moins qu'ils 

ne soient expressernent autorises a y deroger. 

On pourra repondre, fort justement, que les bonnes moeurs ne 

penhtrent pas dans le droit, c'est-adire ne se transforment elles-memes 

en jus cogens, que si les atteintes dont elles sont I'objet sont sanctionnees 

par ie juge; 

65.248 c'est la la deuxieme obiection. d'apres laquelle. indemndamment des 

proddes de formation autoritaires du droit necessaires a I'apparition de 

normes absolument imperatives, i f  faudrait encore que leur violation pQt 

gtre sanctionnee par une contrainte irresistible. 

65.249 La encore, if v a, semblet-il, confusion: 



65.250 le jus cogens se compose de regles qui sont d'une importance primordiale 

pour la societe; 

65.251 il n'en resulte pas pour autant que ces norrnes doivent necessairement 

etre sandionnees penalement. 

65.252 En effet, seules la sanction penale et I'execution forde requierent 

I'intervention de la contrainte. 

2.2.2.2.2 Premier correctif au principe de base 

Cependant, it se peut qu'au cours d'une demonstration I'auteur recoure a un 

principe general pour justifier explicitement le lien qu'il etablit entre deux elements du cas 

particulier qu'il traite. Ainsi, meme si ce principe general est superordonne, il n'en 

constitue pas le theme du discours (dans les limites, ici, de la macrostructure), car il n'en 

foumit qu'une justification (partielle) a un niveau d'abstradion plus eleve. 

Concreternent, ceci se manifestera dans la chatne rhetorique par un element 

superordonne (le principe general) a deux elements coordonnes par elaboration ou 

opposition. L'element thematique sera alors determine suivant le principe de base sans 

tenir compte de cet element superordonne (ex: § 21). 

Inversement, si un element est superordonne a deux elements sans lien 

d'elaboration ou d'opposition I'un avec I'autre, alors cet element superordonne ne peut 

pas etre interprete comme un principe general justifiant le lien entre les deux elements 

subordonnes. Ainsi, il se presente comrne le theme du discours. Nous retrouvons ici le 

principe de base enonci! plus haut, avec pour illustrations de ce cas particulier les 

exemples 2 (5 13) et 4 (§ 65)15. 

-- - 

l5 Voir 2.2.2.2. I. . 



21.68 D'une part. lorssue le ~ouvoir de traiter des etats n'est pas en cause, il n'est oas 

necessaire de faire a ~ w l  a I ' idb de ius coaens. 

21.69 Le caractere obligatoire des normes du droit international sum a expliquer que les 

Bats doivent les respecter. 

21.70 Des lors si les normes du jus cogens sont des normes fondamentales et d'une 

importance exceptionnelle pour la societe internationale, il den resulte pas, pour 

autant. que toutes les normes fondamentales du droit international fassent partie 

du jus cogens. 

21.71 C'est la un point qui merite d'6tre souligne 

21 -72 car il est tres souvent meconnu. 

2.2.2.2.3 Deuxieme correctif au principe de base 

I1 se peut egalement que I'auteur choisisse de finir sa demonstration sur une 

conclusion plus generale, afin de resituer le cas particulier qu'il traite (le theme de son 

discours dans la base de la macrostructure) dans un cadre plus general. L'element 

superordonne (cette conclusion plus generale) ne p u t  donc pas 6tre considere cornme 

le theme du discours (de la base macrostructurelle en question); il ne fait que rattacher 

I'information contenue dans cette base macrostructurelle a une information disponible a 

un niveau hierarchique supMeur. 

Concretement, ceci se manifestera dans la chaine rhetmique par un element 

superordonne terminant une suite d'elernents coordonnes par elaboration ou opposition. 

L'element thematique sera alors determine suivant le principe de base sans tenir compte 

de cet element superordonne (ex: 5 18). 



Inversernent, une suite d'ekments coordonnQ par elaboration ou opposition peut 

&e p r e d C  par un element qui leur est subordonnL Dans ce cas, rauteur aura donc 

introduit son discoun par un exemple de ce qu'il veut traiter. Le theme du discoun est 

donc superordonne a cet exemple, et nous retrouvons notre principe de base avec pour 

illustration de ce cas particulier I'exemple 3 (§ 14)16. 

a) La situation qui resulte de I'existence du ius coaens ~resente un caractere 

exceptionnel dans I'etat actuel de develo~pement de la societe internationale et 

des rap~orts interetati~ues. 

En effet, le jus cogens introduit une limitation a I'autonomie de la volonte des 

~tats, crest-a-dire a leur liberte contraduelle, consideree traditionnellement 

comme absolue, parce qu'elle represente un des attributs les plus essentiels de la 

souverainete. 

Sous cet aspect, le jus cogens pourrait &re considere comme une atteinte B la 

souverainete des Etats. 

2.2.2.2.4 Troisidme correctif au principe de base 

Parallelement a la conclusion tres generale du deuxYme correctif au principe de 

base, il se peut que I'auteur choisisse de commencer sa demonstration par une 

introduction trop generale pour constituer a proprement parler le theme du discoun (dans 

une unite donnee), lequel veritable theme suivrait cette introduction et en representerait 

un aspect particulier. 

l6 Voir 2.2.2.2.1. 



Cette introduction generale, dierente du theme, serait represent& par un 

element superordonne a I'ensemble des autres elements de la meme base. Trois cas de 

figures peuvent ici se presenter, suivant le niveau hierarchique du demier element de la 

chalne rhetorique par rapport au deuxieme, et au type de relations entre les elements qui 

les separent. 

Premier cas 

Dans le premier, une suite d'elements coordonnes est subordonnee au premier 

element de la chaine rhetorique et ainsi le demier element, n, de celle-ci se trouve au 

meme niveau hierarchique que son deuxieme. 

Ainsi que le rnontre clairement ie texte du paragraphe qui suit, les SVM 83 a 85 

sement a expliquer concretement I'affinnation contenue dans la SVM 82. Cette demiere 

repond ainsi a la question "de quoi s'agit-it?", tandis que les trois autres correspondent a 

"ce qu'on en dK. En d'autres mots, la SVM 82 est le theme du paragraphe 24. 

En revanche, s'il n'est Das possible de deroaer a ~acta sunt sewanda. il n'en va 

pas de mQme pour les normes aui en sont issues et qui constituent le droit des 

t raites; 

dans la pratique, ceci arrive tres courarnment. 

Lonqu'un traite prevoit qu'il pourra 6tre denond unilateralement par I'une des 

parties, cette disposition a pour effet de delier cette partie de I'obligation de 

respecter le traite des le moment ou elle a notifie a Ifautre partie sa volonte de ne 

plus &tre ti&. 



24.85 Mais c'est en vertu de pacta sunt servanda que cette demiere sera obligk de 

supporter les cons6quences d'une telle manifestation unilaterale de volonte. 

Deuxieme cas 

Dans le deuxieme, une suite d'elements coordonnes ou subordonnes ou 

superordonnee est subordonnk au premier element de la chaine rhetorique, mais le 

demier dement, n, de celle4 se trouve a un niveau hierarchique inferieur a son 

deuxieme element. 

Eiemple: Paraoraphe 27 

De meme que dans I'exempie preddent, les SVM 91 a 93 servent a exemplifier 

I'affirrnation contenue dans la SVM 90. Cette demiere repond ainsi B la question 'de quoi 

s'agit-il?", tandis que les trois autres correspondent a "ce qu'on en dit". En d'autres mots, 

la SVM 90 est le theme du paragraphe 27. 

Une telle situation wut se presenter lorscrue la norme en cause ~ossede une 

valeur ethicrue qui rendrait norrnalement inacce~table sa mise a I'ecart 

I1 en sera ainsi, par exemple, des normes relatives au respect des droits de 

I'homme, et notamment de ses droits les plus elementaires, qui concement la 

sauvegarde de sa vie et de son integrite physique, surtout dans le cas ou la 

vioiation dont elles sont I'objet atteint tout un groupe humain. 



27.92 Le crime du genocide, cornme on sait, a fait I'objet d'une convention adoptee par 

I'Assern bl6e generale, 

27.93 mais cette convention ellernerne n'a fait que reprendre une conception de la 

moralit4 la plus elementaire dans la vie internationale qui, dans le passe deja 

avait, entre autres, justifie les interventions dites d'humanite. 

Troisieme cas 

Enfin, dans le troisieme, une suite d'elements coordonnes ou subordonnes ou 

superordonnes est subordonnee au premier Cement de la chahe rhetorique, et le demier 

CYrnent, n, de celle-ci se trouve au mbme niveau hierarchique que son deuxieme 

element. 

Ewemple": Troisieme partie du texte de Vignes (analyse au niveau des 

macrostructures) 

Dans I'ensemble des textes analyses (soit les 12 des corpus 1 et 2), nous n'avons retrouve 
qu'un seul autre exernple de ce type, le paragraphe 2 (anaiyse au niveau des SVM) du texte 
de Crawford. 



... + M35 + M36 0 

Dans le texte qui suit des macrostructures de la troisieme partie du texte de 

Vignes, la macrostructure du paragraphe 29, M(29), ne fait que reprendre le titre 111. La 

lecture de cette suite de macrostrudures, m&ne si elle ne se revele pas des plus aisees, 

montre que c'est M(30) qui, en fait, precise quels types de problernes poses par I'entree 

en vigueur des actes du 22 janvier 1972 re la t i  a I'adhesion aux Communautes 

europknnes du Royaurne-Uni, du Danemark et de I'lrlande, vont etre adresses dans 

cette partie de I'article. D'ailleurs, les difficultes soulignees dans M(30) vont gtre resolues 

par une proddure enonde dans M(42-1) et M(42-2). Ainsi, c'est plus precisement du 

contenu de M(30) dont il est question dans la troisieme partie. M(30) en est donc le 

theme qui est introduit par M(29). 

111 Problemes poses par I'entree en vigueur des actes du 22 janvier 

1972 relatifs a I'adhesion aux Communautes europeennes du Royaume- 

Uni, du Danemark et de I'lrlande. 

29.139 Capplication de ces Actes posait de tres nornbreux 

problernes. 

30.145 Cette opposabilite aux nouveaux ctats mernbres du 

droit derive acquis allait egalement poser des difficultes 

d'application provisoire. 

30.146 D'autres enfin allaient resulter du besoin, que avant 

I'entree en vigueur des traites d'adhCion certaines dispositions du 

droit derive soient adaptees. 

31.154 elle [la proddure d'inforrnation et de consultation 

des ctats adherents sur les actes elabores pendant la periode 



allant de la signature a I'adhesion effective] s'en [question 

d'application provisoire] apparente neanmoins, 

32.164 I1  s'agit toutefois [article 153 de I'Acte d3Adhesion, 

suivant lequel le Conseil ou la Commission adoptera les 

adaptations qui n'avaient pas W elabor&s au jour de la signature 

et que ces adaptations entreront en vigueur des I'adhesion] d'une 

application provisoire un peu sp6ciale puisque si les textes 

necessaires sont etablis pendant cette periode interimaire, ils 

n'entrent en vigueur que lots de I'adhesion. 

32.169 Quoi qu'il en soit de nombreux ades furent adoptes 

entre juillet et decembre 1972 sur base de cet article (1 531. 

33.170 La possibilite offerte par Itarticle 153 n'a toutefois a 

I'epreuve des faits pas pan! suffisante. 

33.173 Darts certains cas, I'article 153 pemettait 

d'atteindre le resultat, 

34.1 78 On aurait pu evidemment se demander si dam la 

pratique (6. supra) de I'application a titre provisoire des traites, une 

solution au probleme [quand les dispositions de I'Acte d'adhesion 

ne wncemaient pas des mesures d'adaptation d'un acte preedent 

des Communautes] ne pouvait &re trouvee. 

35.180 Le fait que le texte n'entrerait en vigueur que 

simultanement au traU d'adhesion ne venait pas compliquer la 

situation [texte ne concernant pas des mesures d'adaptation d'un 

acte preddent des communautes et arrete sur la base d'un traite 

non entre en vigueur] mais plut6t la simplfier. 

36.182 mais il etait douteux que celui-ci [premier cas 

envisage par I'article 25 § 1" de la Convention de Vienne] soit 

applicable ici [texte ne concernant pas des mesures d'adaptation 

d'un acte predent  des communautes et arrete sur la base d'un 

traite non entre en vigueur] par analogie [avec Itarticle 1531. 

37.1 83 En revanche, on pouvait se demander si l'art.25, 9 
1, b), n'etait pas ici applicable et si les ctats signataires du traite 

d'adhesion n'avaient pas la possibilite de se mettre d'accord pour 

une application a titre provisoire non prevue a I'Acte, d'autant que 



celle-ci aboutirait 4 des actes arrCtes avant I'adhesion mais 

n'entrant en vigueur qu'apres celleci. 

38. I 85 A cet egard [choix de I'organe pouvant agir], il n'y 

avait pas telfement de probl&mes 

39.189 Quant enfin a dire que en agissant ainsi [en 

arr6tant des actes avant I'adhesion], le Conseil empietait sur une 

competence des ctats membres (originaires ou nouveaux), cela 

etait impossible puisqu'il s'agissait d'appliquer avant entree en 

vigueur certains articles des Actes d'adhesion, par lesquels les 

Ehts membres confiaient aux Institutions communautaires 

I'exercice de certains pouvoirs et comp6tences apres I'adhesion. 

40.192 La solution finalement adoptee est beaucoup plus 

prudente. 

41 -193 I1 M convenu que pendant I'annee 1972, le Conseii 

sur proposition de la Commission, marquerait son accord apres 

consultation des nouveaux h t s  membres au sein du Comite 

interimaire sur des projets de reglements, que ces reglements ne 

seraient adoptes formellement, qu'apres adhesion, par le nouveau 

Conseit et sur proposition presentee par la nouvelle Commission, 

qu'en attendant le texte des projets serait annexe a une resolution 

adoptee par le Conseil (des Six) et publiee au J.O.C.E. 

42.194 hidemment cette proddure [le Conseil sur 

proposition de la Commission, marquerait son accord apres 

consultation des nouveaux ttats membres au sein du Comite 

interimaire sur des projets de Rhlements, que ces RMlernents ne 

seraient adoptes formellement, qu'apres adhesion, par le nouveau 

Conseil et sur proposition presentee par la nouvelle Commission, 

qu'en attendant le texte des projets serait annexe a une resolution 

adoptee par le Conseil (des Six) et publiee au J.O.C.E.] ne 

comporte theoriquement aucun risque. 

42.196 En revanche, elle ne presente pas pour les 

particuliers de certitude juridique 



Ainsi, des trois exemples pre&dents, seul le troisieme correspond a la situation 

decrite au debut de cette section. Nous pouvons alors dire que si, dans une chaine 

rhetorique, une suite d'elements coordonnes ou subordonnes ou superordonnes est 

subordonnee au premier element, et que le demier element, n, de celle-ci se trouve au 

m6me niveau hierarchique que son deuxieme element, celui-ci et n etant par ailleurs 

coordonnb par elaboration ou opposition directernent ou indirecternent I'un a I'autrel'. 

alon le theme de I'unite d'analyse delimitee par la chaine rhetorique est constitue par le 

deuxieme element. 

2.2.2.2.5 Sy nthese 

Est thematique, I1elernent de la suite dYIements coordonnes par elaboration ou 

opposition au plus haut niveau d'abstraction de la base macrostructurelle (compte tenu 

des trois correctifs precises cidessus) et auquel renvoient les relations anaphoriques et 

cataphoriques des elements de cette suite. 

La suite dlelements coordonnC par elaboration ou opposition au plus haut niveau 

hierarchique est determinee en appliquant d'une maniere recursive le principe de base et 

ses deux correctifs enonds cidessus. 

Est rhematique, la partie de la base de la macrostructure qui n'est pas 

thematique. 

- - - - - - - - - - - - 

'* NOUS n'avons pu, dans I'ensemble des deux corpus, trouver d'exernples oh le deuxkme 
Mment et le dernier se trouveraunrau meme niveau d'abstraction mais ne seraient pas 
coordonn& I'un l'autre par elaboration ou opposition, ni directement ni indirecternent. 
Cependant, il est probable que dans ce cas le deuxieme element ne soit pas le theme de 
I'unitk d'analyse delimitee par la chaine rhktorique. 



2.2.2.3 La macrostructure 

La macrostructure correspond a la demiere SVM au plus haut niveau de 

hierarchic d'une base macrostructurelle (ex: $5 5. 40. 84). Cette SVM-macrostructure 

reprend explicitement tous les elements du discours qui sont mentionnes en elle par les 

divers liens cohCifs la rattachant aux SVM preddentes. Cette definition, quoique 

fomtulee dilferemment, reflete la meme conception de la rnacrostucture que celle de van 

Dijk (1980)19 et il est donc logique que les deux mQhodes nous procurent (en general) les 

meme result at^^^. 

Une chaine d'elements coordonnes (par elaboration ou opposition) est 

interrompue par chaque relation de parallelisme (ou contraste), mais comme une SVM 

peut Gtre reliee par elaboration ou opposition a deux SVM, elles-mgmes en parallele, un 

paragraphe peut ne cantenir qu'une base macrostructurelle2' mais avoir une 

macrostructure composee de deux SVM (ex: 5 7). Cependant, si un paragraphe contient 

deux (ou plus) bases rnacroshucturelles, ce paragraphe sera represente par deux (ou 

plus) macrostructures (ex: 5 29). 

19 En effet, nous n'avons en fait que redkfini la macrostnrcture de van Dijk en termes de liens 
de coordination, subordination et superordination, et lui avons par I& meme confere le caractere 
formel qui caracterise la dbfinition de ces liens. 

Cette demibre dkfinition de la macrostructure est li& a notre deuxikme essai de d6finition 
(1.2.6.1) par le fait que la prise en consideration des seules unites au plus haut niveau 
d'abstraction rend cornpte de la r&le d'effacement De plus, la s44ection comme macrostructure 
de la derniere unit6 ZI ce niveau d'abstracb'on correspond aux r&gles de generalisation et 
construction. La r@le de derivation nulle s'applique lorsque la base macrostructurelle est 
cornpos6e d'une seute unite. 

Pour la definition des macror&les d'effacement, de gheralisation, de construction et de 
derivation nulle qui interviennent dans la recherche de la rnacrostructure de van Dijk (1980), voir 
1.1-2.3.1. 

20 En effet, si nous reprenons la macrostructure que nous avons obtenue en appliquant les 
rnacro&gles de van Dijk pour le paragraphe 7 du premier texte analys6: 

le misonnement par analogie pour donner une id6e du jus cogens, doit &re mani6 
avec une extdme prudence, m6me si cette mdthode a souvent 6t6 utihsde avec 
succ&s (voir 1.2.1), 

nous constatons qu'elle est semblable ZI celle obtenue par notre ddfinition. Mais ceci ne se verifie 
pas pour chaque macrostructure que nous avons d6terrninke des deux fawns. Cela s'explique 
par la subjectivit6 avec laquelle s'apptiquent les macroregles de van Dijk, et c'est pourquoi nous 
donnons preference A notre definition qui s'appuie sur des critkres formels. 

Pour une cornparaison des macrostructures obtenues d'aprks la definition de van Dijk (1980) et 
d'apres la notre dans le cadre de I'analyse du premier texte, voir I'annexe 7. 



11 se peut que dans une base rnacrostructurelle, un CYment soit superordonne a 

tous les autres. Celui-ci, meme s'il se trouve apparemrnent au plus au niveau de 

hierarchie, n'est pas consider8 comme I1element au plus haut niveau de hierarchie de la 

chaine, si les deux elements auxquels il est directement superordonne, sont coordonnes 

entre eux (ex: § 21)*. 

Dans le cas de citations mmpos&s elles-m&nes de deux ou plus bases 

rnacrostructurelles, ces r&gles sont appliquees a I'interieur de chaque base 

macrostructurelle de la citation, la somme des macrostructures ainsi obtenues 

representant la macrostructure de la citation dans son entie?. 

La SVM macrostructurelle est en caracteres gras. 

5.12 11 n'est pas etonnant. d&s Ion (Padmission du jus cogens sur une large echelle 

obligerait B modifier assez substantiellement la conception traditionnelle qu'on se 

fait du droit international], qu'un certain nombre d'intemationalistes aient peine a 

accepter un renouvellernent aussi radical sur le plan de la pensbe et des 

concepts, mais aussi i3 adrnettre, sur le plan des faits, que les changements 

politiques et sociologiques, intervenus dans la societe intemationale depuis vingt 

arts, aient ete assez profonds et irreversibles pour entrainer une transformation 

aussi substantielle du droit qui la r6git. 

Ceci est le parallele du cas discutk en 2.2.2.2.2 A propos de la determination du theme de la 
base macrostructurelle. 

23 Remarquons que le traitement des citations donne lieu A I'application rkursive de nos r@les 
d'analyse. 

Pour des exemples, voir I'annexe 6. 



7.1 9 Dans beaucoup de cas, cette methode [le raisonnement par analogie] a pu &re 

utilisb avec su&s. 

7.20 Elle ne peut, cependant. etre maniee qu'avec une extrhe prudence. 

21.71 C'est U [si les normes du jus cogens sont des normes fondamentales et d'une 

importance exceptionnelle pour la societe internationale, il n'en resulte pas, pour 

autant, que toutes les normes fondamentales du droit international fassent partie 

du jus cogens] un point qui merite d'btre souligne 



29.96 Dans les deux cas. le trait6 derogatoire aurait pour effet de pennettre a un   tat 
d'adopter un comportement immoral ou antisocial. 

29.98 rnais il est difficile de discerner la portee exacte de ce rapprochement [entre le jus 

cogens et I'ordre public tel qu'il est conqu dans la dmit etatique] et les 

cons6quences qui peuvent en Qtre tirees. 

40.134 Notons, au surplus - nous aurons I'occasion d'y revenir plus loin - que si 

certaines regles valables a I'interieur d'un group particulier d'etats sont 

considerks comme specialement importantes et cornme devant. en 

consequence. prevaloir sur d'autres, ii n'en resulte pas necessairernent qu'elles 

prennent le caractere de jus cogens. 



- * * - - - * . . - - - - - . * - . * - -  

,. . idou ble coordination 1 

84.350 Cette phrase r'dans la mesure necessaire au maintien de la paix et de la 

securite intemationales'l indique tres clairement que, pour les auteurs de la 

Charte. les principes qu'ils avaient introduits dans celle-d ne s'irnposaient pas 

de fapn automatique au respect des   tats non mernbres et que, meme si 

IIOrganisation devait s'efforcer de convaincre ces demien de s'y conformer, 

c'Qait seulement dans la mesure necessaire au maintien de la paix et de la 

securite intemationales. 

84.354 De la mOme fapn que le droit conventionnel peut devenir obligatoire a 

I'egard dtctats non parties par la force de la coutume et se transformer ainsi 

en droit international general, il peut aussi acquerir le statut de jus cogens. 

I1 est possible d'expliquer cette determination des macrostructures de la maniere 

suivante. L'information centrale d'un paragraphe est celle qui est la plus generale et a 

laquelle on arrive A la fin d'un raisonnement (elaboration ou opposition). Les relations de 

parallelisme et subordination servent a expliquer, respectivement par analogie et par des 

informations plus detaillees. 



2.2.3 La division oper8e par I'auteur dans son texte (DIV) 

Dans la structuration visuellement observable de son texte, le JE8 on'ente le TUi 

de deux fawns: par ses paragraphes (typographiques) dont le rBle a W reconnu et pris 

en compte dans notre modele au niveau de la definition des rnacrostructures, et par 

divenes divisions (notees ci-dessous: DIV) qu'il opere de maniere beaucoup plus 

consciente. Ces diverses parties sont indiquees par des titres et/ou un systeme 

hierarchise, code par des chf ies ou des lettres (suivant la matiere ou le contexte 

culturel). 

Ces divisions op6rees par le JEQ dans son acte de parole constituent des touts 

dont it est ainsi possible de rechercher pour chacun le theme et la macrostnrcture (soit 

une macro-macrostructure ou macrostructure de DIV). Pour cela, il suffira d'appliquer les 

rh les enondes cidessus pour la macr~structure~~. I1 y aura donc application recursive 

des mQmes regles, au niveau des SVM et des rnacrostnrctures determinees ii partir des 

SVMZ5. 

Une division correspondant a un certain titre ou marque comprend les 

macrostructures qui suivent ce titre ou cette marque jusqu'au prochain titre ou marque. 

Or, ces divisions peuvent Qre imbriquees les unes dans les autres, c'est-a-dire que I'une 

peut en contenir d'autres, qui lui sont subordonnees. Dans ce cas, it faut bien voir que la 

division correspondant au titre (ou marque) superieur comprend en fait les divisions des 

titres (ou marques) inferieurs, mais que la recherche du theme ou de la rnacrostructure 

de la division superieure se fait parmi les rnacrostnrctures comprises entre le titre (ou 

marque) superieur et le prochain titre (ou marque), quel qu'il (elte) soit. Par exemple, le 

premier texte analyse (FI-VIR) est divise en deux grandes parties I et 11. La premiere 

d'entre elles (I), est divisee en I), 2) et 3), qui lui sont subordonnes. La recherche du 

macrotheme et de la macr~macrostructure de I se fera parrni les rnacrostructures 

comprises entre I et I); la recherche du theme et de la macro-macrostructure de 1) se 

24 Voir 2.2.2.2 et 2.2.2.3. 

25 En cela, nous nous confomwns d I'exigence que nous nous &ions impos6e d'int@rer dans notre 
rnoddle les principaux enseignements que nous apportent les recherches les plus reconnues 
dans les principales branches pertinentes de la psychologie cognitive (voir 1.1 .I 5). Le resultat de 
cette analyse A ptusieurs niveaux rev& une importance particuli&e dans la verification du 
modde (voir 2.4). 



fera parmi les rnacrostructures comprises entre 1) et 2); la recherche du theme et de la 

macro-macrostructure de 2) se fera panni les rnacrostructures comprises entre 2) et 3); 

et enfin, la recherche du tEme et de la macro-macrostructure de 3) se fera parrni les 

macrostructures comprises entre 3) et 11. 

Lors de I'analyse au niveau des rnacrostructures, non seulernent les liens entre 

celles-ci sont recherches, mais aussi entre les divers titres (ou marques) et une 

macrostructure qui suit. Or, il arrive qu'un titre (une marque) ne soit pas directement lie(e) 

a la macrostructure qui le (la) suit directement, mais a une autre separee de flu (elle) par 

m e  ou plusieurs rnacrostructures. Cette ou ces macrostructures intermediaires jouent 

alors le r6le d'introduction a la macrostructure directement reliee au titre (ou marque), et 

elles ne sont pas prises en consideration lors de la recherche du theme ou de la 

macrostructure de la division de I'auteur introduite par le titre (ou marque) en question 

(c'est-adire le macrotheme et la macro-macrostructure). Le premier texte analyse nous 

offre un exemple de ce cas. La premiere partie est introduite par le titre note I. Celui-ci 

est suivi dam le texte par la macrostructure 7, mais il n'est directement lie au texte qu'a 

partir de la macrostructure 12. C'est donc a partir de cette M I  2 que se fera la recherche 

du macrotheme et de la macro-macrostructure de I. Or, MI2  est directement suivie par le 

titre de la sousdivision 1). 11 se trouve donc, dans ce cas particulier, que MI2 est la seule 

macrostructure qui sera prise en compte dans I pour la recherche du macrotheme et de 

la macro-macrostructure26. 

2.2.4 Importance relative des unites d'analyse retenues 

Trois types d'unites d'analyse intewiennent dans notre modele: la SVM, la base 

rnacrostructurelle et les subdivisions operees par I'auteur dans son texte. Ces trois types 

d'entites, clairement delimit6es par des criteres syntaxiques, graphiques et d'organisation 

hierarchique (par liens de coordination, subordination et superordination) dependent tous 

du JEen, quoique celui-ci ne soit pas necessairement conscient a un m h e  degre de leur 

26 Pour le graphique, voir 2.4.1.2. 

27 dans la rnesure 00 celui-ci est responsable de la presentation de son texte imprime. Cependant, 
ce qui nous interesse ici est uniquement le "produit final", c'est-Adire le texte imprime tel qu'il se 



impact pour chacun d'eux. En effet, si I'on conpit aisement que I'auteur choisit plus ou 

moins sciemment la structure generale de son texte (c'est-Pdire son plan) en y effectuant 

des subdivisions, cela I'est beaucoup moins en ce qui conceme la SVM ou surtout le 

paragraphe (des limites duquel depend la base d'une macrostructure). Cependant. ceci 

n'implique pas que la SVM ni la base macrostmcturelle ne puissent &re traitees wmme 

des unites d'analyse par le TUi. 

En fait, il apparait que les deux types d'unite d'analyse qui se revelent les plus 

importants dans notre rnodele, sont la SVM et les subdivisions de I'auteur. En effet, le 

premier constitue la base sur laquelle repose tout le systeme du haut jusqu'en bas; quant 

au second, il est determinant car c'est en fonction de lui que sont choisies en demier 

ressort les SVM qui vont figurer dans la representation generale du texte construite 

mentalement par le mi2'. Ceci, neanmoins, ne revient pas a denuer de toute importance 

le paragraphe et donc la macrostructure: cette demiere constitue le point chamiere entre 

la SVM et la subdivision de I'auteur: elle permet de relier la pensee de I'auteur telle qu'elle 

s'exprime a son niveau le plus particulier (dans les SVM) et le plus general (dans les 

suMivisions). 

La SVM est donc la pierre angulaire du modele presente. En la detruisant, on 

abattrait du meme coup tout le systeme. Or, nous devons reconnaitre que des 

recherches extensives et concluantes sur la pertinence d'une telle unite dans le 

traitement du discours en psyhologie cognitive manquent encorezg. A cette severe 

limitation a la validite de notre travail, nous ne pouvons que repliquer que celui-ci, 

s'inserant dans le cadre de la linguistique, en partage tous ies defauts (mais aussi. 

esp6rons-le, quelques qualites). Ainsi, s'il advenait un jour que la validite de la SVM 

comrne unite (qu'elle represente les limites inferieures ou superieures de I'analyse) soit 

serieusement remise en question, ce seraient non seulement les recherches en analyse 

du discours, mais aussi un nombre considerable d'entre elles en syntaxe, semantique et 

mCme phonetique (notamment les Qudes sur la prosodie) qui verraient leurs fondements 

ebranles. 

presente au TUi et nous consid6rerons donc I'auteur du texte ainsi que tous ceux qui influeraient 
eventuellement sur sa presentation cornme le JEb 

28 Voir 2.4. 

29 Voir cependant, Clark, H.H. 8 E.V. Clark (1 977). 



Deux objections principales a la prise en consideration du paragraphe 

(typographique) dans une analyse sont souvent soulevees. D'une part, la ou un auteur ne 

redige qu'un paragraphe, d'autres auraient pu en faire deux ou plus. A ceci, nous 

considerons avoir fait face en definissant la base d'une macrostructure? D'autre part, le 

paragraphe est parfois coup6 pour des raisons typographiques. de fa~oon a correspondre, 

par exemple. a une fin de page. Seraient alors amputees ou, au contraire, greffees. une 

ou deux SVM a un paragraphe. Ce phenomene n'a pas une incidence extreme (dans la 

mesure ou les paragraphes ainsi remanies ne perdent pas leur "logique interne"), car les 

SVM ainsi retranchees d'un paragraphe sont quand mdme prises en consideration dans 

le paragraphe ou elles sont ajoutees. !I se pose alors la question de savoir dans quelle 

mesure ce niveau d'analyse intermediaire est necessaire. Serait-il possible de determiner 

directement le theme et la macrostructure d'une subdivision de I'auteur a partir de 

I'analyse des SVM? A premiere vue. la reponse peot sembler afftrmative, mais une 

objection relevant de la psychologie cognitive se presente sans trop tarder. En effet, deux 

SVM contigues n'entretiennent pas necessairement de rapports conceptuels entre elles. 

Certes, ceci est egalernent valable au niveau des macrostructures, mais la distance entre 

deux SVM liees entre elles au sein d'une mbme subdivision semble, a priori, pouvoir Btre 

plus grande que celle entre deux macrostructures d'une meme subdivision. Or, la 

quantite d'inforrnations pouvant Ctre traitees simultanement par un individu n'est pas 

illimitee. II s'ajoute encore une consideration pratique pour conserver ce niveau 

intermediaire d'analyse: celui-ci nous procure une representation assez precise du texte, 

mais pas detaillee au point de "noyer" les marques d'organisation generale du texte. 

Cette representation du texte peut donc nous servir de point de depart pour des Uudes 

comparatives. Ainsi, si la delimitation exacte des frontieres du paragraphe 

(typographique) perd de sa porlee, I'utilite d'une analyse qui en tient compte n'en est pas 

affectee. 

Voir 2.2.2.1 



2.3 Relations entre unites d'analyse 

Les relations entre unit& d'analyse peuvent s'exprirner dans deux cadres 

differents: celui d'une analyse en termes de coordination, subordination et 

superordination, et celui de la perspective f~n~onnel le .  

2.3.1 Dans le cadre d'une analyse en termes de coordination, subordination et 

superordination 

L'analyse du premier texte (Fl-VIR) au niveau des SVM ou des rnacrostmctures 

nous a revel6 des relations non expressernent definies par Hobbs (1983), mais qui se 

rapportaient neanmoins a la coordination, subordination ou superordination. Celles-ci 

nous ont permis de completer le tableau de ces relations, qui peuvent d'ailleurs etre 

representees graphiquement. De plus, cette premiere analyse nous conduit a formuler 

trois observations sur la recherche de ces liens de coordination, subordination et 

superordination. 

2.3.1.1 Relation trouv6e dans le premier texte au niveau des SVM et non definie 

par Hobbs (1 983) 

Subordination 

60.226 mais ils [= les doutes emis B I'egard de la possibilite d'introduire la notion de jus 

cogens dans le droit international] s'expliquent aussi certainement par des 

considerations d'ordre pratique. 

60.227 On fait obsenrer que, dans I'ordre interne, ou les cat&ories correspondantes 

sont celles du droit constiiutionnel et de I'ordre public, le contenu des norrnes qui 



en rekvent est determine par le Ygislateur. eventuellement par le pouvoir 

constituant, et par le juge. 

Analyse: 

60 -226 ils [e droit international] (considerations d'ordre pratique) 

60.227 ordre interne (contenu determine par te I@islateur, eventuellement par le 

pouvoir constituant, et par le juge) 

"ils" reprend "les doutes emis a I'egard de la possibilite 

d'introduire la notion de jus cogens dans le droit intemational" de la 

SVM preddente. dont nous retiendrons le segment "droit 

intemational", ou en d'autres termes "ordre intemational". Or, il y a 

ici parallelisme entre ordre international et ordre inteme 

[raisonnement par analogiel, ainsi qu'incfusion de "contenu 

determine par le Iegislateur, eventuellement par le pouvoir 

constituant, et par le juge" dans "considerations d'ordre pratique". 

+ subordination 

Graphique: 

x et y representent fes informations 
donnbs (au sein de la SVM ou de 
fa macrostructure) sur la relation qui 
existe entre les segments de 
discours p (ou p' ou P) et a (ou A) 
et b (ou 8). 

60.226 : paragraphe 60. SVM 226. 



2.3.1.2 Exernples de relations trouvdes dans le premier texte au niveau des 

macrostructures et non ddfinies par Hobbs (1983)'' 

1) Subordination 

Premier cas 

Texte: 

Mu 3) 13.44 Toutes les norrnes du droit international, en effet, sont, en 

principe, obligatoires pour les etats, ce qui signifie que la violation dont elles 

pourraient faire r'objet constituerait un acte illicite, avec toutes les 

consequences juridiques qui en decoulent. 

M(l4-1) 14.50 Des Ion, il est normalement possible a deux ctats de decider, 

pour ce qui conceme leurs rapports mutuels, de ne pas appliquer certaines 

normes du droit intemational qui leur imposent des obligations I'un envers 

I'autre, ou bien encore de choisir d'appliquer d'autres norrnes, cumportant 

d'autres obligations que celles prevues par le droit intemational general. 

Analyse: 

w.13) obligatoires (toutes les normes du Dl) 

M(14-1) possible de ne pas appliquer (certaines normes du Dl) 

Or, "certaines nomes du Dl" est inclus dans "toutes les norrnes du 

Dl". 

+ subordination (contraste) 

32 Chaque macrostructure d'un paragraphe x, M(x), est presentbe sous la forme p(a) ou p(b), p, a 
et 6 &ant des segments de cette macrostructure. Le segment p peut 6galernent etre formalise 
par p', le segment a par A, et le segment b par B. 

U 1 : unite d'analyse 1 

U2 : unite d'analyse 2 



Formalisation: ul P(A) 

U2 non-p(a) 

avec a c A 

Graphique: 

Deuxieme cas 

Texte: 

M(66) 66.255 Le droit a, dans tous les cas, a definir les consequences qui resulteront 

des violations dont il pourra &re I'objet. 

M(67) 67.261 Ce caractere de la nullU, le fait qu'elle n'exige aucun recours a la force 

organisee, constitue mdme probablement la raison profonde - raison pratique et 

non pas theorique - de I'hostilite que certains auteurs manifestent a I'encontre du 

jus cogens. 

Anafyse: 

M(66) droit (cons6quences qui resulteront des violations) 

M (67) jus cogens (nu Me) 

Or, le jus cogens est inclus dans le droit et "nullite' est inclus dans 

"cons@uences qui resulteront des violations". 

+ subordination 



avec a c A 

et P C P  

Grap hique: 

Texte: 

M(68) 68.269 Si le caradere de jus cogens est reconnu a certahes normes en raison 

de leur importance pour la sociQe tout entiere, pour des raisons d'ethique sociale 

ou d'equilibre social, il seral contradictoire que leur qualification p a  resulter dtun 

accord particulier entre quelques etats et a fortori de I'interpretation unilaterale 

de I'un d'entre eux. 

M(69) 69.272 11 convient, nbnmoins, d'eviter de confondre les deux problemes de la 

creation et de I'application du droit. 

Analyse: 

M (68) jus cogens (qualification) 

M(69) droit (creation, application) 

Or, le jus cogens fait partie du dmit et "qualification" est inclus dans 

"creation, application". 

+ superordination 



Formalisation: U1 ~ ( a )  

U 2  P(A) 

avec a c A 

et P C P  

Graphique: 

3) Coordination 

Premier cas 

Texte: 

M(33) 33.106 La sociW internationale aduelle se caracterise par une extreme 

inegalite de fait entre les Bats, qui risque de wntraindre ceux d'entre eux qui sont 

dotes des moyens les plus lirnites a accepter en contrepartie d'avantages qui leur 

sont necessaires, des concessions excessives ou disproportionnees. 

M(34) 34.1 10 Toutefois, m&me si elle est suggestive, cette analogie [entre le jus 

cogens et le drol social et I'ordre public] ne permet pas, ici encore, de deductions 

de grande importance. 



Anaiyse: 

M(33) SI (in&galite de fait) 

M(34) ordre juridique etatique (droit social) 

Or, I'ordre juridique etatique est a la socYte etatique ce que I'ordre 

juridique international est P la SI. De plus, le droit social de I'ordre 

juridique etatique a pour but de coniger les in6galites de fait (de la 

societe Watique). 

+ coordination (parall4 lime) 

Formalisation: Uj  ~ ( a )  

u2 ~ ' ( 4  
avec 3 P / p c  P et p ' c P  

3 2  l a c  Z et b c  1 
et 3 R  / p R p ' e t  a R b  

Grap hique: 

Y - - - - -  

Deuxihme cas 

Texte: 

M(67) 67.261 Ce caractere de la nullit& le fait qu'elle n'exige aucun recours a la 

force organisee, constitue mCme probablement la raison profonde - raison 



pratique et non pas theorique - de I'hostilite que certains auteurs manifestent a 

I'encontre du jus cogens. 

M(68) 68.269 Si le caradere de jus cogens est reconnu a certaines nones en 

raison de leur importance pour la societe tout entiere, pour des raisons d'ethique 

sociale ou d'equilibre social, il serait contradictoire que leur quallcation pfit 

resulter d'un accord particulier entre quelques Etats et a forfion'de I'interpretation 

unilaterale de I'un d'entre eux. 

Analyse: 

M(67) jus cogens (nullU) 

M(68) jus cogens (qualification) 

Or, "nullU" ressort de I'application du jus cogens; de plus, I'application et 

la qualification du jus cogens en sont deux caracteristiques. 

4 coordination (parallelisme) 

Formalisation: U1 ~ ( a )  

U2 P(B) 

avec 3 A /a  c A et p(A), sous-entendu 

et 3 1  / A c C  et B c C  

Graphique: 



2.3.1.3 Tableaux des relations de coordination, subordination et 

superordination 

II est possible de classer les differentes relations de coordination, subordination et 

superordination dont nous avons trouve au moins un exemple dans le premier texte. Ceci 

nous a conduite d'ailleun a dUnir d'autres relations, pour lesquelles nous n'avons pas 

d'exemple dans ce premier texte, mais qui sont theoriquement possibles (elles sont 

donnees en grise). Les relations definies par Hobbs sont indiquees par un asterisque ('). 

Les relations supposees dans notre hypothese et dont nous avons verifie I'existence Ion 

de I'analyse d'un des trois autres textes, sont indiquees en caracteres gras sur un fond 

grise. 

Postulat: De chaque unite d'analyse U, on peut deduire: p(a) ou p(b), p, a et b etant 

des segments de I'unite d'analyse; 

(p, a et b peuvent 8re rempla&s dans les definitions formalisees qui 

suivent par. p', P, A, 8). 

U1 : uniti! d'analyse 1 

U2 : unite d'analyse 2 

Les relations d'inclusion suivantes sont valables pour les trois tableaux ci-dessous: 



Tableau 2.1 Relations de coordination 

Relations 1- Unit* 

d'analyse 

1) 

U l  

U2 

2) 

U1 

U2 

3) 

U1 

U2 

4) 

U1 

U2 

5) 

U1 

U2 

R.P. 

Opposition 

p(a) 

non-p(a) 

* Parallelisme 

p(a) 

~ ( b )  

Contraste 

~ ( 4  
non-p(b) 

Parallelisme 

p(a) 

P(B) 

avec 

p(A) sous-entendu 

Contraste 

~ ( 4  
no n-p(B) 

avec 

p(A) sous-entendu 

Parallelisme 

P(A) 

~ ( b )  

avec 

p(B) sous-entendu 

Contraste 

P ( 4  
non-p(b) 

avec 

p(B) sous-entendu 

Paratlelisme 

p(a) 

P '(4 
avec 

P R P '  

a R b  

" R.P. : representation graphique 



Tableau 2.2 Relations de subordination 

Relations 

* Subordination 

P(A) 

p(a) 

Su bodination 

P(A) 

p(a) 

Subordination 

P(A) 

P'@) 

R.P? / Relations 

Tableau 2.3 Relations de superordination 

& 

3. 

& 

Relations 

* Superordination 

p(a) 

P(A) 

Superordination 

p(a) 

P(A) 

Superordination 

p(a) 

~'(4 

Contraste 

P(A) 

non-p(a) 

Contraste 

P(A) 

non-p(a) 

Contraste 

P(A) 

non-p'(a) 

Relations 

Contraste 

p(a) 

non-p(A) 

Contraste 

~(4 
non-P(A) 

Contraste 

PW 
non-p'(A) 

R.P. 

R.P. : representation graphique 

" R.P. : representation graphique 



2.3.1.4 Repdsentations graphiques des relations 

Ces relations peuvent etre represent& par les graphiques suivants (les relations 

de subordination et superordination etant les inverses les unes des autres, nous ne 

donnerons le graphe que des premieres; de meme, les oppositions et contrastes ne sont 

pas representes). 

x et y representent les informations donnks, respectivement dans U1 et 

U2 (SVM ou rnacrostructures). sur la relation qui existe entre les 

segments de discours p (ou p'ou P) et a (ou A) et b (ou B). 

Coordination 



Subordination 



Ces representations graphiques des relations de coordination, subordination et 

superordination entre SVM ou macrostructures nous permettent de verifier que nous 

avons defini toutes les relations logiquement possibles entre ces unites, compte tenu de 

notre point de depart. 

En effet, celui-ci pose que, s'il existe une relation entre deux elements a (etfou A) 

et b (ettou B), celle-ci ne peut &re que dun des trois types fondamentaux suivants: les 

deux elements peuvent se confondre I'un avec I'autre (a = b), ils peuvent gtre inclus tous 

Ies deux dans un meme ensemble (a c et b c 1) ou I'un peut &re inclus dans I'autre 

(a c A ou b c B). Or, notre processus de determination d'une relation (de coordination, 

subordination ou superordination) entre deux SVM ou macrostructures se borne a mettre 

en relief I'existence de deux elements (a au A ou b ou 8 ou p ou p' ou P) dans chaque 

SVM ou macrostructure et d'examiner les liens qui peuvent exister entre ces deux 

elements d'une SVM ou macrostructure et les deux elements d'une autre SVM ou 

macrostructure (par exemple: p(a) dans la premiere unite et p(A) dans la deuxieme, avec 

a c A). Nous ne faisons donc que constater la presence d'elements qui entretiennent des 

liens les uns avec les autres, sans nous preoccuper de ce qui peut &re dit sur ces liens 

(representes par x et y dans les graphes cidessus). En d'autres terrnes, chaque SVM ou 

macrostructure est consideree comme I'expression d'infonnations (x ou y) sur les liens 

qui unissent deux de ses elements (a ou A ou b ou 8 ou p ou p' ou p). Ceux-ci 

n'occupent pas une place syntaxique particuliere dans la SVM ou la macrostr~cture~~. 

j6 suivant la formalisation choisie pour le type de relation en question. 
37 Ainsi, p(a) et p(b) pourraient aussi bien &re &fits a(p) et b(p). L'ordre de reprksentation des 

deux Mments choisis dans la SVM ou la macrostructure est interchangeable, du moment qu'une 
certaine coherence est conservb afin de faciliter la cornparaison entre la representation de deux 
SVM ou rnacrostructures. 



NQnmoins, cela ne signife nullement que le choix de ces a ou A ou b ou B ou p ou p' ou 

P pour notre analyse est aleatoire. En effet. un texte est coherent (et nous avons posa 

comrne postulat que nos objets d'analyse le sont), s'il presente une certaine suite 

dlid&sa qui se manifeste dans les elements cornmuns a ses SVM (ou macrostructures) 

prises deux par deux (rnais pas necessairement consecutivement). Notre analyse 

consiste done a rechercher les elements a ou A ou b ou B ou p ou p'ou P qui permettent 

d'etablir un lien de coordination, subordination ou superordination entre d e w  SVM (ou 

macrostructures). Or, nous pouvons voir dans les representations graphiques donnees 

cidessus que les trois relations fondamentales (identite, appartenance a un meme 

ensemble ou inclusion) sur lesquelles reposent les definitions de coordination, 

subordination ou superordination se presentent dans toutes les combinaisons possibles 

(cornpte tenu du fait que leur ordre d'apparition dans une cornbinaison n'est pas 

significatif) . Nous en concluons donc que les 21 relations definies dans nos tableaux 

suffisent a representer les diverses formes que peuvent revetir la coordination, la 

subordination ou la superordination dans un texte, que cela soit au niveau des SVM ou 

des macrostructures. 

2.3.1.5 Observations sur la recherche des relations de coordination, 

subordination et superordination 

Lors de I'analyse du texte et donc de la recherche des liens de coordination, 

subordination et superordination en son sein, I'importance des moyens cohesifs, des 

cotexte, contexte et de la connaissance du monde du TUi est netternent ressortie. De 

plus, cette analyse qui en est une des niveaux d'abstraction du texte et non de son 

contenu, laisse la place B diverses interpretations d'un m6me texte par la possibilite d'en 

constmire plusieurs representations mentales satisfaisantes. 

je L'auteur doit montrer qu'il a "de la suite dans les id&& 



2.3.1.5.1 Place des moyens cohesifs et importance des cotexte, contexte et de 

la connaissance du monde du TUi de Charaudeau (1983) 

Les relations de cohesion occupent une place fondamentale dans notre 

processus d'analyse. En effet, leur decodage est essentiel pour I'etablissement des 

relations de coordination, subordination et superordination entre SVM ou macrostnrctures 

dans la mesure ou il fait ressortir d'une fawn explicite quels deux segments de discours 

(a ou A ou b ou B ou p ou p' ou P) dans chaque unite danalyse doivent Ure pris en 

consideration. 

Cependant, il arrive parfois que ces relations de cohesion a elles seules ne 

permettent pas d'etablir les liens entre SVM ou macrostnrctures. II est alors necessaire 

de recourir aux informations contenues dans le texte mais non explicitement presentes 

dans les deux unUs d'analyse obsewees (le cotexte). Mais il apparait que ced ne se 

revele pas toujours suffisant, et dans ce cas, le TUi do l  faire appel a ses connaissances 

du monde pour suppleer a I'absence d'un des deux segments de discours dans une unite 

d'analyse, qui permettront d'etablir le lien (de coordination, subordination ou 

superordination) entre les deux unites con~iderees~~. 

Si la determination des deux segments de discours a retenir pour les deux unites 

d'analyse comparees reposent dans la grande majorite des cas sur des rnoyens 

proprement linguistiques (pour les relations de cohesion, et a un degre moindre, pour le 

cotexte), celle des relations d'egalite, d'appartenance commune a un mgme ensemble ou 

d'inclusion entre ces segments de discours releve du contexte, c'est-a-dire des 

connaissances generales du TUi dans le domaine auquel se rapporte le contenu de 

I'objet d'analyse. Ainsi, le TUi doit savoir par exemple qu'a la societe internationale 

correspond un ordre juridique international wmme a la societe etatique un ordre juridique 

etatique, que le droit international public comprend divers types de names et lesquels, et 

que la creation, I'application et la sanction d'une norme en constituent les trois grands 

elements de sa definition. 
- - - - -  - 

39 En ce qui concerne le premier texte analys6, nous n'avons relev6 que 12 cas (sur 315) ou il a 
ete nkessaire de recourir a nos connaissances du monde pour supplkr a I'absence dans une 
des SVM considbrks d'un des deux segments du discours qui devaient perrnettre la recherche 
du lien (de coordination, subordination ou superordination) entre ces deux unit&. Ceci ne 
reprbsente que 3,80% du nombre tobt des liens 6tablis entre SVM et rnontre ainsi le caractere 
"fern&" ddu texte analysk. Pour la liste de ces SVM, voir I'annexe 4. 



En interpieant le texte par la recherche des liens cohesifs, par son recours au 

wtexte ou au contexte pour la determination des liens (de coordination, subordination ou 

superordination). le TUI "construit" ou 'reconstruit" I'acte de parole qui a W realise par 

le JEe, avant de le transrnettre au TUd. 

2.3.1.5.2 AnaIyse de la structure discursive en termes de niveaux d'abstraction 

et non analyse de contenu 

II apparait ainsi que cette analyse stetablit sur le plan des niveaux d'abstraction 

(I'egalite des ensembles que representent les deux segments de discoun compares 

correspondant a la coordination, c'est-a-dire au meme niveau d'abstraction; I'inclusion a 

la subordination ou superordination, c'est-idire a un niveau d'abstraction inferieur ou 

superieur), et non du contenu. Certes ce demier n'est pas totalement absent dans la 

mesure ou le TUi doit recourir au contexte, mais en aucun lieu ne sont prises en 

consideration les informations (representees graphiquement par x et y) donnees sur les 

relations entre les deux segments de discours (a ou A ou b ou 8 ou p ou p' ou P) retenus 

pour la construction de la representation du texte dans chaque unite d'analyse. 

Cette analyse est donc d'ordre conceptuel et se revele alon bien adaptee a la 

cornparaison de textes, qu'ils soient ecrits dans la meme langue ou non et meme s'ils 

portent sur des sujets differents. 

2.3.1.5.3 Possibilit6 de construire plusieurs, quoiqu'en nombre lirnite, 

reprdsentations mentales satisfaisantes de la structure discursive d'un 

mQme texte 

Certes, dans la rnesure ou les connaissances du monde varient d'un TUi a I'autre, 

ceux-ci peuvent construire des repr&entations mentales differentes d'un mQme texte. 

Ceci expliquerait les ecarts d'interpretation d'un individu a I'autre, ainsi que de ce qu'ils en 

retiennent, car dans ces connaissances se trouve la cle pour I'etablissement des niveaux 

hierarchiques (coordination, subordination et superordination). En effet, si certaines 



connaissances du TUi ne peuvent peter P contestation et ce par I'ensemble des 

spkialistes du domaine en question (par exemple. a la sod& internationale correspond 

un ordre juridique international cornme 4 la societe etatique un ordre juridique etatique), 

d'autres sont moins universellernent acceptees (ainsi. la creation, I'application at la 

sanction d'une norme en constituent les trois grands eYments de sa definition). 

Avec la mCme methodologie, deux chercheurs pourraient donc faire apparaitre 

chacun une difTerente representation mentale satisfaisante d'un meme objet d'analyse, 

sans que cela nfoMre en quelque sorte que ce soit cette rnethodologie. En effet. celle-ci 

ne ferait que refleter un phenomene couramrnent obsenlit dans la realite: a un mCme 

texte peuvent correspondre plusieurs interpretations. Cependant cela implique, pour le 

type de travail que nous effectuons, que les textes compares soient analyses par le 

mQme chercheur, de f awn  a neutraliser la variable des connaissances du monde du TUi. 

Cependant, il faut souligner que cette possibilite de construire plusieun 

representations mentales de la structure discursive d'un mCme texte est limitee par la 

recherche de la coherence du texte par le TUi, c'est-a-dire sa volonte d'aboutir a une 

representation mentale satisfaisante. Concreternent, I'analyse du texte en termes de 

coordination, subordination et superordination a parb'r de ses macrostructures, doit 

perrnettre IYlaboration d'une presentation at d'une contraction adequates de ce textea. 

- 

" Cette presentation et cette contraction du texte ne semnt adwuates que dans la mesure ou 
elles seront coherentes et refl6teront fidelement le texte. Ainsi, si notre methodologie inclut une 
v&iflcation de la coherence d'un texte, elle ne permet pas d'exphquer pleinement ce qu'est la 
coh6rence. En effet, supposons qu'un TUi possMe toutes les connaissances du monde 
nhsa i res  a I'interpr6tation d'un texte et quail ne p u k e  cependant en construire une 
repr&entation mentale satisfaisante; alors, ce texte pourra &re suppose non coherent Mais, si 
au contraire, le TUi Blabre a partir de son analyse une presentation et une contraction de ce 
texte qui le satisfont, ceci ne se peut que pame que ces pesentation et contraction sont 
cohkrentes, donc parce que les r&gles de coherence sont respect6es. Celles-ci ne peuvent 
donc &re dbuvertes de cette maniere. Nbanmoins, une analyse contrastive entre textes 
coherents et non cuherents ferait ressortir leurs differences et ainsi pourraient apparaitre au 
moins cerbines r&les de coherence. 

Sur la v&ification du modkle d'analyse par 1'8laboration d'une pr6sentation et d'une contraction 
d'un texte sur la base de son analyse en termes de coordination, subordination et 
superordination, voir 2.4. 

Sur la v6rification de I'analyse d'un texte en termes de coordination, subordination et 
superordination 8 partir de ses SVM ou ses macrostructures, lors du processus d'daboration de 
sa presentation et de sa contraction, voir t'annexe 5. 



2.3.2 Dans le cadre de la perspective fonctionnelle 

Une analyse de la perspective fonctionnelle peut &re conduite ti deux niveaux: la 

SVM prise dans une base macrostructurelle, et la base macrostructurelle prise dans une 

division op6ree par Itauteur dans son texte4'. 

2.3.2.1 Au niveau de la SVM a I'intdrieur d'une base macrost~cturelle 

Au niveau de la SVM, la recherche du theme et du heme s'effectuera grace aux 

trois tests enon& dans l'ouvrage de Combettes (1983). 

Dans celui de la fwme negative et "contraste", la 

manipulation revient a etudier, dans un contexte precis, la portee de la negation; 
la phrase a analyser est niee et I'addition d'une nouvelle proposition, contrastant 
avec la premiere, fait apparaitre le ou les elements qui sont dans le champ de la 
n6gation: considerant que ce sont les Qements rhematiques qui se trouvent ainsi 
concemes, on arrivera B une sorte de gradation, certains groupes pouvant &re 
nieq d'autres n'acceptant de supporter la negation que dam certains contextes. 
(p.37) 

Dans le test reponse a une phrase de type interngatif, 

il s'agit de produire une sorte d'enchainernent, une sequence de deux phrases, 
qui va faire ressottir certains groupes de la phrase observh: ces groupes seront 
consideres comme les elements rhematiques; la difference avec la manipulation 
precldemment evoquee reside d'abord dans le fait que la structure mise en 
oeuvre est interrogative, et non n6gative; par ailleun, la phrase dont on veut 
determiner la structure thematique se trouve en seconde position, comme 
reponse a la phrase interrogative, dans I'enchainement ainsi construit. (p.40) 

Enfin, le troisieme test, ce dont on parle, revient a 

poser des questions du type: "Quoi d'autre sur le meme sujet? Quoi encore sur le 
mQme sujet?", la question etant posee a la suite de la phrase etudiee - et non 
avant, a la difference du test decrit plus haut, la reponse a cette question fera 
ressortir, par un effet de contraste, la repartition thematique . [...I Cette 
manipulation revient ainsi & faire apparaitre un theme constant; elle apparait 
fonctionner corredement lorsque la delimitation est nette entre theme propre - en 
position de sujet - et rheme, constitue par le groupe verbal [...I. Mais la situation 
est rnoins claire lorsque plusieurs elements peuvent pretendre a la fonction de 
theme, et que, justement, le decoupage n'est pas evident. (p.44) 

. - - - - - - - . - - - 

41 Pour la definition de ces unites, voir 2.2. 



A propos de ces tests, Combettes ajoute: 

I1 convient. nous semble-t-il, de relativiser quelque peu l'efficacite de ces tests: 
d'une part, comme nous I'avons vu, la mise en contexte est indispensable pour 
arriver B une solution precise et non a une foule de possibilites; mais, d'autre part, 
les trois manipulations que nous venons d'examiner ne s'appliquent vraiment bien 
que dans certains types de textes: textes explicatii ou argumentatk, par 
exemple, ou, justernent, la progression thematique stride est indispensable au 
bon fonctionnement discursif. (p.45) 

Or, d'une part nous travaillons sur des textes argumentatifs et d'autre part nous pouvons 

toujoun replacer en contexte les unUs analysees. Ainsi pouvons-nous pallier les 

eventuelles incertitudes qui resulteraient de Itapplication de ces tests dans nos analyses. 

2.3.2.2 Au niveau de la base macrostructurelle a I'interieur de la division operee 

par I'auteur dans son texte 

Une analyse des SVM dans un paragraphe (typographique) en terrnes de 

relations de coordination, subordination et superordination permet de determiner le theme 

et le heme d'une base rnacrnstr~durelle'~. II est donc possible d'etablir la progression 

thematique des bases macrostructurelles dans les lirnites d'une division operee par 

I'auteur dans son texte4? 

2.4 Example d'application du rnodele: extrait des analyses du premier texte 

Comme exemple d'application du rnodele, nous allons reprendre les paragraphes 

7 B 12 de notre premier texte analy& (Virally. 1966). c'est-adire le meme extrait dont 

nous nous etions selvie lois de Itelaboration du rnodele*. Nous proc6derons d'abord a 

Remaquons que ce type d'analyse se compare celui de Giora (1983), prbente cidessus 
(1.1.3.3.2). l i  s'en dbtache n4anmoins sur un point important alors que Giora adopte comme 
unites d'anafyse les paragraphes ty pographiques, les ndtres sont les bases rnacrostnrcturelles 
(voir 2.2.2.1; sur les raisons m&hodologiques de ce choix, voir 2.2.4). 



I'analyse en terrnes de coordination, subordination et superordination. puis selon la 

perspective fonctionnelle. 

2.4.1 En tennes de coordination, subordination et superordination 

La premiere etape, avant toute analyse, est le decoupage du texte en SVM. Ceci 

pennet I'analyse au niveau des SVM, indispensable a I'analyse au niveau des 

m acrostructu res. 

2.4.1.1 Au niveau des SVM 

Texte - 

Voir I'annexe 10-1, de la SVM 7.16 a la SVM 12.42. 

Analyses et qra~hiclues 

Nous analysons les SVM deux par deux, A I'interieur de chaque paragraphe 

typographique. 

Chaque SVM est presentee sous la forrne p(a) ou p(b), p, a et b etant des 

segments de cette SVM. Le segment p peut 6galement &e forrnalise par p', P; le 

segment a par A, et le segment b par B. 

Sont indiquC entre crochets (...I les segments de discoun impliques, auxquels le 

TUi recoult gate au cotexte ou a ses connaissances du monde. Sont indiques 

entre crochets et prkddes d'un signe d'6galU (= ...I les segments de discoun 

repris par des liens cohesifs. 



Chaque analyse se represente en un graphique qui permet de determiner les 

bases macrosttucturelles et les macrostructures (representbs en caract@res gras). ainsi 

que les themes (soulign6s). 

Paragraphe 7 

7.16. association a des notions voisines (ius cogens) 

7.1 7. raisonnement par analogie (notion nouvelle de Dl) 

+ coordination (elaboration) 

presence d'une notion nouvelle de Dl (raisonnement par analogie) 

une telle circonstance (se referer a des institutions de droit etatique) 

Or, b est un exemple de a. 

-+ subordination 

se referer a des institutions de drot Uatique (me telle circonstance) 

cette methode (beaucoup de cas) 

Or, a est un element de b. 

+ superordination 

habitude constante (une telle demarche) 

dans beaumup de cas (cette methode) 

4 coordination (elaboration) 

methode (utilisee avec s u d s )  

elle [mahodel (maniee avec une extreme prudence) 

Or, a et b denotent des fapns de recaurir a la methode. 

coordination (parallelisme) 

habitude wnstante (une telle demarche) 

dans beaucoup de cas (elle [= methode]) 

-+ coordination (elaboration) 



7.20. elle [= methode] (dans beaucoup de as) 

7.21. analogies (dans le cas present) 

Or, b est inclus dans I'ensemble des cas de a. 

4 subordination 

7.21. dans le cas present (analogies) 

7.22. [dans le cas present] (differences considera b fes) 

+ coordination (opposition) 

7.22. differences (entre la SI et la societe etatique) 

7.23. differences (notions invoqubs ici) 

Or, b fait partie des rapports de a. 

-+ subordination 

differences (notions invoquees ici) 

la structure d'organes de I'ordre interne n'existe pas dans la SI (formation 

du droit constitutionnel) 

Or, b fait partie de a. 

-P subordination 

7.24. la structure d'organes de I'ordre interne n'existe pas dans la SI (formation 

du droit constitutionnel) 

7.25 . la mCme raison [= la structure ...I (les autorites, chargks dans la societe 

etatique, de definir I'ordre public n'ont pas d'equivalent au plan des 

rapports entre les ctats) 

Or, ce sont les autorites, chargees dans la societe etatique, de 

definit I'ordre public, qui prksident a la formation du droit 

constitutionnel. 

-+ coordination (opposition) 



societ6 etatique et rapports entre les etats (autorites chargees de definir 

I'ordre public) 

ordre juridique etatique et ordre international (port& du drol public et du 

droit prive) 

Or, a et b font partie de I'organisation juridique. 

4 coordination (parallelisme) 

Paragraphe 8 

8.27. analogies (obstacles artificiels) 

8.28. lie cette demiere [= jus cogens] a une structure institutionnelle etrangere a 

la societe internationale (impossibilites logiques qui n'existent peut4tre 

qu'en raison du point de depart choisi) 

Or, b fait partie de a. 

4 subordination 

Paragraphe 9 

9.29. jus cogens (pas une notion propre au Dl) 

9.30. il [= jus cogens] (appartenir en commun a I'ordre juridique international et 

a I'ordre juridique etatique) 

-+ coordination (elaboration) 



il est considere (dans I'un ou dans I'autre de ces ordres) 

une analyse du jus cogens (en Dl) 

-N coordination (elaboration) 

Paragraphe 10 

10.32. notion (utilisable dans le droit posit'rf) 

10.33. notion (effets de droit) 

Or, b est un des elements de a. 

+ subordination 

Paragraphe 17 

11 -34. definition (existe) 

1 1.35. elle (a ete donnee) 

+ coordination (elaboration) 

11.35. elk [definition] (article 50) 

1 1 -36. definition (point de depart) 

Or, a est b. 

-B coordination (elaboration) 

1 1 -36- definition (point de depart de toute discussion) 

11 -37. disposition de I'article 50 (adoptee par un accord unanime) 

Or, on peut considerer qtie b est une des raisons pour lesquelles 

cette definition doit etre a. 

+ subordination 



1 1 .37. article 50 (ado pie par la CDI) 

1 1.38. cet article (adopte par la Conference) 

Or, a et b sont deux etapes dans le processus de I'introduction du 

concept. 

-+ coordination (parallelisme) 

1 1.38. cet article (introduction du concept) 

1 1.39a. I'article 50 (dispose) 

-, coordination (elaboration) 

1 1.39a. I'article 50 (dispose) 

1 1.39b. [I'article 501 (est nu! ...) 

+ coordination (elaboration) 

Paragraphe 72 

12.40. pris en consideration (trois elements) 

12.41. pour avoir la qualite de jus cogens une norrne doit (&re imperative. appartenir au 

Dl general, frapper de nullite ...) 

+ coordination (elaboration) 

12.41. &re imphtive. appartenir au Dl general, frapper de nullite ... (pour avoir la 

qualite) 

12.42. ces trois elements (analyser) 

Or, pour determiner si une norrne a une certaine qualite, il faut 

prodder si une analyse. 

+ subordination 



2.4.1.2 Au niveau des macrostructures 

Texte 

L'analyse au niveau des SVM a fait ressortir les macrostructures (notees M) des 

bases macrostructurelles. 

7.19 Dans beaucoup de cas, cette methode [le raisonnernent par analogie] a 

pu etre utilisee avec su&s. 

7.20 Elle ne put, cependant, Btre maniee qu'avec une extrgme prudence. 

8.27 Dans ces conditions , les analogies utilis&s ici [avec le droit 

canstitutionnel, I'ordre public en droit etatique], plut6t que d'eclairer la notion que 

I'on cherche a definir [le jus cogens], ont pour effet de susciter des obstacles 

artiiciels a son introduction dans le droit international. 

9.31 Toutefois, mQme s'il en est ainsi [le jus cogens p u t  appartenir en 

commun a I'ordre juridique international et a I'ordre juridique etatique], une 

analyse du jus cogens en droit international doit, pour eviter les faux problemes, 

partir du droit international lui-meme, et non de concepts empruntes au droit 

interne. 

M(1O) 10.32 11 s'agit, d'autre part, d'etablir une notion [du jus cogens] utilisable dam le 

droit positif et non pas simplement d'etablir un pur concept doctrinal. 

M(17) 1 1.36 C'est cette definition [du jus cogens par la CDI], nous sernble-t-ill qui doit 

6tre le point de depart de toute discussion, si on ne veut pas se livrer a un 

exercice purement academique. 

M(12) 12.41 Pour avoir la qualite de jus cogens, une nonne doit , a la fois: Gtre 

imperative, appartenir au droit international general, et frapper de nullite les traiies 

passes en violation de ses dispositions. 

t'analyse de ces macrostructures se represente aussi sous forrne de graphique, 

a partir duquel se determine la macro-macrostructure (ou macrostructure du second 

degre, c'est-a-dire, celle de la division operee par I'auteur dans son texte). 



Analvse 

Chaque macrostructure bun paragraphe x. M(x), est present& sous la forme p(a) 

ou p(b), p, a et b etant des segments de cette macrostructure. Le segment p peut 

6galement etre formalis4 par p' ou P, le segment a par A. et fe segment b par B. 

(I: titre de ta premiere partie du texte) 

I jus cogens (caracteres) 

M(l2) jus cogens (norme imp&ative, appartenir au Dl general. frapper de nullite les 

traites passes en violation de ses dispositions) 

+ coordination (elaboration) 

M(7) raisonnement par analogie (dans beaucoup de cas) 

M (8) analogies (ici) 

Or, b est inclus dans a. 

-, subordination 

M(8) analogies (obstacles artificiels) 

M(9) analyse en Dl (faux problemes) 

4 coordination (elaboration) 

M(9) analyse (en Dl) 

M(1O) [analyse] (dans le droit positif) 

Or, il s'agit du droit positif en Dl. 

-P subordination 

M(1O) pus cogens] (etablir une notion) 

M(1 I) jus cogens ([pour etablir une notion]) 

-+ coordination (elaboration) 

M(11) [CDI] (definition du jus cogens) 

M(12) [CDI] (pris en consideration trois elements) 

Or, a est b. 

+ coordination (elaboration) 



Les M(7) 21 M(12) sont comprises entre les tires I et 1) de I'auteur. Or, la M(12) 

est la premiere macrostructure reliee directement et ce par coordination, au titre I. C'est 

donc a partir d'etle que se fait la recherche du theme et de la macro-macrostructure (ou 

macrostructure au second degre) de cette partie du texte*. 

2.4.2 Selon la perspective fonctionnelle 

Si I'analyse selon la perspective fonctionnelle au niveau des SVM est 

independante de I'analyse en termes de coordination, subordination et superordination, if 

n'en est pas de meme au niveau des bases macrostructurelles. 

2.4.2.1 Au niveau des SVM 

Les rQles de Cornbettes (1983)" sont appliquees pour determiner les theme (T) 

et heme (R) de chaque SVM, ce qui penet ensuite de rechercher les liens entre themes 

et rhernes de ces SVM. 

Texte et analvse 

Voir I'annexe 10.1, de la SVM 7.16 a la SVM 12.42. 

4s Voir 2.2.3. 

46 Voir 2.2.2.2. 



Pour Itextrait analyse, nous obtenons le graphique suivant: 

Paragraphe 7 

Paragraphe 8 

Paragraphe 9 



Paragraphe 70 

Paragraphe I1 

Paragraphe 12 

2.4.2.2 Au niveau des bases macrostructureIles 

La d6termination du theme et du heme dans une base macrostructurelle 

s'effectue sur la base de Ifanalyse en terrnes de coordination, subordination et 

superordination au niveau des macrostmctures. 



Texte 

En ce qui conceme I'extrait analyse ici, nous obtenons comme macrothemes 

(MT) pour les bases macrostructurelles concem6es: 

w7.. 7.16 En vue de donner une idee plus frappante de ce que serait le jus 

cogens, certains auteurs I'ont associe a des notions voisines, empruntees au droit 

interne, telle que celles d'ordre public, de drol public (au sens etroit du droit 

romain) ou encore de droit constitutionnel. 

MT(8) 8.27 Dans ces conditions, les analogies utilisees id, plutdt que d'eclairer 

la notion que 1'on cherche a definir, ont pour effet de susciter des obstacles 

artiiciels 5 son introduction dans le droit international. 

m ' 9 )  9.29 Ceci ne signfie pas que le jus cogens soit necessairement une 

notion propre au droit intemational. 

M T(7 0) 10.32 11 s'agit, d'autre part, d'etablir une notion utilisable dans le droit 

positif et non pas simplement d16tablir un pur concept doctrinal. 

MT(7 2) 12.40 11 ressort de ce texte que trois elements ont W pris en 

consideration par la Commission du droit international. 

Voir I'annexe 8, de la SVM 7.16 a la SVM 12.42. 

La recherche des liens entre macrothemes (MT) et macrorhemes (MR) des bases 

macrostructurelles aboutit au graphique suivant: 



(I: titre de la premiere partie du texte) 

2.5 Verification du modele: rhdaction d'une presentation et d'une contraction 

d'un texte sur la base de son analyse en termes de coordination, 

subordination et superordination 

Les analyses que nous avons effectues de notre texte font ressortir une 

hierarchie des unites qui le composent, sur la base de laquelle nous pouvons rediger une 

presentation et une contraction4' du texte. 

En effet, a partir de la chaine de macrostructures liees par coordination, 

subordination ou superordination, nous pouvons d'une part determiner le theme et la 

macrostructure du texte tout entie?. Ce theme et cette macrostnrcture foment un texte 

coherent nous presentant de f apn  concise et fidele le propos du texte original. Dans le 

premier texte analyse, une macrostructure (M(69)) est situee a un niveau sup6rieur aux 

theme et macrostnrcture (A partir des macrostructures) du texte tout entier. En fait, M(69) 

represente une consideration generale qui a preside a I'ensemble de la recherche dont il 

est fait presentation. Elle p u t  donc aussi etre incluse dans la presentation. Celle-ci 

comprendra ainsi les macrostructures aux deux niveaux sup6rieurs de hierarchie. D'autre 

part, a partir de la meme chaine de macrostructures liees par coordination, subordination 

47 Voir l'annexe 10-3. 
* Ce theme et cette macrostructure du texte tout entier peuvent &re dits du "second degre', car ils 

sont d&ermin& non 8 partir de I'analyse (en termes de coordination, subordination et 
su perordination) des SVM , mais des rnacrostructures. 



ou superordination, nous pouvans determiner les macrostructures et les themes des 

divisions op&&s par I'auteur dans son texte; or ces macrostructures et themes de 

"second degre" rnis bout a bout, et moyennant quelques liaisons, representent une 

contraction coherente et fidele du texte original. 

Nous en concluons que les analyses de notre premier texte (F1-VIR) auxquelles 

nous sommes a M e  au moyen de notre methodologie sont vraisemblables, car par 

I'application recursive des mCmes regles d'analyse, nous avons abouti a une 

representation mentale satisfaisante bun texte dont nous avions suppose la coherence. 

Or, cornme de plus nous sommes parvenue a un resultat semblable pour les trois autres 

textes analyses, nous en induisons que notre modele d'analyse est valide. 

2.6 Interpretation du modele en fonction de la psychologie cognitive 

Notre modele ayant pour objet I'etude de Itinterpretation par le TUi et la reception 

par le TUd de I'acte de parole voulu par le JEc et realise par le JEe, nous avions releve la 

necessite aux stades preparatoires de son elaboration de rechercher ses fondements en 

psychologie cognitive. Apres un bref compte-rendu des trois types d'approches 

privilegies, nous avions souligne dans une synthhse que leun points de convergen~e~~ 

au moins devaient se retrouver dans notre methodologie, ce que nous avions pu verifie 

apres la premiere ebauche du modele. Or, non seulement la rnise au point de ce demier 

confirme sa compatibilite avec les donnees les plus largement reconnues en psychologie 

cognitive, mais elle sernblerait aussi favon'ser I'approche cannexionniste. 

En effet, la reception de chaque unite d'analyse aurait pour effet d'activer un 

certain nombre de noeuds. La determination de I'eventuel lien de coordination, 

subordination ou superordination entre deux unUs d'analyse serait alon rendue possible 

par [a reconnaissance des liens existant entre deux des noeuds actives de la premiere 

unite avec deux des noeuds actives de la deuxieme unite. La decouverte des relations 

d'appartenance ou d'inclusion entre le contenu des noeuds de chaque unite rnis en 

49 Soit I'existence de rf2gles reCursives pour 11interpr6tation du discours, la construction d'un 
rnodele de representation du discours et la hierarchisation des informations. 



rapport, serait perrnise grice aux multiples liens reliant I'ensemble des noeuds du reseau 

de neurones? La difference d'activation entre noeuds (ou ensembles de noeuds) 

correspondrait aux differences de niveau hierarchique et de place dans la chaine 

rhetorique des unites d'analyse, et la memoire presenterait ainsi une structure 

hierarchisee5'. Les differences observees entre des sujets sur leur memorisation d'un 

m6me texte, pourraient donc &re dues a des raisons tout autant physiques (deficiences 

du systeme neurologique) que de wnnaissances du monde, car de celles-ci dependent 

I'etablissement de relations entre les noeuds du systeme neurologique. Diverses 

experiences devraient pouvoir confirmer ou infirmer ces differentes hypotheses. 

Cependant, quels que soient les resultats de ces experiences, la validite de notre 

methode d'analyse ne s'en trouve pas outre mesure affectee dans la mesure ou nous 

avons cherche a constmire un modele qui nous permette de comparer linguistiquernent 

des textes sur des bases les plus formelles possibles, et non a batir un rnodele de 

traitement des informations en psychologie cognitive, bien que nous ayons reconnu la 

necessite pour notre modele non seulement de ne pas contredire, mais aussi d'incorporer 

les points les plus generalement admis en ce domaine. 

2.7 Le rnodele et les differents domaines de recherche en analyse du discours 

Au stade preparatoire d'elaboration du m ~ d e l e ~ ~ ,  nous avions considere I'un apres 

I'autre les differents liens qui existent a I'interieur d'un texte, soient la coherence, 

I'organisation fonctionnelle, la distribution de l'information et la cohesion, qui constituent 

autant de domaines de recherches en analyse du discours. Nous voudrions maintenant 

Rernarquons qu'une dtude a montre que les bons lecteurs pouvaient se rappeler un plus grand 
nombre de mots terminant les phrases qu'ils venaient de lire que les mauvais lecteurs 
(Barsalou, 1992: 108). Ceci suggererait, suivant nos hypoth&es, que les bons lecteurs peuvent 
garder paralldement en rnhoire un plus grande nombre d1unit6s, et sont donc mieux en 
mesure d'effectuer une cornparaison entre les unites appropriees pour &tabfir leurs liens de 
coordination, subordination ou superordination. 

La position que nous venons d'enoncer se rattacherait ainsi L un point de vue structurel, qui est 
generalement prefer6 A celui du contenu selon lequel des propositions seraient mieux rappekes 
que d'autres en raison de leur contenu et non de leur place par rapport aux autres (Barsalou, 
1992: 261). Plusieurs recherches montrent d'ailleurs que des sujets se rem4morent beaucoup 
mieux un grand nombre d'inforrnations quand ils les ont prealablement organisbs 
hi&archiquement (Barsalou, 1992: 127). 

52 Voir 1.1. 



examiner tres brievement dans quelle rnesure notre rnodele pourrait contribuer a 

I'avancement des etudes menees dans ces dornaines. 

Dans les termes de la theorie du sujet parlant de Charaudeau (1983), notre travail 

represente une analyse du TUi, de ses strat6gies dans une sluation communicative 

donnee. Une etude de ces demikres, par rapport a la situation communicative et dam 

des situations cornrnunicatives variables, nous foumirait des informations sur les relations 

entre les composantes linguistiques et les elements de la situation communicative du 

discours, sujet de la pragmatique. 

I1 semble que I'analyse a un deuxierne degre (c'est-adire, a partir des 

macrostrudures) d'un texte coherent permette I'elaboration d'une contraction coherente 

et fidele de I'originai. Mais ceci n'explique en rien la coherence, car cela revient en fait a 

enoncer une tautologie. Il faut plut6t rechercher des eclaircissernents sur cette notion 

dans la cornparaison des chaines discursives (representant les liens de coordination, 

subordination et superordination) et representations de la distribution des informations 

entre des textes coherents et des textes non coherents. ll serait egalement interessant de 

rechercher s'il existe des liens, et lesquels, entre les differents types de chaines 

rhetoriques et de representation de la distribution des informations avec le degre de 

facilite qu'eprouve un m&ne TUi a interpreter ces textes. 

La structuration du texte a differents niveaux, entre SVM a I'interieur d'une base 

macrostmcturelle aussi bien qu'entre macrostructures a I'interieur d'une subdivision ou du 

texte tout entier, presente des balises interessantes pour I'Uude des moyens cohesifs. 

Certains dtentre eux sont-ils preferes a d'autres a un niveau defini? Autrement dit, peut- 

on proaider a leur classement vertical aussi bien qu'horizontal? Quel est I'effet de leur 

presence ou absence P un niveau particulier sur I'interpretation du texte par le TUi? 

Quelle(s) categorie(s) de liens a un niveau dQermine facilite(nt) I'interpretation du texte 

par le TUi? 

Notons qu'il existe un avantage certain dans une premiere etape a travailler sur 

les liens cohesifs a I'interieur d'un texte argumentatif par rapport a un texte, disons, 

litteraire. En effet, des references externes au texte argumentatif, etablies et reconnues, 

permettent d'en baliser I'interpretation et par ce fait, privilegient I'etablissement d'un lien 



cohesif par rapport a un autre, lorsqu'une ambigultE! se pose, m&me si, comme nous 

avons pu le constater dans nos analyses, tous les cas douteux ne s'en trouvent pas pour 

autant resolus. En ce qui conceme les textes litteraires, diverses ewles s'opposent sur 

le point de savoir dans quelle mesure il peut ou doit &e fait usage de connaissances 

extemes au texte proprement dit, aux fins d'interpretation. Or. chacun sait qu'il est 

preferable de partir de bases portant moins a controverse, meme si pour certains elles se 

revelent par IP mCme moins interessantes, et a partir de fa d'etendre ses investigations 

vers des champs moins clairement definis. Neanmoins, I'avantage presente par I'etude 

de textes argumentatifs ne devrait en aucun cas occulter celui des textes litteraires, car il 

se peut fort bien que ceux-ci montrent une preference pour des types de liens cohesifs 

particuliers qui ne se retrouveraient pas. ou peu, dans des textes argumentatifs. 

Des reponses a ces questions, ne seraient-ce que partielles, perrnettraient a 

I'analyse du discours de contribuer a un meilleur enseignement de l'ecrit et donc a une 

plus grande efficacite de la communication ecrite. 



CHAPITRE 3 DE LA STRUCTURE DISCURSIVE DE QUATRE 

TEXTES ARGUMENTATIFS VUE A TRAVERS 

CAPPLICATION DU MODELE INTEGRATEUR 

Au moyen du modele integrateur expose au chapitre 2, nous avons analyse 

quatre textes argumentatifs en termes de coordination, subordination et superordination 

ainsi que selon la perspedive fondionnelle. Apres avoir presente quelques 

caracteristiques du corpus (3.1). nous esquisserons une typologie des paragraphes (3.2). 

puis nous effectuemns quelques observations sur la structure discursive des textes (3.3). 

Enfin, nous dUnirons des indices de linearite (3.4) qui sewiront a cornparer les textes 

franpis et anglais (3.5) et B elaborer une hypothese sur leur linearite (3.6). 

3.1 Presentation du corpus 

Les quatre textes dont nous allons maintenant Qudier la structure discursive, sont 

ceux qui nous ont servi a elaborer le modele int&rateurl, soit: 

1. "Une notion arnbigue: la mise en application provisoire des traitesl' 

par Daniel VIGNES, AFDI, 1972: 181-199 

code: F1-VIG 

2. "Reflexions sur le jus cogens" 

par Michel VIRALLY, AFDI, 1 966: 5-29 

code: F1-VIR 

3. "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties" 

par D.W. BOWETT, BYBIL, 1976-77: 67-92 

code: A l -  BOW 

-- 

I Pour une presentation plus complete de ces textes, voir 2. I. 1. 



4. "The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law1' 

par Jonathan I. CHARNEY, BYBIL, 1986: 1-24 

code: A1 -CHA, 

Ils possedent les caracteristiques statistiques presentees dam le tableau 3.1. 

Tableau 3.1 Caracteristiques du corpus 1 

Auteur Nombre Nombre % du 
total de de mob texte 

mots analys6s analyse 
(approx.) (approx.) 

F1 -VIG 5 000 5 000 100 

F 1-VIR 10 000 10 000 100 

A1 -BOW 9 500 9 500 100 

Al-CHA 7 000 7 000 100 

Total 31 500 31 500 - 

de DIV 

En raison des contraintes sur le contenu et les auteurs que nous avons retenu,s 

dans le choix des textes, ces derniers comptent un nombre de mots qui vane de 5 000 a 

10 000. Si cette difference apparait a juste titre importante, nous ne pensons pas qu'elle 

ait une incidence sur nos resultats. En effet, en 5 000 mots, un auteur peut developper 

une argumentation de meme complexite qu'en 10 000 mots. Or, c'est le type de 

complexite de ['argumentation qui importe ici, pas sa longueur. Notons d'ailleurs que la 

longueur des textes devraient en fait gtre mesuree en terrnes de SVM, car c'est elle, et 

non le mot, qui constitue I'uniti! d'analyse minimale dans le rnodele utilise. Mais dans ce 

cas aussi et pour les rnemes raisons, la variation entre les textes choisis ne devrait pas 

se refleter sur les resultats de I'analyse. 



3.2 Vers une typologie du paragraphe 

Les graphiques de I'analyse des SVM en terrnes de coordination d'une part ont 

perrnis le decoupage des paragraphes typographiques en bases macrostructurelles2, 

d'autre part mettent a jour plusieurs types de macrostructures (MCR) suivant 

I'organisation des SVM qui les composent Comme dans la majorite des cas un 

paragraphe typographique correspond a une base rnacrostructurelle (BMCR), il est 

possible de parler d'une typologie des paragraphes. 

C'est ainsi que nous avons pu definir quatre types de paragraphe: le paragraphe- 

unite simple. le paragraphe expositif, le paragraphe explicatl et le paragraphe complexe, 

qui correspondent chacun a une base rnacrostructurelle; et un paragraphe qui regroupe 

deux ou plus bases macrostructurelles. le paragraphe combine. Apres avoir presente 

chacun dleu$, nous dresserons le tableau recapitulatif de la ftequence de ces types de 

paragraphe dans le corpus. 

3.2.1 Le paragraphe-unite simple 

Un assez grand nombre de paragraphes. soit 15% de I'ensemble du corpus, est 

constitue d'une seule Jquence verbale maximale (SVM), c'est-adire d'une seule phrase 

(definie syntaxiquernent). Cette SVM est alors une macrostructure, au mCme titre que la 

SVM-macrostructure dam un paragraphe contenant plusieurs SVM, et nous appellerons 

ce type de paragraphe, paragrapheunite simple. 

Nous representerons le paragrapheunite simple par le graphique stylise suivant: 1 

* Voir 2-3.2.1. 

La majorit6 des exemples illustrant les divers types de paragraphe sont extraits du texte de 
Virally (Fl-VIR), donne en annexe 10-1. Pour le texte des autres exemples, voir I'annexe 8. 



Dans le texte de Virally (F1-VIR), faisant suite au paragraphe 2 rapportant les 

divergences en doctrine soulev6es par la mention du jus cogens dans le projet sur le drol 

des traites, la SVM 8 du paragraphe 3 (notee SVM 3.8) dans laquelle sont posees les 

questions de fond sur cette notion (conditions necessaires a I'apparition de telles norrnes, 

eventuelle existence de telles normes dans I'ordre juridique international). forme P elle- 

seule tout le paragraphe. Elle a pour structure syntaxique: 

avec les deux syntagmes prepositionnels (SP) se decomposant eux-rn6rnes en plusieun 

niveaux, et comptant respectivement 40 et 24 mots sur un total de 75. Par un seul mot de 

son theme, le dbbat, le paragraphe 3 reprend le heme de la macrostucture du 

paragraphe 2 (SVM 2.5), des echanges d'arguments, arguments qui sont exposes dans 

les deux SVM suivantes (SVM 2.6 et SVM 2.7) du mCme paragraphe. En fait, le 

paragraphe 3 reprend le contenu du paragraphe 2 en en presentant les informations 

factuelles sous une forrne conceptuelle. Cette theorisation du debat contenue dans le 

heme du paragraphe 3 (les deux SP) est reprise par le theme du paragraphe 4, tant 

d'incertitudes et tant de champ donne a la contestation (SVM 4.9). 

Ce paragraphe 4, qui explique en quoi I'ampleur du debat sur le jus cogens peut 

etonner, est lui-m0me constitue d'une seule SVM (SVM 4.9). de fone: 

le SP se decomposant lui aussi en plusieurs niveaux et comptant 38 mots sur un total de 

51. Ce SP constiue le heme de cette SVM 4.9, avec pour element central, la notion de 

jus cogens, dont il est question dans le paragraphe 5 qui souligne sa nouveaute et les 

consequences radicales qu'entraineraient son admission sur une large echelle et donc 

des resistances . L'element des lorn du theme de la SVM 5.12 (macrostructure du 

paragraphe 5) fait suite a la t d s  grande importance pour l'ordre juridique international [de 

la notion de jus cogensl (heme de la SVM 4.9), qui se traduit par des cons6quences qu'il 

n'est pas exagen9 de qualifier de r&olutionnaires (rheme de la SVM 5.1 1). Ce des lors a 



ainsi deux fonctions: il fait le lien entre deux SVM successives du meme paragraphe 

(SVM 5.1 1 et SVM 5-72), et il lie deux macrostructures entre elles (SVM 4.9 et SVM 

5.12). 

Ces deux exemples de paragraphes-unites simples montrent comment une SVM. 

par sa structure syntaxique complexe qui resulte en un syntagme verbal M s  long (en 

nombre de mots), par des choix lexicaux pennettant la reprise en un terme general de 

notions exprimbs auparavant en plusieurs (debat (SVM 3.8) reprend echanges 

&arguments (SVM 2.5) qui est lui-mbme illustre par hpondre ... a certahes critiques 

(SVM 2.6) et contmverse (SVM 2.7) ), pu t  gtre le cadre de developpement d'une idee de 

la meme maniere qu'un paragraphe constitue de plusieurs SVM. En d'autres termes, une 

seule structure syntaxique complexe lib a une richesse semantique peut remplacer dans 

le fonctionnement d'un texte, plusieurs structures syntaxiques moins elaborks avec un 

contenu sernantique equivalent". 

ReptGsentation des paragraphes-unit& simples dam le corpus 

Si nous wnsiderons I'ensemble des paragraphes-unites simples, nous obtenons 

le tableau 3.2 avec le nombre de paragraphes-unites simples. leur pourcentage, le 

nombre moyen de mots par paragraphe-unite simple et les nombres minimum et 

maximum de mots trouves dans on paragraphe-unite simple pour chaque texte du 

corpus: 

Ceci pose la question de savoir pourquoi un auteur choisit d'exprimer une id6e en une seule 
phrase syntaxique, alors que d'autres le feront en plusieurs. 



Tableau 3.2 Caract6ristiques des paragraphes-unites simples (corpus 1) 

, paragraph&-unit& simples 21,27 % 17,89 % 15.05 % 555 % 
Nbre moyen de mots par 
paragrapheunit6 simple 44,50 41,52 37'28 
Min. de mots dans un 

Trois de ces quatre textes (FI-VIG, F1-VIR et A1-BOW) presentent des 

paragraphe-unit6 simple 
Max. de mots dans un 

similitudes: un pourcentage non negligeable de paragraphes-unites simples (de 15 a 

21%). une moyenne elevee de mots par paragraphe-unite simple (plus ou moins 40), des 

16 

ecarts importants entre les paragraphes-unites simples les plus courtes et les plus 

tongues (de 65 a 89). Le quatrieme texte (A1-CHA), quant a lui, ne contient qu'un 

pourcentage minime (5,55016) de paragraphes-unites simples, qui comptent d'ailleurs 

15 

beaucoup moins de mots et presentent un moins grand ecart entre eux (30). 

Foncfions des paragraphes-unites simples 

7 

Or, dans les deux exemples domes cidessus, nous venons de voir comment des 

paragraphes-unites simples pouvaient jouer le mQme rdle que des paragraphes 

composes de plusieurs SVM, notamrnent grace a leur structure syntaxique complexe qui 

resultait en un nombre de mots eleve. Ainsi se trouve expliquk la longueur moyenne des 

paragraphes-unites simples des trois premiers textes. Cependant, quel que soit le texte 

considere, il existe des paragraphes-unites simples relativernent courts. Quelle est donc 

leur fonction? 

18 

Un retour aux textes penet  de voir que sur les 10 paragraphes-unites simples 

d'une longueur de mots tres inferieure a la rnoyenne, trois servent de transition au 

paragraphe suivant (117-2 de FI-VIG, w9-2 de FI-VIR et 334-2 de F1-CHA), quatre 



annoncent la presentation de plusieun m s  rnis en parallele, chacun etant presente soit 

dans un paragraphe soit dans une section identifib par un &iffre ou une lettre (917 et 

§25 de F1-VIR, 556-2 et §74 de A1-BOW), et deux se trouvent typographiquement 

attaches a d'autres SVM, car seuls, ils auraient fonds un paragraphe (typographique) 

trop court (s29-1 de F1-VIR et 38-2 de AI-CHA). Enfin, un paragraphe-unite simple (581 

de Ad-BOW), particulierement court (7 mots), est un des dix cas introduits par le §74 de 

A1 -BOW, lu i -mhe paragraphe-unite simple. 

Ces observations expliquent la particularite du texte de Charney (A1CHA) et en 

fait, montrent qu'il ne difFere pas fondarnentalernent des trois autres textes. En effet, deux 

de ses trois paragraphes-unites simples (58-2 et §34-2) appartiennent aux categories 

decrites cidessus et leur prise en compte dans le calcul du nombre moyen de mots par 

paragraphe-unite simple n'est pas cornpensk par d'autres paragraphes-unites simples 

beaucoup plus longs. Le seul 'longn paragrapheunite simple de Charney (s32) est 

comparable par sa longueur (48 mots) a ceux des autres textes. 

3.2.2 Le paragraphe expositif 

Le paragraphe exposit# 'exposen une position de fapn strictement lineaire. II est 

compose d'une chaine de SVM coordonnees (par elaboration, opposition, parallelisme ou 

contraste) dans I'ordre oir elles apparaissent, et dont la premiere est ainsi ie theme du 

paragraphe, et la demiere, sa macrostructure. Ce type de paragraphe compte a lui seul 

pour 44% du corpus et est represente graphiquement d'une fawn stylisee ainsi: ---+ . 

Nous allons en donner trois exemples. 

Le premier paragraphe du texte de Virally rappelle dans sa premiere SVM 

I'actualite de la notion de jus cogens, dans sa deuxieme son importance pratique et dans 

sa troisieme, theorique, le tout justifiant ainsi un article d'environ 10 000 mots. 

Les SVM 1 .l et 1.2 traitent toutes les deux de la Commission du droit 

international et de son projet sur le jus cogens. Elles sont liees par elaboration. Le projet 



de la Commission dans la SVM 1.2 est mentionne dans la SVM 1.3 sous la forme d'une 

initiative qui a suscite une sMe #etudes docinhales et de discussions, qui sont, au meme 

titre que te certain nombre de @flexions de la part des gouvemements (SVM 1.2), des 

reactions a I'initiative de la Commission, soit son inclusion du jus cogens dans son pmjet 

d'articles surle dm$ des tmits (SVM 1.1). Les SVM 1.2 et 1.3 sont ainsi en parallelisme. 

L'initiative de la Commission (SVM 1.3) est, comme nous I'avons dit, I'indusion par la 

Commission du jus cogens (SVM 1.1 ) dans son pmjet d'adicles (SVM 1.1 ). Les SVM 1.1 

et 1.3 sont donc liees par elaboration, et ce lien fait que la relation de parallelisme entre 

1.2 et 1.3 ne "coupen pas le paragraphe en deux. La SVM I .I constitue alors le theme du 

paragraphe 1, tandis que sa macrostructure se compose de deux SVM, 1.2 et 1.3. 

A 
Representation graphique: $1 1 - - + 2 f l 3  

Le deuxierne exemple se rapporte au paragraphe 5 du meme texte, traitant de la 

nouveaute de la notion de jus cogens (SVM 5.10), de ses cans6quences revolutionnaires 

(SVM 5.1 1 ), et donc des resistances a son introduction (SVM 5.1 2). 

Les SVM 5.10 et 5.1 1 concement toutes les deux la nome [de jus cogens] (SVM 

5.10, repris dans 5.1 I par le determinant possessif son), mais dans le premier cas on 

mentionne sa nouveaute et dans le deuxieme son admission sur une large echelle. Or, 

une norme nouvelle ne peut pas etre deja admise sur une large echelle. Nous en 

concluons que les SVM 5.20 et 5.1 1 sont coordonnees par opposition. La conception 

traditionneile ... du dm# international contenue dans la SVM 5.1 1 est reprise dans la 

suivante (5.12) lorsqu'on parle sur le plan de la pensee et des concepts ... du droit qui 

dgit [la societb internationale] et dans I'une camme dans I'autre SVM, il est question de 

changements (modifier assez substantiellement, SVM 5.1 1 , et transformation aussi 

substantielle, SVM 5.12). Les SVM 5.1 1 et 5.1 2 sont ainsi liees par elaboration. La SVM 

5.10 est le theme du paragraphe 5, et la SVM 5.12, sa macrostmcture. 

Representation gra phique: 55 1 0 t , 1 1 + 1 2  



Enfin, toujoun dans I'introduction du texte de Virally, le neuvPme paragraphe 

souligne la double appartenance du jus cogens au droit interne et au droit intemational 

(respectivernent SVM 9.29 et 9.30) et la necessite de partir du droit intemational pour 

etudier le jus cogens en droit international (SVM 9.31). 

La SVM 9.30, en exprimant explicitentent la double appartenance du droit 

intemational, ne fait que reprendre la SVM 9.29. ou cette double appartenance n'avait Ue 

dite qu'implicitement. La SVM 9.30 'elabore" donc sur la SVM 9.29. La SVM 9.31 

reconnait elle aussi cette double appartenance (meme s'il en est ainsi), mais affirme la 

necessite de distinguer I'ordre interne de I'ordre intemational (une analyse du jus cogens 

en drat intemational doit ... partit du dm# international), tout comme la SVM 9.30 

@&sentant des caractems tres differents suivant qu'il est conside& dans I'un ou I'autre 

de ces ordres). La aussi, la SVM 9.31 "elabore" sur la SVM 9.30. Nous avons donc la le 

cas le plus simple d'un paragraphe expositif, une chaine de SVM liees par elaboration. La 

SVM 9.29 est le theme du paragraphe 9, et la SVM 9.31, sa macrostructure. 

Representation graphique: $9 29 -+ 30 + 31 

3.2.3 Le paragraphe explicatif 

Le paragraphe explicatR contrairement au paragraphe expositii terrnine a un 

niveau d'abstraction inferieur a celui auquel il a cornmen&, c'est-a-dire qu'intervient en 

son sein au moins une relation de subordination. Le paragraphe explicatii "explique" dans 

la mesure ou la relation de subordination irnplique que I'auteur fait passer sa discussion a 

un plan moins general. L'ensemble des paragraphes explicatifs representent 27% du 

corpus. Nous allons fes illustrer par quatre exemples. 

Apres avoir indique la necessU d'etudier le jus cogens a partir du droit 

intemational, Virally affirme, dans le paragraphe 10 qui suit, que cette etude doit aboutir a 

I'etablissement d'une notion utilisable dam le dm# posifif (SVM 1 O.32), et que ceci 

requiert ... que I'on s'attache a fa ie  paraftre ... les effefs de dmit qui decouieront ... de 

I'utilisation de cette notion (SVM 10.33). Or, faire paraitre les effets de droit est un des 



elements necessaires pour qu'une notion [so4 ufiisab/e dam le droit positif. La SVM 

10.33 est donc subordonnbe A la SVM 10.32, qui est ainsi theme et macrostructure du 

paragraphe 1 0. 

Representation graphique: 5 10 32 Representation graphique stylisee: 
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Dans le mCme texte, le paragraphe 23 traite de la bonne foi (SVM 23.79 a 23.81). 

Dans la SVM 23.79, Virally exprirne I'opinion que la r h l e  de la bonne foi n'a pas a Qre 

incluse dans le jus cogens, car /'obligation de bonne foi est un accessoire d'autres 

obligations internationales (SVM 23.80), c'est-a-dire qu'elle ne fait qu'accornpagner des 

regles de droit international, comme le sont les normes du jus cogens, et ainsi. la bonne 

foi est indissociable des obligations imposees par le droit international (SVM 23.81). Les 

SVM 23.80 et 23.81 sont donc coordonnees par elaboration et la SVM 23.80 est 

subordonnee a 23.79. Cette SVM est donc theme et rnacrostucture du paragraphe 23. 

Representationgraphique: 523 79 Representation graphique stylisee: 
4. \ 

Dans le texte de Vignes (F1-VIG) portant sur la mise en application provisoire des 

traites, le paragraphe 5 expose le cas ou deux tmMs sont prevus, I'un &ant d'application 

immediate et provisoire et destine a gtre remplad par I'autre soumis a ratification (SVM 

5.21). Ainsi, le premier trait& rend possible le besoin de rapidit6 dans la mise en 

application de certaines disposfiions, et le second, un vote parlernentaire (SVM 5.22). La 

SVM 5.22 Vlaboren donc sur la SVM 5.21. La SVM 5.23 aborde une difficuU posee par 

le fal  que seules les dispositions du traite soumis a ratification feront I'objet d'un vote 

parlernentaire; cette SVM ne discute donc que d'un des deux traites dont il est question 

dans la SVM preddente. La SVM 5.23 est ainsi subordonnee a la SVM 5.22. La SVM 

5.24, elle, traite de la disparition de I'accord provisoire, et est ainsi mise en parallele a la 

SVM 5.23. Et dans la SVM 5.25, il est question d'un des aspects de la disparition de 

I'accord provisoire, c'est-adire ses inconvenients; la SVM 5.25 est subordonnee a celle 



qui la predde. La SVM 5.21 apparait alors le theme du paragraphe 5, et la SVM 5.22, sa 

macrostructure. 

Representation graphique: 95 21 -+ 22 
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Du m&ne auteur. le paragraphe 12 rapporte t'existence de discussions de 

moindre linportance soulevees par Isarticle 25 de la Convention de Vienne sur le droit des 

traites (SVM 12-53}, et les SVM 12-54 B 12.56 rnentionnent chacune tres brievement un 

sujet de ces discussions. Les SVM 12.54, 12.55 et 12.56 sont ainsi mises en parallele et 

toutes subordonn6es a fa SVM 12.53, qui est donc theme et rnacrostruc;ture du 

paragraphe. 

Representation graphique: 5 12 53 
/TI 

54 55 fl 56 

Representation graphique stylisee: 

3.2.4 Le paragraphe complexe 

Le paragraphe complexe est, quant B lui, une combinaison des paragraphes 

expositifs et explicatifs, avec parfois me petite variante due a I'utilisation de la 

superordination. Ce type de paragraphe represente seulement 14% du corpus. 



3.2.4.1 Le paragraphe argumentatif 

Le paragraphe argumentatif est un paragraphe corn plexe particulier, qui presente 

a hi seul un raisonnement complet. 

L' exemple que noos allons en presenter, est extrait du texte de Chamey (Al- 

CHA), intitule: 'The Persistent Objector Rule and the Development of Customary 

International Law". 

Le paragraphe 14 examine la port& des opinions separees ou dissidentes des 

juges de la Cour Internationale de Justice. Pour aff iner I'existence de la 'regle de 

1'0 bjecteur permanent" (persistent objector mle), des auteurs s'appuient sur ces opinions 

(SVM 14-98), comrne celles du Juge kevedo ou du Juge Van Wyk (SVM14.99), du Juge 

Ammoun ou du Juge Gros (SVM 14.100). Mais, aucune de ces opinions separees ou 

dissidentes, dont font partie celles nommees preedemment, ne peut representer une 

position de la Cour elle-mQme (SVM 14.1 01). 

Dans ce raisonnement, il apparait que les SVM 14.99 et 14.100 sont mises en 

parallele I'une avec I'autre, tout en etant subordonnees a la SVM 14.98 et 

superordonn6es par la SVM 14.101. Quant aux SVM 14.98 et 14.1 01, elles sont liees par 

elaboration. La SVM 14.98 est ainsi le theme du paragraphe et la SVM 14.101, sa 

macrostructure. Ce type de structure consiste a continuer un raisonnernent a partir d'une 

position de depart qui aura ete exposite plus en details. 

Representation graphique: 5 14 98 
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3.2.4.2 Autres types de paragaphes complexes 

I1 est impossible de donner un modele du paragraphe complexe (autre que celui 

dit argumentat@, car celui-ci presente des variations infinies. Cependant, nous pouvons 

d6gager quelques-uns des traits qu'il est susceptible de presenter et nous allons les 

traiter dans I'ordre suivant: subordination, superordination et double coordination. 

Les exemples qui suivent, sauf indication contraire, sont extraits du texte de 

Virally (FI-VIR) sur le jus cogens. 

Subordination 

Une premYre caracteristique que I'on rencantre parfois dans un paragraphe 

complexe, est due A la presence d'un element subordonne aux autres, mais qui se 

retrouve en tout debut de chairle (et nan, ce qui est plus courant, au milieu ou a la fin). 

Le paragraphe 14-1 qui traite de la possibilite pour des Bats de ne pas appliquer 

entre eux des normes de droit international, commence en padant de I'introduction du jus 

cogens dans le droit international (SVM 14.46), puis du fait qu'une obligation naisse a la 

charge d'un &at (SVM 14.47). Or, le terme obligation est plus large que celui de jus 

cogens; on peut donc dire que la SVM 14.47 est superordonnee a la SVM 14.46. La SVM 

14.48 precise qu'un Bat peut renoncer au d r o l  rappele dans la SVM 14.47, d'exiger 

I'execution d'une obligation a son 6gard, ce qui est exprime en d'autres mots par la SVM 

14.49, qui est elk-m6me rep&& par la SVM 14.50. Les SVM 14.47 a 14.50 sont ainsi 

coordonn6es par elaboration. 

La representation graphique du paragraphe 14-1 montre alors que la SVM 1446 

est subordonnee a I'ensemble des SVM qui la suivent dans le paragraphe. En fait. elle 

joue le rdle de lien entre I'ensemble du texte qui predde et qui porte sur le jus cogens et 

le reste du paragraphe 14-1 qui, hi, traite des obligations en droit international. 



Representation graphique: 

Superordination 

La superordination peut intervenir de differentes manieres dans un paragraphe 

complexe. Trois exemples vont montrer comment. 

Dans le paragraphe 13 ou I'on traite du caract6re obligatoire d'une norme, la SVM 

13-43 parle du ius cogens tandis que la SVM 1344 rappelle le caractere obligatoire de 

I'ensemble des normes du droit intemational, celles-ci comprenant le jus cogens; et la 

SVM 13-45 paile d'une petite cat6gorie de nones du droit international, celles qui sont 

permissives. La SVM 13-44 est donc superordonnee aux deux autres. 

Cornme dans le cas de la SVM 14-46 et du paragraphe 14-1 que nous venons de 

voir. la SVM 1344 sert ici de lien entre I'ensemble du texte portant sur le jus cogens et le 

paragraphe 13. 

Representation graphique: 5 13 

Le paragraphe 18 presente un autre cas de superordination: quand celle-ci se 

produit en fin de chaine. 

La SVM 18.61 presente une des consequences de I'existence du jus cogens. 

consdquence due I'introduction par le jus cogens d'une limitation a I'autonomie de la 

volonte des etats (SVM 18.62). La SVM 18.63 lie cette limitation a I'ensemble plus vaste 

des atteintes B la souverainetb des Ctats, et ce faisant, se superordonne a la SVM 18.62. 

qui est elle-m6me coordonnb a la SVM 18.61. 



Dam ce paragraphe, la superordination sert P faire le lien entre le sujet delimite 

de I'articfe, le jus cogens, et son cadre plus g&n&al, le droit international public. 

Representation graphique: 

818 a + 6 2  

Enfin, le demier cas de superordination que nous allons exposer, se presente 

dans un triangle constitue de trois SVM. 

Chamey, dam le paragraphe 24 de son texte intitule: 'The Persistent Objector 

Rule and the Development of Customary International Law", affirrne que dans les 

exemples quail vient de donner, la regle de I'objecteur permanent ne semble pas avoir ete 

d'une utilite quelconque a ceux qui s'en etaient prevalus (SVM 24.165). Or, cornme dans 

tous les cas en general (donc incluant ceux qui ont ete mentionnes), den n'est 

absolument sirr (SVM 24.166), chaque cas identifie pourrait s'expliquer autrement que 

par la non-Mite de la regle de I'abjecteur permanent (SVM 24.167). Cependant de telles 

explications pour les exernples donnes apporleraient peu en faveur de cette regle (SVM 

24.168). 

Oans ce paragraphe, I'auteur a cornmen& son raisonnement a partir d'un 

nombre fini d'exemples (SW 24.165), puis il a recouru par superordination a une verite 

tres generale (SVM 24.166) avant de revenir par subordination (SVM 24.167) a 

I'ensem ble d'exemples pre6dents (lien d'elaboration entre 24.1 65 et 24.167) et de 

continuer en elaborant a partir de cette position (SVM 24.1 68). La SVM 24.7 165 est donc 

le theme du paragraphe, et la SVM 24.168,sa rnacrastructure. Notons que le triangle des 

SVM 24.165, 24.166 et 24.167 represente un syllogisme. 

Representation graphique: 

824 165 + 167 -, 168 



Double coordination 

Enfin, il arrive de rencontrer des paragraphes ou une double coordination se 

produp. 

Toujours dans le texte de Chamey, et plus particulierement dans son paragraphe 

44 sur I'utilite pratique de la rbgle de I'objecteur permanent. nous pouvons observer ce 

phenornene a la deuxierne SVM (44.279). En effet, cette regle etant utilisable par un   tat 
objecteur comrne moyen de pression dans ses negociations avec les partisans d'une 

nouvelle norrne (SVM 44.279). d'une part l'etat objecteur dispose d'un drol theorique de 

ne pas &re soumis B cette nouvelle nome B laquelle il s'oppose (SVM 44.280), d'autre 

part il a la confiance de ne pas se sentir directement rnenae par cette nouvelle norme 

(SVM 44.282). La SVM 44.279 est ainsi coodonnee par elaboration aux SVM 44.280 et 

44.282, ceflesci etant elles-memes en parallelisme6. 

Ainsi que le graphique du paragraphe 44 le montre, la double coordination 

resultant en deux branches distindes. la macrostructure du paragraphe est compos6e 

des extremites de ces deux branches, c'est-adire d'une part de la SVM 44.281 et d'autre 

part des SVM 44.284 et 44.285'. 

Representation graphique: 

Notons toutefois qu'une double coordination ne se retrouve pas nkcessairement dans un 
paragraphe cornplexe. Pour un exemple de paragraphe combine avec double coordination, 
voir 3.2.5, 2kas. 

Cette dernikre relation n'est pas representee pour ne pas surcharger le graphique. 

Sur le fait que 44.284 et 44.285 font toutes les deux partie de la macrostructure, voir 2.2-2.3. 
en particulier I'exemple du paragraphe 7. 



3.2.5 Le paragraphe combine 

Finalement, le demier type de paragraphe que nous pouvons distinguer est le 

paragraphs combin&, ainsi nomme parce qu'il comprend en fait deux ou plusieurs bases 

macrostructurelles, l i bs  entre elles par une relation de parallelisme (ou contraste), et 

dont chacune se presente sous la forme d'un des types de paragraphes exposes ci- 

dessus. Ces paragraphes cornptent pour 9% du corpus. 

I1 apparait d'ailleurs que ces paragraphes combines se presentent sous trois 

formes seulement: a) un paragraphe-unite simple, parce qu'il sera8 trop court pour etre 

presente seul, est joint a un autre paragraphe, que celui-ci soit un autre paragraphe-unite 

simple (exemple I), un paragraphe expositif (exemple 2), un paragraphe explicatif 

(exemple 3) ou un paragraphe complexe (exernple 4); b) deux (ou plus) positions sont 

exposees en parallele (combinaison de paragraphes expositifs - exemple 5); c) deux (ou 

plus) explications sont donnees en parallele (combinaison de paragraphes explicatifs - 
exemple 6). Sur les 25 paragraphes combines de ce corpus, nous n'en avons trouve 

qu'un qui ne corresponde pas exacternent aux criteres ci-dessus definis (exemple 7). 

Le paragraphe 49 de Itarticle de Virally (FI-VIR) sur le jus cogens combine par 

parallelisme deux paragraphes-unites simples. En effet, si, par definition, un traite 

bilateral ne peut cMer de dm# imperatif (SVM 49.169), en revanche, le probleme se 

pose pour les trait& muItiIatemux (SVM 49.170). Ces deux bases macrostructurelles, 

combinbs I'une a I'autre en raison du nombre de mots peu eleve que chacune contient 

(respectivement 21 et 23 mots), servent a introduire la discussion qui suit (%SO et 51) et 

qui ne concerne que les traites multilateraux. 

Representation graphique: 349 169 fi 170 



Le paragraphe 29 du mdme texte (FI-VIR) combine par parallelisme un 

paragrapheunite simple (SVM 29.96) a un paragraphe expositif (SVM 29.97 et 29.98). 

La SVM 29.96 affirme qu'un trait6 derogatoire a une norrne de droit international destinee 

a proteger des inter6ts depassant les inter& individuels des gtats aurait pour effet de 

permettm a un &at d'adopter un comporiement immoral ou antisocial. A cette conception 

du jus cogens peut 6tre mise en parallele celle de I'ordre public dans la droit etatique 

(SVM 29-97), meme s'il se revele difficile d'apprecier pleinement la portee de cette 

analogie (SVM 29.98). 

Representation graphique: 829 96 fi 97 + 98 

Le paragraphe 14 du texte de Vignes (F1-VIG) sur la mise en application 

provisoire des traites combine un paragrapheunite simple (SVM 14.62) et un paragraphe 

explicatif (SVM 14.63 a 14.71). Les deux premieres SVM mettent en parallele la solution 

retenue par la Convention de Vienne sur le droit des traites quant a la question de 

I'applicatian provisoire (SVM 14.62) et d'autres solutions possibles (SVM 14.63) dont il 

est rappele que cinq avaient ete exposees preddemment dans le texte (SVM 14.64). Et 

ces cinq solutions sont alon explicitees, leun merites respedifs etant discutes les uns 

apres les autres. dans les SVM qui suivent (SVM 14.65 a 14-71). 

Representation graphique: 



Le paragraphe 17 du mBme article (FI-VIG) combine un paragraphe complexe 

(SVM 17.94 P 17.100) et un paragraphe-unite simple (SVM 17.101). Sont ici mises en 

parallele la notion d'entree en vigueur d'un trait6 a titre provisoire (SVM 17.94 a 17.1 00) a 

celle d'application a titre provisoire (SVM 17.101). 

Apres avoir pose la question de savoir si la Convention de Vienne sur le droit des 

traites se prononwit contre I'entrk en vigueur d'un traite a titre provisoire (SVM 14.94)' 

I'auteur repond negativernent (SVM 14.95) et affirrne que cette question releve d'une 

autre disposition de la Convention que de celle ici examinee (SVM 17.96). 11 I'explique par 

le fait qua les problernes qui se poseraient en cas d'entrb en vigueur a titre provisoire 

d'un traite qui ne serait pas, par la suite, suivi d'une ratification seraient semblables aux 

problemes d'extinction des traites (SVM 17.97). De plus, comme les questions relatives a 

I'application sont subordonnees a celles de I'entree en vigueur, les dispositions 

concernant la premiere peuvent Btre pertinentes pour les problernes poses par cette 

derniere (SVM 17.98). L'auteur reitere alors son opinion suivant laquelle la pratique de 

I'entree d'un traite 4 titre provisoire n'a pas W condamnee par la Convention de Vienne 

(SVM 17.99)' mais qu'elle n'en a pas traite par son absence de specificite (SVM Ii'.lOO), 

contrairement a la notion d'application a titre provisoire (SVM 17.101). 

Representation graphique: 

Le paragraphe 2, toujours du mbme texte (F1-VIG), combine quant a lui deux 

paragraphes expositifs. Dans le premier (SVM 2.5 a 2.8)' il est question du probleme de 

la ratification des traites, auquel est rnis en parall&le celui de leur application a titre 

provisoire dans le second (SVM 2.9 a 2.10). 
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Dans la premikre SVM du paragraphe 2 (SVM 2.5). I'auteur note que le probOme 

de I'application provisoire a longtemps W delaisse par la doctrine au profit de celui de la 

ratification, ainsi que le rnontre le premier rapport de Brieriy sur le droit des trait& (SVM 

2.6). C'Qait le rdle du Parlernent dans le processus de ratification qui interessait (SVM 

2.7). et I'on parlait ainsi d'entrb en vigueur des traites mais sous resewe de ratification 

(SVM 2.8). Mais, avec I'apparition des accords en forme simplifi&. la question de 

I'application (ou de I'entnSe en vigueur) provi&oh par le seul fait de la signature et en 

attendant la ratification s'est trouvee posh  (SVM 2.9), ceci d'autant plus que tous 

aujourd'hui sont saisis par I'urgence (SVM 2.10). 

Representation graphique: 52 5 + 6 + 7 + 8 I? 9 -t 10 

Un paragraphe combine peut aussi &re le resultat d'une double coordination, 

dont I'une est un parallelisme (ou contraste), ainsi que nous pouvons le constater dam le 

paragraphe 42 qui conclut I'artide de Vignes (F1-VIG). 

Ce paragraphe est compose de deux parties: il y est dit dans la premiere que la 

proMure retenue pour I'adoption de reglements par les Communautes europeennes 

pendant la p8riode de n6gociations. signature et entree en vigueur des actes relatifs a 

I'adhesion aux Comrnunautes du Royaurne-Uni, du Danemark et de I'lrlande ne comporte 

theoriquement aucun risque (SVM 42.194). mais dans la seconde que par contre cette 

m&ne proddure, en pratique, comporte des risques pour les particuliers (SVM 42.196). 

Les SVM 42.194 et 42.196 sont f ibs par une relation de wntraste, tandis que les SVM 

42.195 et 42.197 sont respectivement subordonnees elles, car elles en donnent une 

explication a un niveau moins general (d'une part les actes definitifs n'ont ete arretes 

qu'apres I'entree en vigueur de I'Ade d8Adhesion, d'autre part ni le Conseil a Neuf ni la 

Commission nouvelle ne sont lies par le projets adoptes en 1972). 

La double coordination qui unit par subordination les SVM 42.1 94 et 42.195, et 

par contraste les SVM 42.1 94 et 42. 196, sans qu'il n'y ait de lien entre 42.j 94 et 42.197, 



resulta donc en deux bases macrostructurelles (42-1 et 42-2), chacune revetant la forme 

d'un paragraphe explicatif A I'interieur. 

Representation graphique: 

Un seul paragraphe, le paragraphe 14 de Virally (FI-VIR), dont nous avons deja 

donne la premiere partie (14-1) cornme exemple de paragraphe complexe avec element 

subordonne, differe des trois types de combinaison que nous venom d'exposer. 

Dans ce paragraphe, si la SVM 14.50 mentionne la possibilU dans I'ordre 

international que deux sujets de droit decident de ne pas appliquer entre evx certaines 

normes, la SVM 14.51 fait de m&ne mais dans I'ordre interne, et la SVM 14.52 en 

rappelle les conditions. 

I I  apparait ainsi que les SVM 14.50 et 14.51 sont en parallelisme et que la SVM 

14.52 est coordonne par elaboration a la SVM 14-51. Le graphique du paragraphe 14 

montre alors clairement que celui-ci est compos& de deux bases macrostructurelles, 

dont le premier (14-1) fait partie des paragraphes complexes%t le second (14-2), des 

paragraphes expositifs. Notons toutefois que le paragraphe complexe 14-1 est en fait 

assez proche d'un paragraphe expositif. 

Representation graphique: 

donne comme exemple cidessus, pour illustrer le cas de subordination en debut de chaine 
rhetorique. 



3.2.6 Tableau recapitulatif des pangraphes du corpus 

Le tableau 3.3 presente le nombre et le pourcentage de chaque type de 

paragraphe par texte. ainsi qua pour I'ensernble du corpus. 

Tableau 3.3 Types de paragraphes (corpus 1) 

I unit6 simple 

- 

explicatif 7 

explicatif \ 

I argumentatif 

1 autres 
complexes It-- 
I yg total de 

AIeCHA I Total 

9 Rappelons que ies paragraphes -unit& simples, expositifs, explicatifs et complexes 
correspondent chacun 21 une BMCR. Mais cornme les paragraphes combines sont compos6s 
de deux ou plus autres types de paragraphe, le total de chaque colonne dbpasse les 100% 
par le pourcentage de paragraphes combin&. Par ailleurs, comme les pourcentages ont ete 
arrondis a des nombres entiers, il se peut que le total de chaque colonne (excepte les 
paragraphes combin&) ne soit pas exactement egal A 100. 



II resort de ce tableau que les paragraphes unites simples. expositifs et 

explicatifs representent respedivement 15%. 44% at 27% des paragraphes du corpus 

pris dans son entier, soit 86% du total. II semble ainsi possible d'affirmer qu'il existe trois 

grands types de paragraphes, et que les autres, en nombre reduit, en constituent des 

combinaisons. Nous retrouvons ici rid& de Longacre (1979)1° salon laquelle un type de 

paragraphe peut contenir un ou plusieurs autres paragraphes d'un autre type. 

De plus, le pourcentage des paragraphes expositifs dam les textes anglais (61% 

pour AI-BOW et 41 % pour A1-CHA) est nettement sup&ieur a celui des textes franwis 

(30% pour F1-VIG et 35% pour F1-VIR), tandis que I'inverse est vrai en ce qui conceme 

les paragraphes explicatifs (36% pour FI-VIG et 36% pour F1-VIR, compares a 18% 

pour A1 -BOW et lgOh pour A1 GHA). Or, les paragraphes expositifs etant lineaires par 

excellence, contrairernent aux paragraphes explicatifs, on peut supposer qu'une plus 

forte proportion de paragraphes expositifs par rapport aux paragraphes explicatifs 

confere un caractere de plus grande linearite au texte. Alors, les deux textes anglais 

apparaitraient plus lineaires que les deux textes franqais. 

Cependant, si I'on considere I'ensemble des paragraphes non lineaires (c'est-C 

dire explicatifs et complexes) par rapport aw paragraphes lineaires (expositifs, auxquels 

on rajoutera les paragraphes unites simples), alon la distinction entre les textes anglais 

et franpis n'est plus aussi claire. En effet, nous obtenons comme pourcentage de 

paragraphes non lineaires, 49% pour F1-VIG et 47% pour Ff-VtR, contre 23% pour Al -  

BOW mais 54% pour A1-CHA. 

Rernarquons que le nombre de paragraphes argumentatifs est tres bas dans 

chaque texte. II en est d'ailleurs de meme, mais dans une moindre mesure, pour les 

paragraphes complexes, sauf en ce qui conceme A1-CHA, ou ceux-ci representent 35% 

des BMCR. Cela semble s'expliquer par le fal que chacun des paragraphes fa l  partie 

d'un texte beaucoup plus long et que c'est a ce texte tout entier que revient la fonction de 

demontrer une position, pour laquelle les paragraphes ne constituent que des elements. 

Autrement dit, si I'auteur d'un texte est compare a un joueur d'echecs, ses paragraphes 

sont les pions de sa strategic representee par son texte. 

'O Voir 1.1.2.2.2. 



Finalement, il apparaft que dans chaque texte le nombre de paragraphes 

combines est comparable, so l  plus ou moins 10%. Ainsi. dans ce corpus, environ 9 

paragraphes ty pographiques sur 1 0 correspondent a une base maaostrudurelle. Par 

rapport a ces textes, il sembleral donc que les auteurs qui ont pris les paragraphes 

typographiques cornme unUs d'analyse ne sont en fat pas tres eloignes de ceux qui ont 

privil&gie les macrostructures". 

3.3 Quelques observations sur la structure discursive des textes analysb 

Le mCme type d'analyse effeduee pre&demrnent sur les SVM par rapport aux 

bases macrostructurelles peut etre conduit sur les macrostructures (MCR) par rapport 

aux divisions de I'auteur (DIV). Rappelons que les r&les qui se sont appliquees aux 

paragraphes typographiques pour la determination des limites des bases 

rnacrostnrcturelles, slappliquent egalement au sein des divisions de I'auteurl*. 

Apres avoir presente les divers types de DIV, nous comparerons les frequences 

des types de paragraphe par rapport aux m h e s  types de DIV, puis nous examinerons 

I'organisation des DIV a I'interieur du texte. Enfin, nous proposerons une fa~on de 

representer graphiquernent et conjointement les informations obtenues sur deux types 

d'unite d'analyse (MCR et DIV, ou DIV et texte tout entier). 

3.3.1 Types de divisions do I'auteur (DIV) 

Le tableau 3.4 exprime d'une part le nombre et le pourcentage de types de DIV 

trouves dans chaque texte et dans I'ensemble du corpus, d'autre part la forme que revit 

I'organisation du texte tout entier, considere d'apres ses DIV. 

l 1  Voir 1.1.2.2 et 1.1.2.3. 

l2 Voir 2.3.2 et 2.3.3. 



Tableau 3.4 Types de divisions de I'auteur (corpus 1 ) 

TUCTE ENTIER explicatif complexe complexe wmplexe - 

Complexes 

Combinh 

Total 

Ce tableau fait apparaitre que I'on retrouve au niveau des DIV le mCme type 

Ff -VIR 

NbreI % 
I 

7 1 29 
I 

3 1 1 2  
I 

3 1 12 

Fl -VIG 

d'organisation interieure de I'unite qu'au niveau des MCR. Ainsi, nous avons des DIV- 

Total 

Nbre;  % 
I 

13 124 
I 

11 120 
I 

10 1 18 

A1 -BOW 

Nbre I % 
I 

6 1 3 0  
I 

4 20 
I 

5 1 25 

. 

I 
I 

2 150 
I 

- I - 
I 

4 1 -  

unites simples et combinbs dans deux textes, des DIV explicatives dans trois textes, et 

des DIV expositives et complexes dans les quatre. Deux textes (F1-VIR et AI-BOW) 

Al-CHA 

Nbre! % 
I - - 
I 

2 129 
I 

2 1 29 

presentent les cinq types de DIV, et ce sont d'ailleurs les plus longs du corpus 

(respectivement, 10 000 et 9 500 mots), tandis que celui qui n'en presente que deux (F1- 

VIG) est le plus court (5 000 mots). 

DIV 

Unit& simples 

Expositives 

Explicathrer 
I 

11 1 4 6  
I 

3 1 12 
I 

2 4 1 -  

II est interessant de noter que les DIV-unites simples jouent le meme genre de 

r6le que les paragraphes-unites simples". En effet, les § 48-2 et § 61 dans AI-BOW 

Nbre; % 
I - I ' - 
I 

2 1 5 0  
I 
I - 
I - 

servent de transition a la DIV suivante. D'ailleurs, ce 5 61 qui conclut la section b) sur les 

1 

5 1 25 
I 

4 120 
I 

20 1 - 

objections a une reservation mais sans que soit faite opposition a I'entrb en vigueur du 

traite, debute par les mots suivants: A further objection is. .. (SVM 61 -280) et finit ainsi: so 

2 may be postponed unti/ the next section (SVM 61.282), laquelle section c) commence 

avec le 5 62 (SVM 62.283 et 62.284) . De plus, les § 25, § 38, 5 59, 5 80 dans F 1-VIR et 

I 

3 143 
I 

- '  I - 
I 

7 l -  

- -  

'' Rappelons que les DIV cornbindes contiennent deux ou plus autres types de DIV. La somme 
de chaque colonne est donc &ale 100% plus le pourcentage de DIV combinees. De plus, 
cornme les pourcentages ont r2te anondis B des nombres entiers, il se peut que le total de 
chaque colonne (except& les paragraphes combines) ne soit pas exactement &gal 100. 

I 

21 138 
I 

7 1 13 
I 

5 5 ; -  



les 5 1 et 5 57 dans A1-BOW presentent plusieurs cas rnis en parallele. Ainsi, le § 25 

(SVM 25.86) de FI-VIR annonce deux hypotheses, la premiere wncemant les regles 

destinks A proteger les inter& individuels des Bats (SvM 26.87). et la seconde se 

rapportant A une prohibition qui assure la protection de l1Etat contre ses pmpres 

faiblesses (SVM 32.104). Enfin, le 519 de A1-BOW, seul paragraphe en dessous du Mre 

(i) Whether the 'resen/ationJ is a true reservation or an interpretative declaration, constitue 

a lui seul un des quatre cas rnis en parallele par le 918, chacun representant un des 

criteres de validite des &serves. 

Cependant, les DIV-unites simples remplissent egalement trois autres fonctions: 

dans F1-VIR, le w9-1, par la mise a I'ecart du cas du trait6 bilateral qui permet de se 

wncentrer sur le traU multilateral, et le $79. en affirmant ce qui doit We etabli pour 

qu'une norme de droit international general fasse partie du jus cogens, introduisent les 

paragraphes qui les suivent respectivement dans leur DIV: le §58 du m&ne texte, par sa 

relation dlelaboration qui le coordonne avec le $12. qui avait introduit' les tmis sous- 

parties I), 2) et 3) de la premiere grande partie (not& I) de Isarticle, conclut d'une fawn 

generale cette demiere; enfin, le 526 de Al-BOW par son traitement de la compatibilU 

des reserves avec le but et I'objet du traite en droit, constitue la premiere partie (non 

identifiee par un symbole) de la DIV, pendant que les $27 et g28 exposent la pratique en 

matiere d'objections aux reserves, dans la seconde partie. 

Par ailleurs, nous remarquons qu'au niveau des DIV egalement. celles-d se 

combinent d'une fawn particuliere. En fait, si au niveau des MCR nous avions trois types 

de combinaison, au niveau des DIV il semble den exister qu'une, celle d'une DIV-unite 

simple et d'un autre type de DIV. Sur les 7 DIV combinees de ce corpus. une seule 

deroge B ce pn'ncipe. 

Cette DIV qui presente un cas de combinaison particulier est fa partie 111, The 

effect of formulating an impermissible resewation. du texte de Bowett (AI-BOW) sur les 

reserves aux traites multilateraux non restreints. Elle est wmposee d'une DIV complexe 

de 14 MCR (M29 a M41) traitant des effets des reserves non permises, comme I'indique 

le titre Ill, et d'une DIV expositive de 3 MCR (M42 a M43-2) portant plus particulierernent 

sur les eRets des objections a des resewes, effets qui varieront suivant que la reserve est 

perrnise ou non. Or il se trouve que la partie N, The determination of which reservations 



are permissible and which are impermissible, a justement pour objet cette distinction 

entre resewes. Ainsi, cette DIV expositive joue le r6le de transition entre les parties I11 et 

IV. Soulignons par ailleurs sa brievete (elle est cornpas& en fait de deux paragraphes 

typographiques), et alors nous pouvons constater que la combinaison de cette DIV est 

assez proche de celle d'une DlV-unit6 simple avec un autre type de DIV (ici, une DIV 

complexe). 

3.3.2 Cornparaison des tableaux d'organisation interne des BMCR et des DIV 

Si I'on compare le tableau des types de DIV (et qui donc reflete l'organisation des 

MCR a I'interieur des DIV), a celui des types de paragraphes (c'est-Mire qui reflete 

I'organisation des SVM a I'interieur des BMCR)", quelques differences signficatives 

apparaissent immMiatement. 

Tout d'abord, les DIV-unites simples, expostives et explicatives ne regroupent 

que 62% de I'ensemble des DIV, contre 84% pour les paragraphes. Par contre les DIV 

complexes compteni pour 38%, alors que les paragraphes complexes s'elevent a 

14,82%. 

Ensuite, les DIV explicatives sont plus nombreuses dans les textes anglais (25% 

pour A1-BOW et 29% pour A1-CHA) que dans les textes franpis (0% pour FI-VIG et 

12% pour F1-VIR), contrairement a ce que I'on relevait au niveau des MCR. 

En outre, les DIV complexes (38%) sont beaucoup plus nombreuses que les 

paragraphes complexes (I 5%). 

Enfin, le pourcentage de DIV explicatives et complexes, c'est-a-dire non lineaires, 

(50% pour F1-VIG, 58% pour F I  -VIR, 50% pour A1-BOW, 86% pour A1-CHA. soit 56% 

pour I'ensemble) est plus eleve que le pourcentage de paragraphes explicatifs et 

Voir 3.2.6. 



complexes (49% pour FI-VIG, 49% pour FI-VIR, 28% pour A1-BOW. 54% pour A i -  

CHA, soit 43% pour I'ensemble). 

Ces quatre remarques sont en fal  compYmentaires. Elles semblent souligner, 

chacune sous un angle lherement different, le rdle decisif des bases macrostructurelles 

(paragraphes) quant au type de texte qu'elles foment. En effet, nous nous trouvons ici 

en presence de textes dits argumentatifs, ou I'on s'attendrait donc a voir exposer divers 

types d'arguments, de valeur et port& differentes, et agends de telle maniere que leur 

ensemble sous-tende une certaine position. Or, quoique loin d'gtre nQligeable, le 

pourcentage de paragraphes complexes et explicatifs est inferieur au pourcentage de 

paragraphes-unit& simples et exposit'i (sad pour AI-CHA qui presente d'ailleurs la 

mdme caracteristique, mais plus accentub. au niveau des DIV), contrairement a ce que 

I'on constate au niveau des DIV. Ainsi. la base macrostructurelle (le paragraphe) joue un 

double rde. Dans un texte argumentatif, vu de I'interieur dans I'organisation de ses SVM , 

elle peut soit sirnplement exposer, soit deja participer plus directement au caractere 

argumentatii du texte en expliquant ou meme argumentant; vu de I'exterieur par 

I'intemediaire de sa MCR comme un element au sein d'une DIV, elle va encore sewir a 

exposer, mais surtout a expliquer et argumenter. 

3.3.3 Organisation des DIV h I'interieur du texte 

Jusqu'ici, nous avons examine les textes sur le plan des SVM a I'interieur des 

bases macrostructurelles (paragraphes) et des MCR a I'interieur des DIV. Si nous nous 

plapns maintenant au niveau suivant, c'est-a-dire celui des MMCR (rnacro- 

macrostructures des DIV) a I'interieur du texte, nous nous rendons cornpte que 

I'organisation des MMCR entre elles a I'interieur de chaque texte reflete une des forrnes 

que nous avions identifiees aussi bien pour les bases macrostructurelles (paragraphes) 

que pour les DIV. Ainsi, le texte F1-VIG est explicatif6, tandis que FI-VIR, AI-BOW et 

Al-CHA sont complexes. C'est ce que nous allons tenter de montrer ci-ciessous. 

Ce texte est Bgalement le plus court du corpus (5 000 mots, compares 8 7 000, 9 500 et 
10000 mots). Dans queHe rnesure cela est-it lie avec la forrne du texte, nous ne sommes pas 
en rnesure de le dire. Cependant, ceia est de relativement peu d'importance pour la suite de 
notre travail. (note continub 8 la page suivante) 



Cintroducti.on de F1-VIG pose le probleme de la mise en application provisoire 

des trait& (paragraphe 1, theme de I'introduction), explique pourquoi il n'est apparu que 

recernment dans la litteratwe (paragraphe 2) et enfin indique quels aspects de ce 

probleme vont &re traites dans le corps de I'article (paragraphe 3, macrostructure de 

I'introduction). Notons qu'il n'y a pas de conclusion generale pour I'ensernble du texte. 11 

apparait ainsi clairernent que I'objet de I'auteur est uniquement d'expliquer ce que 

recouvre la question dont il a traite. 

Contrairement a Fl-VIG, les introductions de F1-VIR, A M O W  et A1-CHA d'une 

part annoncent le developpement (qui leur est subordonne), d'autre part sont directement 

reliees aux conclusions. 

Ainsi, dans F1-VIR, apres avoir present6 Itinter& de I'etude du jus cogens (MCR 1 

a 5), I'auteur annonce que si I'on ne peut pretendre resoudre I'ensemble des difficultes 

posees par cette question (SVM 6.13, theme du paragraphe 6), il est neanmoins possible 

de tenter de cemer la notion m h e  de jus coaens et de determiner la methode qui 

permettrait de reconnaitre les utilisations eventuelies qui en seraient faites dans la 

pratique (SVM 6.14), et c'est ce B quoi s'attachent les refiexions qui suivent (SVM 6.15. 

macrostructure du paragraphe 6). A ce paragraphe 6 (theme-macrostructure de 

I'introduction et egalement theme du texte tout entier) repond directement le paragraphe 

89, macrostructure du texte tout entier. En effet, le theme de celui-ci dit: la demonstration 

qu'une none  quelconque du dm# international general possede le caractere de & 
c o r n s  necessite, dam chaque cas, une recherche poussee, qui depasse manifestement 

le cadre de ces Mexions, d'autant plus qu'on ne peut pas pmceder par voie de 

generalisation (SVM 89.375); et sa macrostructure: il n'est donc pas possible de donner 

une r6ponse a mion' et globale a la question de savoir quelles sont Ies &gles qui font 

partie aujourd'hui du jus coaens (SVM 89.379). Plus loin, I' auteur ajoute: la determination 

du contenu du jus cwens nJexige pas d'aufres methodes que celles qui s'rinposent 

chaque fois que /'on veut etablir l'existence d'une hgle de droif international general, 

m6me simplement dispositive (SVM 89.38 1 ). 

Notons que le pourcentage de paragraphes explicatifs dam ce texte explicatif f r a n ~ i s  (35%) 
est comparable au pourcentage de paragraphes explicatifs dans F1 -VI R, le texte argumentatif 
franpis (39%). 



Apres avoir souligne les changements en pratique que n'ont pu qu'apporter les 

nouvelles r&les de droit incluses dans la Convention de Vienne sur le droit des traites et 

relatives aux reservations aux traUs multilateraux non restreints (SVM 1 .I a I -61, 

I'introduction de A1-BOW annonce que I'article va essayer de darifier quelques questions 

encore incertaines dans cette pratique (SVM 1.7, macrostmcture du paragraphe 1). Ce 

point est repris dans le paragraphe thematique de la conclusion oh il est affirrne que 

I'application des r&gles de la Convention de Vienne est encore entour* de beaucoup 

d'incertitudes (SVM 68.310, seule SVM du paragraphe"), et que la principale source en 

est le manque de distinction fait entre la question de la permissibilite et celle de 

I'opposabilite d'une resenre (SVM 69.311, seule SVM du paragraphe), ce qui amene 

I'auteur formuler quelques propositions pour guider les etats (SVM 74.325, seule SVM 

du paragraphe). 

Enfin, I'objet de A1-CHA est exprime dans le paragraphe 5, macrostructure de la 

premiere partie du texte (qui joue le rdle de I'introduction): il est d'etudier la regle de 

I'objedeur permanent et d'evaluer son r6te pratique dans le developpement du droit 

intemational coutumier (SVM 5.23, theme du paragraphe 23). La conclusion (numerotee 

comme la quatrieme et derniere partie du texte) repond directement a cette question 

dans son paragraphe thematique: selon I'auteur, quelle que soit la theorie de droit 

international adoptee, la regle de I'objecteur permanent n'a aucune base leitime dans le 

systeme juridique intemational (SVM 41 -252. theme du paragraphe 41)' mais sa raison 

d'We pourrait se trouver dans la dynamique du developpernent du droit intemational 

(SVM 41.256, macrostructure du paragraphe 41). Elle favoriserait en effet un 

accomrnodement entre les inter& divergents de la communaute internationale par 

rapport a I'evolution de nouvelles r6gles de droit (SVM 48.293, macrostructure du 

paragraphe 46, lui-mQme macrostructure de la ~nclusion)~ sans toutefois jouer de rale 

permanent, a moins que I'on ne croie que les Etats ont rindependance necessaire pour, 

librement, donner ou non leur consentement a des regles de droit intemational coutumier 

(SVM 49.303, macrostructure du paragraphe 49, lui-mQme macrostructure de la 

conclusion). 

Des reflexions pre&dentes, il semblerait que plus les unites d'analyse se 

situeraient B un niveau superieur, plus determinant serait leur agencernent les unes par 
- - -- - 

Elle en est ainsi et theme et macrostructure. 



rapport aux autres pour caracteriser la texte. Soulignons en particulier le r6le 

fondamental des introductions et conclusions, car ce sont elles qui definissent 

I'organisation generale du texte. Ced nous amene a forrnuler une hypothese pour une 

typologie des textes: serait descriptf un texte dont les DIV presenteraient m e  structure 

expositive; serait explicatif un texte dont les DIV presenteraient une structure explicative; 

et enfin, serait argumentatif un texte dont les DIV presenteraient une structure cornplexe. 

Cette hypothese n'en est une qua de recherche. En effet, d'une part notre modele 

d'analyse a W conGu a paartir d'un texte argurnentatif et applique seulernent a des textes 

de ce genre, d'autre part Ithypothese que nous presentons ne mentionne que les textes 

descriptifs et non les narratifs. Cependant, notre madele d'analyse est a prion applicable 

a tous les types de textes, et la difference entre textes descriptifs et narratifs pourrait en 

&re une plus fine que le genre de distinction que nous proposons et ainsi trouver sa 

place au sein de notre hypothese. 

Le choix entre un texte de type explicatif ou argumentatif releverait de la strategie 

de I'auteur (le JE, suivant Charaudeauja): revelera-t-il tout de suite dans I'introduction sa 

position en esNrant que celle-ci interessera suffisamment son lecteur (le TU'9) pour que 

ce demier fasse I'effort de suivre sa demonstration, ou I'auteur preferera-t-il tenter de 

tenir en haleine son lecteur avec sa demonstration afin que ce demier arrive jusqu'a la 

conclusion? Dans les deux cas. I'auteur fait un part celui qu'il captive assez I'intergt pour 

Otre lu jusqu'au bout; rnais le pari attache au texte argumentatif s'avQre peut4tre plus 

grand, car I'auteur court la le risque que sa position mCme ne soit pas connueZ0. 

Voir 1.1.4. 

Ceci n'est vrai, bien sOr, que si le lecteur fait une lecture strictement Iineaire. En effet, avec 
I1exp&ience, on sait qu'avec certains textes il est suffisant de lire seulement I'introduction et la 
conclusion pour avoir une bonne idbe du dbveloppement C'est au JEe, dans sa strategie de 
realisation de I'acte de parole voulue par le JEc, d'bvaluer les connaissances du monde du 
TUi qui va interpreter I'acte de parole realist2 par le JE6, pour que I'acte de parole regu par le 
TUd corresponde A I'acte de parole voulu par le JEc. 



3.3.4 Representations graphiques conjointes des MCR et des DIV, et des DIV et 

du texte tout entier 

La representation graphique stylis6e donnb des differents types de paragraphes, 

d'ailleun 4galement applicable aux DIV, combinee a la representation graphique de la 

chahe rhetorique obtenue par I'analyse en termes de coordination, subordination et 

superordination des MCR (ou des DIV), pennet de faire apparaitre les eventuels liens 

entre I'organisation des SVM a I'interieur des BMCR et I'organisation des MCR a 

I'interieur des DIV, ou I'organisation des MCR a I'interieur des DIV et I'organisation des 

DIV a I'interieur du texte tout entier. 

En effet, la chaine rhetorique des MCR montre les liens de coordination, 

subordination et superordination entre chaque MCR et permet ainsi de delimiter les DIV. 

Dans cette chaine, si nous remplawns les numbros de chaque MCR par la 

representation graphique stylisee du type de paragraphe form& par les SVM de la base 

macrostructurelle de cette MCR, alas nous aurons montre comment les divers types de 

paragraphes sont liees les uns aux autres suivant I'analyse en termes de coordination, 

subordination et superordination. 

Prenons pour exemple la section de la partie I, qui sert d'introduction aux sous- 

parties I), 2) et 3) du texte de Virally (FI-VIR) sur le jus cogens. Cette section de 6 MCR 

presente la chaTne rhetorique suivante: 

Rappelons que la titre I &ant directernent coordonne A Mi2, cette macrostructure est a 

la fois macrotheme et macro-macrostructure de la DIV ainsi delimitee (M7 a M12)21. 

*' Voir 2.2.3. 



Nous allons maintenant remplacer chaque denomination de macrostructure par le 

type de paragraphe dont elle est issue, avec les conventions suivantes pour la 

representation des types de paragraphe: 

paragraphe-unite simple: 5 

paragraphe expositif: - 
paragraphes explicatifs: 1 

paragraphe argumentatif: 

autres paragraphes complexes: 

Lorsque deux conventions graphiques sont donnees pour un mCme type de 

paragraphe, c'est la deuxierne que nous adopterons? Par ailleurs, les relations de 

coordination. subordination et superordination n'apparaitront plus sur ces graphiques 

que par la place respective des ekments les uns par rapport aux autres, et non plus 

Cgalernent par un systeme de fleches, ceci afin de ne pas encombrer le graphique par 

une proliferation de fleches de toutes sortes. 

Le graphique suivant de I'introduction de la partie I du texte de Virally (Fl-VIR) 

presente les differents types de paragraphe, tels qu'ils sont lies les uns aux autres par 

relation de coordination, subordination ou superordination a I'interieur de cette DIV. 

* La premiere convention graphique, celle que nous avions en fait donnee lors de la d6finition 
des types de paragraphes, est plus proche de la chaine rhetorique reelle et donc plus 
aisement comprehensible. Nous avons cependant retenu la seconde pour des raisons de 
maniabilitb, car elle correspond A un caractbre typographique dejh defini. 



Le mCrne genre de representation est possible au niveau superieur, c'est-adire 

celui des DIV a I'interieur du texte tout entier. Nous en donnerons cornme exemple le 

texte de Chamey (A1-CHA) sur le r6le de I'objecteur permanent et le developpernent du 

droit international coutumier. 

La chaine rttetorique des D N  representant le texte tout entier est la suivante: 

Si nous remplawns la denomination de DIV par la representation du type de DIV. nous 

obtenons: 

Le texte de Chamey, de forrne argumentative, est composb de quatre DIV principaies, 

dont les premDre et demiere, correspondant respectivement a I'introduction et la 

conclusion, sont de forrne complexe, et les deuxieme et troisieme, figurant le 

developpement, sont respectivement de forrnes explicative et expositive. 



Le genre de representations graphiques donnees cidessus, lorsque celles-ci sont 

completes et proviennent de I'analyse d'un corpus de textes suffisamment nombreux. 

permet de rechercher d'eventuels liens entre types de paragraphes (ou DIV) et relations 

de coordination. subordination ou supemrdination, et dont I'existence constituerait ce que 

nous poumons alon appeler la syntaxe des paragraphes (ou des DlV)? 

3.4 Definitions d'indices de linearite 

Nous avons vu au 3.2 que la proportion dans un texte de paragraphes expositifs 

par rapport aux paragraphes explicatifs donnait une premiere indication sur la linearite du 

texte, mais que celle-ci devait &re nuande. 

Une fawn de le faire est de prendre en compte chaque paragraphe, ou plus 

proprement chaque base macmstmct~reIie~~ (BMCR), que cela sol en considerant ies 

Jquences vehales maximale$' (SVM) qui la cornposent, ou les rnacrostrud~res~~ 

(MCR) qui foment une division de I'auted7 (DIV). 

Ainsi, en fondion des analyses effectuees, nous avons defini quatre types de 

linearite: la Linearite en termes de Coordination des SVM (notee LCOSVM), la Linearite 

selon la Perspective Fonctionnelle des SVM (not& LPFSVM), la Linearite en temes de 

Coordination des MCR (notee LCOMCR) et la Lineariie selon la Perspective 

Fonctionnelle des MCR (not& LPFMCR). 

Nous considerons lindaires en termes de coo&'ination, les unites dd'anal yse 

successives a I'interieur d'une unite d'analyse de niveau immediatement superieur (c'est- 

adire, les SVM a I'interieur d'une MCR, ou les MCR a I'interieur d'une DIV), qui sont 

23 Pour une telle representation graphique complete de deux textes, F1-VIR et AI-CHA, voir 
annexe 9. 

24 Pour la d6finition de la BMCR, voir 2.2.2.1. 

25 POUT la definition de la SVM, voir 2.2.1. 

26 Pour la definition de la MCR, voir 2.2.2.3. 

27 Pour la definition de la DIV, voir 2.2.3. 



~ o r d o n n e e s ~ ~ ~  quel que soit le niveau ou se situe cette chaine d'unites coordonnees. 

Dans notre calcul de I'indice de linearit6 en termes de Coordination. nous ne prenons en 

compte que la plus longue chaine d'unites successives coordonnees (notee COSVM ou 

COMCR, suivant que Icon se slue au niveau des SVM ou des MCR). 

Le paragraphe 14 du texte de Daniel Vignes (F1-VIG) discute des merites 

respectifs de divenes solutions proposbs pour resoudre le probleme de la mise en 

application provisoire des traites, et il va nous servir d'exemple. Cauteur commence par 

rappeler quelle solution aurait ete retenue (SVM 62) et il lui met en parallele cinq autres 

solutions (SVM 63 et 64)' qu'il discute par la suite une a une (SVM 65 a 71). Ainsi, la 

representation graphique suivante de I'analyse au niveau des SVM de ce paragraphe 

permet de constater I'existence de trois chaines lineaires en raison de I'existence a 

I'interieur de ce paragraphe de deux bases rnacrostmcturellesz~ le premier etant 

exclusivement constitue de la SVM 62, et le deuxieme des SVM 63 a 71. La premiere 

chaine lineaire se compose donc de la SVM 62, la deuxieme des SVM 63 et 64, et la 

troisieme des SVM 65 a 71. Seule cette demiere chaine. d'une longueur de 7 SVM. est 

comptabilisk pour le calcul de I'indice de linearit&, car elle est la plus longue des trois. Le 

COSVM (nombre de SVM dans la plus longue chaine de SVM successives coordonnees) 

du §14 est donc: 7. 

Nous considerons lineaims selon la perpective fonctionnelle, les unites d'analyse 

successives a 11int4rieur d'une unite d'analyse de niveau imrnediaternent sup6rieur (c'est- 

a-dire, les SVM a I'interieur d'une BMCR, ou les MCR A I'interieur d'une DIV), qui suivent 

une progression de type T, + %+, a. Dans notre calcul de I'indice de linearite selon la 

perspective fonctionnelle, nous ne prenons en compte que la plus longue chaine d'unites 

Pour la definition de la relation de coordination, voir 2.3.1 -3 et 2.3.1.4. Pour des exemples, 
voir 2.4.1. 

Pour la definition d'une base rnacrostructurelle, voir 2.2.2.1. 

Pour la definition de la progression de type T' -+ &, , voir 2.3.2. Pour des exemples, voir 
2.4.2. 



successives en progression de type T,, -, R,,+, (notee PFSVM ou PFMCR, suivant que 

I'on se situe au niveau des SVM ou des MCR). 

Comrne exemple, nous prendrons I'introduction du texte de Daniel Vignes (F1- 

VIG), ou il rappelle que la question de la mise en application provisoire des traites est 

souvent posee en pratique (MCR 1). Celle-ci n'est apparue que recernment dans la 

litterature en raison de I'interet pate au r6le du Parlernent dans la ratification des traites 

(MCR 2-1)' mais I'urgence a laquelle sont sournis gouvemants et gouvernes I'a mise a 

l'ordre du jour (MCR 2-2). Cependant, elle n'a pas encore reGu de reponse satisfaisante 

(MCR 3). Cette introduction, analysee au niveau des MCR selon la perspective 

fonctionnelle, laisse apparaitre dans son graphique que la plus longue (et en 

I'occurrence, la seule) chaine de MCR en progression de type T,, + R+, , contient 3 

MCR (de la MCR 2-1 a la MCR 3). Le PFMCR (nombre de MCR dans la plus longue 

chaine de MCR successives en progression de type T,, + &+, ) de I'introduction du texte 

de Vignes est donc: 3. 

MTI + MRI 
-1 

MT2-I + MR2-1 
-L 

MT2-2 -+ MR2-2 
3. 

MT3 + MR3 

Les quatre indices de linearite se calculent de la meme faqon, a partir du releve 

pour chaque BMCR (dans les analyses au niveau des SVM) ou DIV (dans les analyses 

au niveau des MCR) de la plus longue cha'ine lineaire (en termes de coordination ou de 

perspective fondionnelle). Nous allons donner en exemple le calcul de la linearite des 

SVM en termes de coordination pour le texte de Daniel Vignes (FA-VIG). 

Pour chaque BMCR, nous avons calcule la longueur de la plus longue chaine de 

SVM COordonnees (COSVM), et nous I'avons notee de m6me que la longueur totale de 

la BMCR en question et le nombre de BMCR de cette longueur. Ainsi, nous pouvons voir 

dans le tableau 3.5 que, pour les 4 BMCR de 4 SVM, les plus longues chaines lineaires 

contiennent respectivement 4,4, 3 et 3 SVM. Nous pouvons donc calculer la moyenne du 



COSVM pour chaque BMCR d'un nombre donne de SVM (tableau 3.5). Par exernple. la 

longueur moyenne du COSVM d'une BMCR de 4 SVM. est de 3.5 SVM. 

Tableau 3.5 Donnees brutes pour le calcul de la linearite des SVM en 

tennes de coordination (F1 -VIG) 

Nbre Nbre de SVM dans la plus longue 
de SVM chaine de SVM successives 
Par 
BMCR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I 1  

12 

coordonnhs (= COSVM de chaque 
BMCR) 

Moyenne Nombre 
du 

COSVM 

1 ,oo 

l,56 

2,33 

3,50 

4,OO 

- 
3,OO 

4,OO 

5'33 

- 
5.50 

7, SO 

de 
BMCR 

10 

9 

6 

4 

9 

- 
1 

1 

3 

- 
2 

2 

Le tableau 3.5 revele aussi que le texte analyse ne comprend aucune BMCR de 6 ou 10 

SVM. Qu'il y ait ainsi des "trousn dans la continuite des types de BMCR n'a rien de 

surprenant, et il est fort probable que d'autres textes ne presenteront pas, eux non plus, 

de gamme continue de types de BMCR. Cependant, les types de BMCR qui manqueront 

dans un texte ne correspondmnt pas necessairernent a ceux d'un autre texte. D'un point 

de vue graphique, si nous tracions la courbe correspondant a la moyenne du COSVM par 

type de BMCR (en prenant comme abscisse le nombre de SVM par BMCR, et comme 

ordonnee la moyenne du COSVM - cf. tableau 3.5)' nous obtiendrions une courbe 

interrompue en dewc endroits (pour x = 6 et x = 10). La courbe correspondant a un autre 

texte pourrait, elle, 6tre interrompue en d'autres valeurs de x. Or, notre but est de 
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camparer ces courbes. II nous faut donc presenter nos donnbs de fapn a pouvoir les 

representer par des courbes continues, et ce pour les valeurs des moyennes du COSVM 

et du nombre de BMCR d'une longueur donnb. C'est ce que nous avons fait dans le 

tableau 3.6, ou x represente la valeur conigee du nombre de SVM par BMCR, y est la 

moyenne corrigee du COSVM et z, le nombre corrige de BMCR avec x SVM par BMCR 

Tableau 3.5 Tableau 3.6 

Nbre de Moyenne 
SVM par du 
BMCR COSVM 

Nbre de 
BMCR 

10 

9 

6 

4 

9 

- 
1 

1 

3 
-.. 

2 

2 

Donnees corrigees pour le calcul 
de la linearite des SVM en 
termes de coordination (Fl- 
VIG) 

Le passage du tableau 3.5 au tableau 3.6 s'obtient par I'application d'une simple 

regle de trois pour lee valeurs qui suivent la premiere absence de donnees (en I1esp&e1 

a partir des BMCR contenant 7 SVM). 

Les donnees contenues dans le tableau 3.6 delimitent un espace a trois 

dimensions dont le volume sewira a calculer I'indice de linearite des SVM en terrnes de 

coordination, note LCOSVM. Ce volume, afin de perrnettre la comparaison de textes 

entre eux, sera divise par le volume maximum obtenu en multipliant la valeur maximale 

de x (x,,) par la valeur maximale de y (y,) par la valeur maximale de z (q). Cornme, en 



posant & = 0, la valeur de &, rnoins la valeur de x, est toujours &ale a 1 (avec i variant 

de 0 i n. n representant le nombre corrige de BMCR contenant un nombre different de 

SVM3l), nous aurons: 

Indice de linearite bnrte des SVM en termes de coordination: 

Or, comme: ( - x i  = 1 quand ivarie de 0 a n, nous obtenons: 

n 

CP1 Yiz 
LCOSVM = 

Ekemple: 

Les donnees du tableau 3.6 nous permettent de calculer le LCOSVM de F1-V1G. 

(1,OO x 10) + (1,56x 9) + (2,33 x 6 )  + ... + (6,25 x 1,66) 
LCOSVM = = 0,1237 

10 x 6,25 x I ,66 

Ainsi, le LCOSVM de F1-VIG est egal a : 0,1237 

Ce LCOSVM, par la fawn dont il est calcule, sous-entend que chaque type de 

BMCR, quel que soit le nombre de SVM qu'elle contient, produit le meme effet de 

linearite sur I'ensernble du texte. Or, il est tout a fait pensable qu'en fait, la linearite des 

BMCR les plus longues ait plus 

pourquoi un indice revise de 

d'incidence que celle des BMCR les plus courtes. C'est 

linearite des SVM en terrnes de coordination, note 



LRCOSVM, prendra en compte les differentes valeun de x, en affectant chaque produl 

(y, z,- ) d'un coefficient egal a la valeur de Xi . En d'autres mots. etant donne que la valeur 

de x, est @ale a i, les valeun y et z pour les BMCR de deux SVM (c'est-adire quand, x 

= 2). auront deux fois plus de poids que les valeun y et z pour les BMCR composees 

d'une seule SVM (quand, x = 1). et ainsi de suite. Cindice revise correspond ainsi a la 

somme des produits de chaque x, par y, par Zj (avec i variant de 1 a n) divisee par le 

produit de la valeur maximale de x (soit x. ) par la valeur maximale de y (soit y, ) par la 

valeur maximale de z (soit 2,). 

Indice de linearit6 dvisee des SVM en temes de coordination: 

n 

C Xi Y, Z 
LRCOSVM = 

>Ct Yn Ln 

Le m6me tableau 3.6 permet le calcul du LRCOSVM de F1-VIG. 

(1 x 1,OO x 10) + (2 x 1,56 x 9) +... + (10 x 6,25 x 1,66) 
LRCOSVM = = 0,6222 

10 x 6,25 x 1,66 

Ainsi, le LRCOSVM de F1-VIG est &a1 a : 0,6222 

Enfin, il existe un autre correctif i apporter aux deux indices dejj8 definis. En effet. 

ceuxzi ne prennent pas en compte la moyenne du nombre de SVM par BMCR. Or cette 

moyenne change d'un texte a I'autre et son effet eventuel ne peut &re d'emblee ignore. 

Nous calculerons donc I'indice de linearite index&, LlCOSVM et I'indice de linearite 

revisb et index&, LRICOSV, qui correspondent respectiveinant aux produits du nombre 

moym de SVM par BMCR, par le LCOSVM et par le LRCOSVM. 



indice de IinbaM indexee des SVM en termes de coordination: 

LICOSVM = LCOSVM x moyenne du nombre de SVM par BMCR 

lndice de Iinearite dvisee et indexee des SVM en termes de coordination: 

LRICOSVM = LRCOSVM x moyenne du nombre de SVM par BMCR 

Le nombre de SVM analysees dans F1-VG s'elevant a 197, et celui de BMCR 

analysks a 48, nous obtenons les valeurs suivantes pour les LICOSVM et LRlCOSVM 

de ce texte: 

197 
LICOSVM = 0.1 275 x - - - 0,5231 

47 

1 97 
CRICOSVM = 0,6316 x - = 2,5816 

47 

Le LICOSVM de Fl-VIG est donc de: 0,5231 et son LRICOSVM: 2,5816. 

3.5 Corn paraison des indices de linearite des textes analyses 

Les tableaux d'indices de linearite seront suivis par les graphiques de linearite qui 

seront commentes au niveau des SVM et des MCR. 



3.5.1 Tableaux des indices de linearite 

Pour les textes analyses, le calcul des indices de linearite" donne les resultats 

suivants: 

Tableau 3.7 Indices de linearite brute 

CF I 

Tableau 3.8 Indices de linearite revisee 

I 

Tableau 3.9 Indices de linearite indexbe 

0.12 

0,15 

LCOMCR 

LPFMCR 

[ F1-VIG I F1-VIR 1~1-BOWI AICHA ( 0 I1 

0,26 

0,24 

/ 

a Pour I'ensemble des indices de lin6arit6, nous n'avons retenu que deux decimales apr& leur 
calcul. 

0,08 

0.10 

r 

LRCOSVM 

LRPFSVM 

LRCOMCR 

LRPFMCR 1 

F1-VlG 

0.62 

0,41 

0,60 

0,58 

0.15 

0.13 

0.08 

0.06 

F1-VIR 

0,48 

0,46 

0.56 

0,72 

A1-BOW 

0.52 

0136 

0.32 

0.43 

AI-CHA 

0.73 

0,47 

0.40 

0.35 

CJ 

0.11 

0.05 

0,13 

0.17 



Tableau 3.10 Indices de linearite revisee et indexee 

La representation graphique des donnees de ces tableaux nous permet de mieux 

cornparer les textes du corpus par leurs indices de linearite. 

3.5.2 Graphiques et cornmentaires des indices de linearite au niveau des SVM 

Au niveau des SVM, nous obtenons les quatre graphiques suivants. 

LRICOSVM 

LRIPFSVM 

LRICOMCR 

LRIPFMCR 

1,92 

1,87 

2,214 

2,87 

2,58 

1 ,69 

7,02 

6,82 

1,98 

1,37 

1,510 

1,98 

4,09 

2,65 

3,06 

2,69 

1 , O l  

0,- 

2,46 

2,19 

7 



Figure 3.1 Linearite brute des SVM - corpus 1 

Dans le graphique suivant. notons que AI-BOW et AI-CHA se distancient 

nettement I'un de I'autra et que F1-VIG vient de placer entre eux, les trois textes se 

situant sur une mdme diagonale. 

LRCOSVM 

Figure 3.2 Lineante revisee des S W  - corpus 1 



Ici. F W I G  vient se rapprocher de Al-CHA, avec A1-BOW F1 -VIG et AI-CHA a 

peu pres taujours sur une mdme diagonale. 

FI-VIR 
FI-VIG 

0.00 -- 
0.00 0.10 0.20 0,30 0.40 0.50 0.60 

UCOSVM 

Figure 3.3 Linearite indexee des SVM - corpus 1 

Dans ce demier graphique, A1 -BOW et A1 -CHA s'ecartent I'un de I'autre avec F1- 

VIG plus pres de A1-BOW sur la diagonale form& par les textes anglais. 

AI-CHA 

0,oo --. -- .-.- - --- --.- - 

0,OO 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4,M) 4.50 

LRICOSVM 

Figure 3.4 Linearite revisee et indexee des SVM - corpus 1 



Au niveau des SVM, suivant le type dlindice de linearite considere, les textes ne 

se situent pas toujoun de la mOme facon les uns par rapport aux autres. 

Si nous considerons les deux textes frangis, nous observons qu'ils presentent 

plus ou moins le meme profil I'un vis-a-vis de I'autre. c'estddire que les indices de 

linearite en termes de coordination de F1-VIG sont toujours supMeun a ceux de FI-VIR. 

tandis que leurs indices de linearite selon la perspective fonctionnelle sont plus ou rnoins 

semblables. Cependant, notons que I1ecart entre leurs indices de linearite en termes de 

coordination vane en nombre dUcarts-types. avec un maximum de 2.26 o pour 

LCOSVM et un minimum de 0.66 CT pour LRICOSVM tandis que les valeun pour les 

ecarts entre LRCOSVM et entre LICOSVM sont respectivement de 1,28 a et 1,37 a. 

Les textes anglais, quant a eux, varient beaucuup plus dans leur position 

respective. Alors que leurs deux types d'indices bnrts sont tres proches, leurs indices 

revises se differencient nettement (pour LRCOSVM, ecart de 1.88 a; pour LRPFSVM. 

ecart de 2,15 0). II en est de mCme pour leun indices indexes (LICOSVM: 1.980 ; 

LIPFSVM: 2,30 o), et a fortiori pour leurs indices revises et indexes (LRICOSVM: 2.09 a; 

LRIPFSVM: 2.35 0). La difference entre AI-BOW et AICHA. ce demier apparaissant 

nettement plus tineaire suivant les indices non bruts, est due a la plus grande valeur 

mediane du nombre de SVM par BMCR33 de Al-CHA (5) par rapport a celle de A1-BOW 

(3) en ce qui conceme les indices revises, et a une moyenne de SVM par BMCR plus 

elev6e dans AI-CHA (5'61) gue dans A1-BOW (3'84) B 116gard des indices indexes. 

Quand ces deux fadeurs sont combines, les deux textes se differencient encore plus. 

Cette distanciation a d'ailleurs pour effet de separer netternent A1-CHA des trois 

autres textes si I'on considere leur linearite revisee et indexee. En effet, alors que sur le 

graphique de linearite brute, les deux textes anglais, tres proches I'un de I'autre, se 

dernarquent des deux textes frangais par leur LPFSVM moins elevee, sur les graphiques 

de linearite revisee et de linearite indexee, AI-CHA apparait le plus lineaire, meme s'il ne 

se situe pas encore vraiment i3 part des autres textes, ainsi qu'it en est sur le graphique 

de linearite revisee et index&. Si I'on conduit un test t de Student pour determiner quelle 

qui reflefe la distribution du type de base macrostructurelle (considBr6e suivant sa longueur 
en nombre de SVM) dans le texte. 



est la probabilite selon laquelle les textes franpis et anglais appartiennent a la rneme 

population statistique, c'est-adire ne presentent pas de taux de linearite d'une difference 

significative, nous obtenons: p = 0, 459%. 11 y a donc pres de 46% de chances que I'on ne 

puisse faire de difference entre les textes franpis et anglais quant a leur linearite. 

Cependant. si ce resultat ne permet pas de conclure que les textes franpis et anglais 

different par leur linearite au niveau des SVM, on ne peut pas non plus affiner que les 

textes franpis et anglais ne different pas par leur linearite. Notons toutefois que ce test a 

ete mene sur un nombre tres restreint de donnees, et que de plus, un des deux textes 

anglais, Al-BOW, le moins lineaire des quatre textes du corpus, presente une deviation 

significative du nombre reel tres eleve de ses paragraphes expositifs par rapport a la 

rnoyenne de I'ensemble du corpus (le test de Pearson. calcule avec un degre de liberte 

pour les paragraphes expositifs, nous donne une probabilite inferieure a 0,001). 

L'apparente contradiction entre une linearite basse et un grand nombre de paragraphes 

expositifs est due a une basse moyenne de SVM par base macrostructurelle (3,&, par 

rapport a 4,03 pour FI-VIR, 4,l5 pur F1-VIG et 5,61 pour A1-CHA) et une plus basse 

moyenne encore de SVM par paragraphe expositif (3,49). 

Enfin, toujours au niveau des SVM, une constatation dgun autre type s'impose: 

Al-BOW, AlCHA et F1-VIG s'ordonnent autour d'une diagonale sur chacun des 

graphiques, mais F1-VIR se situe legerement a Irecart. D'ailleurs, si I'on calcule I'equation 

de la droite sur laquelle s'alignent ces textes, nous obtenons le tableau ci-dessous. 

suivant que l'on prenne en compte tous les textes ou que I'on exclue F1 -VIR: 

(tous les fexfes) (F7 -ViR exciu) avec 

LSVM Y= 0,7944 X Y= 0,7474 X Y representant la linearite 

LRSVM Y= 0,71 02 X Y= 0,6600 X selon la PF et 

LlSVM Y= 0,7826 X Y= 0,7435 X X representant la linearite 

LRISVM Y= 0,6936 X Y= 0,6126 X en termes de CO 

Cette probabilite a 6te calcul6e au moyen du logiciel Excel 7.0 de Microsoft, en tenant compte 
que les textes franpis et anglais presentent une variance differente. Pour tous les calculs 
statistiques, il a ete suppose que les taux de linearite ont une distribution normale bimodaie. 





3.5.3 Gnphiques et commentaims des indices do linearit8 au niveau des MCR 

Au niveau des MCR, les indices de linearit6 se representent graphiquernent 

ainsi3': - --- --. --- - 

0.00 
0.00 0,05 0.10 0.15 0.20 

LCOMCR 

Figure 3.5 Linearite brute des MCR - corpus 1 

Dans le graphique suivant, les textes franqais se demarquent des textes anglais 

par rapport P I'axe des abscisses (LRCOMCR). 

- A -- -. - 

Figure 3.6 Linearite revisee des MCR - corpus 1 

16 Notons que ces graphiques presupposent que les linearit& en termes de coordination et de 
perspective fonctionnelle ont le meme poids par rapport a la lineante generale du texte. 



Ici, les quatre textes viennent se placer sur une mOme diagonale. F1-VIG 

s'eloignant N s  nettemen? des autres en haut vers la droite tandis que Al8OW et F1- 

VIR se retrowent presque ensemble en bas a gauche. 

Figure 3.7 Linearit6 indexee des MCR - corpus 1 

Enfin. A1-BOW et FI-VIR seloignent Ieerement I'un de I'autre at A1CHA se 

rapproche d'eux. 

U t 4.00 r 
LL FI-VIR 
& 3.00 r 
e 
-r 2.00 - 4 

A1-CHA 

Figure 3.8 Linearite revisee et indexee des MCR - corpus I 



Au niveau des MCR, sur les graphiques de linearites brute, indexee et revisee 

et index&, F1-VIG se dbmarque des autres textes et apparait le plus lineaire. En effet. 

son ecart par rapport P A X H A  (le deuxihe texte le plus lineaire) est de: pour la 

LCOMCR. 1.47 a; pour la LPFMCR, 1.79 a3?: pour la LICOMCR, 1.55 o; pour la 

LIPFMCR, 1.64 o: pour la LRICOMCR. 1,61 o; et enfin, pour la LRIPFMCR. 1.89 a. 

Ainsi. dans tous les cas, I1ecart est superieur a lo. alors que lee ecarts entre les trois 

autres textes sont inferieurs a lo, sauf en ce qui concerne la linearite revisee. 

Le graphique de cette demiere presente, en effet, une distribution differente des 

textes: F1-VIG et F1-VIR s'opposent nettement a A1-BOW et A1-CHA pour leur 

LRCOMCR (I'ecart entre F1-VIR et A1-BOW s'elevant a 1-24 a), et pour leur LPFMCR 

(I'ecart entre F1-VIG et Al-BOW etant de 0.92 a, et celui entre F?-VIR et A?-CHA de 

2.25 a). Rappelons que la linearite revisee accorde une importance croissante aux DIV 

suivant le nornbre de MCR qu'elles contiennent. Or, le texte qui. pour les autres types 

d'indices de linearite, apparait le plus lineaire. F1-VIG, est celui qui non seulement 

contient le rnoins de DIV (4. par rapport a 7 pour Al-CHA, 20 pour AI-BOW et 24 pour 

F1-VIR), mais aussi et surtout le moins de types de DIV suivant leur longueur en 

nombre de MCR (4, par rapport a 5 pour AI-CHA. 8 pour F1-VIR et 9 pour A1-BOW)". 

Ainsi s'explique le fait que Fl-VIG ne se dernarque pas netternent des autres textes en 

termes de linearite revisee, contrairement aux autres indices de linearite. 

Le test t de Student, conduit a partir des taux de linearite revisee et indexee, 

nous donne une probabilite de 0,1522. Nous ne pouvons ainsi rejeter I'hypothese que 

les textes franpis et anglais ne different pas quant a leur linearite au niveau des MCR. 

mais nous ne pouvons non plus la confirme?? 

" Cependant, I'Bcart de FI-VIG par rapport F1-VIR, qui lui est le plus proche pour la 
LPFMCR, est de f .57a. 

" Remarquons que AI-CHA. par son nombre de DIV et de types de DIV suivant leur longueur 
en nornbre de MCR, est plus proche de FI-VIG que des autres textes et apparait d'ailteurs 
cornme le deuxieme texte le plus lin&aire, sauf pour la lineante r&is&. 

39 Cette probabilitk a Qd calculde gdce au logiciel Excel 7.0 de Microsoft. en tenant compte que 
les textes fran-is et anglais presentent une variance differente. Pour tous les calculs 
sbtistiques, il a 6te supposee que les taux de linearit6 ont une distribution normale. 



Notons par ailleurs, qu'au niveau de la linearite des MCR, les quatre textes 

s'ordonnent nettement autour d'une diagonale pour la linearite brute, la linearite 

indexee et la linearite revisee et indexbe, tandis que pour la linearite revisee, la 

dispersion autour de la diagonale est plus grande (quoique la distribution autour de 

cette diagonale semble plus ou moins egale). 

(tous les textes) a avec 

LMCR Y= 0,9933 X Y representant la linearite 

LRMCR Y= 1 ,1050 X selon la PF et 

LIMCR Y= 0,9414 X X representant la linearite 

LRIMCR Y= 0,9950 X en terrnes de CO 

Ce tableau se resume par la formule generale si~ivante: 

Si maintenant nous comparons les graphiques de linearite deux par deux, aux 

niveaux des SVM et des MCR, nous pouvons remarquer que parfois les textes les plus 

lineaires a un niveau tendent A I'gtre aussi a I'autre niveau. Ainsi, si I'on pose que I'effet 

de linearite au niveau des SVM se combine a I'effet de linearite au niveau des MCR, 

les textes les plus lineaires apparaitront encore plus lineaires, et les textes les rnoins 

lineaires encore moins lineaires. De plus, une cornparaison des liens entre les 

lineantes en termes de coordination et de perspective fonctionnelle, fait apparaitre un 

plus grand rapprochement entre les valeurs des deux types de linearite au niveau des 

MCR que des SVM. Malgre ces observations, en I'absence de donnees sur 

l'importance respective et cornbinee des effets de la linearite a ces deux niveaux, nous 

ne pouvons poursuivre plus loin nos investigations sur ce point. 

" Nous avons egalement recherche Ii6quation de la diagonale en excluant F1-VIR des calculs. 
ainsi que nous I'avions fait au niveau des SVM. Cependant, les r6sultats suivant montrent 
qu'au niveau des MCR, cette exclusion n'est pas justifiee. 

(F 7 - VIR exclu) 
LMCR Y= 0,9536 X 
LRMCR Y= 1,0071 X 
LlMCR Y= 0,9349 X 
LRIMCR Y= 0,9706 X 

avec 
Y representant la linearit6 

selon la PF et 
X reprhentant la linearit6 

en termes de CO 



3.6 Conclusions: hypothhse sur la linearit8 de textes argumentatifs franpais et 
anglais 

De notre analyse de la frwuence des divers types de paragraphe dans chaque 

texte, il est ressorti que les textes anglais apparaissent plus lineaires que les franpis si 

I'on ne considere que les paragraphes expositifs et explicatifs, mais que ced n'est plus 

vrai des que I'on prend egalement en compte les paragraphesunites simples et les 

paragraphes complexes. Nous pouvons en deduire que si les types de paragraphe 

donnent une indication sur la linearite du texta, ils ne peuvent en constituer qu'un indice. 

qui doit &re complete par une autre mesure. 

L'analyse des types de paragraphe prend en consideration I'ensemble des SVM 

d'un paragraphe. Or, la linearite ne peut se comprendre seulement sur la base de toutes 

les SVM d'un seul type de paragraphe (expositif). En effet, cela reviendrait a dire qu'un 

paragraphe wnstitue d'une SVM a laquelle serait subordonnb une autre SVTvl, elle- 

meme la premiere d'une longue chahe de SVM coordonnees les unes a la suite de 

I'autre, n'aurait aucun effet sur la linearite du texte, ce paragraphe Qant explicatif. C'est 

ainsi que nous avons ete amen& a definir divers indices de linearite en termes de 

coordination et de perspective fonctionnelle, aux niveaux des SVM et des MCR. 

L'analyse des graphiques de ces indices de linearite souligne I'importance de 

deux facteurs: le poids des plus longues unites d'analyse par rapport aux plus courtes 

(pris en compte dans le calcul de la linearite revi&e), et la longueur moyenne des unites 

d'analyse (pris en compte dans le calcul de la linearite indexee). Nous avons egalement 

obsen/i! que sur chaque graphique de linearit& ies textes se distribuaient le long d'une 

diagonale, indiquant ainsi un rapport constant entre les indices en terrnes de coordination 

et de perspective fonctionnelle. Ces resultats, tels qu'ils apparaissent sur nos graphiques, 

ne nous permettent pas toutefois de poser comme hypothese ['existence d'une difference 

de linearite entre textes argumentatifs franwis et anglais. Cependant. qu'en est-il si nous 

prenons egalernent en consideration le pourcentage de paragraphes expositifs, autre 

indication de la linearite du texte? 

En effet. s'il est vrai qua chaque paragraphe expositif presente un taux de 

linearite brute maximal, chacune de ses SVM Uant coordonnee a la preddente eUou a 

la suivante, le graphique de linearite revisee et indexee ne peut representer le 



pourcentage de paragraphes expositifs, car tout d'abord, le taux de linearite brute est 

calcule par rapport a Isensemble des paragraphes contrairement au pourcentage de 

paragraphes expositifs qui ne prend en cornpte que des paragraphes d'un certain type; 

de plus, le pourcentage de paragraphes expositifs n'est. pas lie au nornbre de SVM 

dans un paragraphe contrairement au taux de linearite revisee; enfin. le pourcentage 

de paragraphes expositifs n'est pas lie au nornbre moyen de SVM par paragraphe dans 

le texte contrairement au taux de linearite indexee. Ainsi, le pourcentage de 

paragraphes expositifs et I'indice de linearite revisee et indexee nous donnent des 

valeurs complementaires sur la linearite generale des textes. Si donc nous cornbinons 

ces valeurs pour les textes de notre corpus, nous nous apercevons que A1-BOW, qui 

est affecte du plus haut pourcentage de paragraphes expositifs (61%), nettement 

superieur a la moyenne (el%), tendra a rejoindre vers le haut A1-CHA par rapport a 

leur place respective sur le graphique de linearite revisee et indexee, tandis que les 

deux textes franqais, dont le pourcentage de paragraphes expositifs est au contraire 

tres inferieur a la moyenne (30% et 35%), glisseront vers le bas, ce qui laisserait 

apparaitre deux groupes de textes, les franqis Qant moins lineaires que les anglais4'. 

Sur la base d'un second corpus, nous allons donc verifier la pertinence des 

indices de linearite revisee et indexee et du pourcentage de paragraphes expositifs pour 

une distinction entre textes argumentatifs francpis et anglais quant a leur linearite. 

Cependant, tout en ne niant pas I'importance de I'analyse des MCR, nous allons 

restreindre nos analyses a un seul niveau, celui des SVM, en attendant de plus amples 

Uudes sur les liens entre SVM et MCR; ceci d'autant plus qu'il semble que I'organisation 

des MCR entre elles depend en grande partie du type de texte dont elles font partie, or 

les textes de notre corpus devraient tous etre argumentatifs. Nous profiterons de ces 

nouvelles analyses pour verifier aussi I'existence d'un lien entre les linearites en terrnes 

de coordination et de perspective fonctionnelle. 

4' A1-CHA , comptant 41 O h  de paragraphes expositifs, soit un pourcentage proche de la 
moyenne, constituerait le pivot par rapport auquel les autres textes changeraient de place. 
Nous ne pouvons cependant determiner avec precision la place de chaque texte lorsque 
I'indice de linearit4 revisee et indexee et le pourcentage de paragraphes expositifs sont tous 
les deux pris en compte, faute de connaissances plus precises sur I'exacte relation entre les 
deux. 



NOTE 

Afin de cornparer la linearite des textes franpis et anglais, nous avons aussi 

essaye d'analyser les donnees brutes des moyennes des COSVM et du nornbre de 

BMCR au moyen du theoreme de Fourier. Cependant, dfune part les courbes obtenues 

sont interrompues par le manque de continuite des donnees, d'autre part seulement 

deux types de facteurs peuvent etre pris en compte simultanement dans ce type 

d'analyse, alors que nous en avons considere trois dans notre d6finition du taux de 

linearite revisee et indexee. Finalement, I'interpretation des courbes n'a pu etre 

effectuee. Une deuxieme analyse de Fourier, conduite a partir des donnees comgees 

des moyennes des COSVM et du nombre de BMCR, n'a, elle non plus, guere ete 

concluante, mgme si les courbes etaient dans ce cas continues. 



CHAPITRE 4 SUR LA L IN~RITE  D'ECRITS ARGUMENTATIFS 

EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS 

Afin de verifier I'hypothese posee dans le chapitre preddant sur la linearite 

dUcrits argumentatifs en franpis et en anglais au niveau des SVM, nous avons canstitue 

un second corpus (4.1). Les graphiques obtenus apres analyse nous pennettront de 

formuler quelques remarques sur les rapports entre les types de paragraphes contenus 

dans les textes et la structure discursive de ces derniers (4.2)' ainsi que de calculer leurs 

indices de linearite (4.3). Nous pourrons alon conclure sur cette question (4.4). 

4.1 Determination et caracteristiques du corpus 

Les criteres qui ont preside au choix des textes du second corpus. sont 

essentiellement les memes que ceux retenus pour le premier'. Nous en avons 

nbnrnoins ajoute un, celui de la p6riode couverte par I'ensernble de ces textes. C'est 

ainsi que les textes du premier et second corpus pris ensemble sechelonnent sur une 

periode allant de I966 P 1988 pour les articles en franpis. et de I966 a 1986 pour les 

articles en anglais. 

Ont ainsi ete retenus pour le second corpus: 

1. "Naissance d'une nation: le Zimbabwen 

par Charles CADOUX, AFDI, 1980: 9-29 

code: F2-CAD 

Dans cet article. I'auteur traite de I'apparition d'un nouvel &at sur la sdne 

internationale. le Zimbabwe, autrefois appele Rhodesie du Sud. La decolonisation de 

cette demiere a ete marqut5e par trois points examines successivement par Isauteur: la 

place eminente qu'a tenue la negotiation dans la recherche d'un eventuel r@lement 

' Voir 2 . M .  



pacifique du conflit (I), I'elaboration de l'accord final dans le cadre de la conference 

tripartite de Lancaster House (11) et la lev& des sanctions (In qui dd a I'0.N.U. la 

"Question de la Rhodhie du Sud". 

C'est c&e demiere partie (LZI) que nous avons retenue pour notre corpus. 

2. 'Observations sur la nature juridique de IIActe final de la Conference sur la Securite et 

la Coop6ration en Europe" 

par Jean-Fran~ois PREVOST, AFDI, 1975: 129-1 53 

code: F2-PRE 

LIActe final de la C.S.C.E, signe a Helsinki le 1- aoa 1975, rev& une importance 

exceptionnelle en raison du nombre d'ctats qui I'ont signe et de la tres grande ampfeur 

des probYmes qu'il aborde. Dans fa premiere partie, I'auteur soutient que cet Acte est 

d'une nature s@cifique, car il est issu du processus original de la detente, ce qui implique 

d'ailleurs qu'il s o l  souple pour mieux s'integrer dam le processus de la detente. Dans la 

seconde, il montre la portee originale de cet Acte, due aux objectii poursuivis par les 

Etats participants, et qui fait qu'il s'analyse comme une declaration et un programme. 

L'extrait que nous avons choisi pour notre corpus porte sur I'aspect declaratif de 

I'Acte . 

3. "La guerre du Golfe: quelques aspects de I'application du droit des conflits armes et 

du droit humanitairen 

par Paul TAVERNIER, AFDI, 1984: 43-64 

code: F2-TAV 

Selon I'auteur, la guerre du Golfe a revel6 I'ampleur des problemes de 

I'application du droit des canflits armes et du droit humanitaire, d'une part en ce qui 

conceme la conduite des hostilites sur le theatre maritime et terrestre, en particulier en ce 

qui touche 8 la liberte de navigation, au p r o b h e  de pollution du Goife et a I'emploi des 

anes chirniques, d'autre part pour ce qui est du sort reserve aux combattants, dont les 

enfants, et aux noncombattants, la population civile et les pnsonniers de guerre. 



De ce texte nous avons retenu la partie concernant la liberte de navigation et le 

probleme de la pollution dans le Golfe. 

4. 'Securite nationale et diplomatie rnultilaterale - L'experience des Etats-unis comme 

€tat hbte de I'Organisation des Nations Uniesn 

par ~lisabeth ZOLLER. AFDI. 1988: 1 09-1 29 

code: F2-ZOL 

Aux Etats-~nis. le problerne de la conciliation des necessUs de securite 

nationale et des necessites de diplomatie rnultilaterale a pris des proportions 

considerables pour des raisons de fait et pour des raisons de droit. Mais, en ce qui 

concerne le siege de IIO.N.U., I'auteur soutient que I'article 105 de la Charte est clair: 

!'Bat h6te ne peut pas, en droit, exciper de ses interets de securite nationale pour 

supprimer ou limiter les privileges ou irnmunites qui sont absolument indispensables a 

I'Organisation (I), a ses membres (11) et a ses fonctionnaires (111) pour remplir leurs 

fonctions. 

La premiere partie sur les privileges necessaires a I'Organisation constitue I'extrait 

que nous analyserons . 

5. "Reprisals by Third States" 

par Michael AKEHURST, B YBIL, 1 970: 1 -1 6 

code: A2-AKE 

S'il est un principe bien Uabli qu'un $at, directement affecte par une violation du 

droit international, peut prendre des rnesures de retonion contre  tat violateur, la 

question de savoir si un ha t  tiers (non directement affecte par cette violation) peut agir 

de rnQme, est moins claire. C'est ce probleme que I'auteur examine dans trois domaines: 

I'autodefense collective et la neutralite qualifiee, la terminaison ou la suspension de 

traites en consequence de leur violation et la mise en application de decisions judiciaires. 

Nous avons retenu la deuxierne partie sur la tenninaison ou la suspension de 

traites pour notre analyse. 



6. 'Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law" 

par R. R. BAXTER, BYBIL, 1965-66: 275-300 

Cbd& A2-BAX 

L'objet de cet article est de determiner dans quelle mesure les traites 

multilateraux peuvent revar valeur de preuve de I1existence d'un droit coutumier 

international. Pour ce faire. I'auteur examine I'une apres I'autre divenes categories de 

traites multilateraux: les trait& humanitaires, les traites de codification, les traites creant 

du dro l  nouveau et enfin, les traites rappelant les pnncipes generaux du drol  

L'extrait que nous avons choisi porte sur les traites de codification. 

7. "The Legal Effect of Automatic Reservations to the Jurisdiction of the International 

Court" 

par James CRAWFORD, BYBIL, 1979: 63-86 

code: A2-CRA 

Dans cette etude sur I'effet juridique de la reserve automatique a la juridiction de 

la Cour Internationale de Justice, I'auteur commence par presenter I'opinion du juge 

Lauterpacht sur la question, puis il examine la question de la compatibilite des reserves 

automatiques avec I'article 36 du Statut de la Cour, et enfin, il traite du probleme de 

I'"invalidit6" de la reserve automatique et la considere comme un moyen alternatif d ' a h s  

a la Cour. 

Nous avons retenu la partie concernant la cornpatibilite des reserves 

autornatiques avec I'article 36. 

8. 'The Problem of the 'Non-Appearing' Defendant Government" 

par Sir Gerald FITZMAURICE, BYBIL, 1980: 89-1 22 

code: A2-FIT 

Apres avoir pose d'une fawn generale le probYme de l1&at defendeur qui ne se 

presente pas en Cour. I'auteur rappelle I'affaire de la mer d'cgee ou le conseiller de la 

Grece avait expose les frustrations et I'injustice causees a ~'Etat plaignant par I'absence 



de tlEtat defendeur, puis il recherche les motivations de ['&at qui ne se presente pas. 

Enfin, il examine la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice eu egard a cette 

question. 

C'est cette demiere partie sur I'attitude de la Cour qui a ete choisie pour notre 

corpus. 

Ces textes n'ont pas ete analyses dans leur integrite. En excluant les 

introductions et conclusions qui peuvent presenter des caracten'stiques particulieres en 

raison de leurs fonctions, nous avons retenu une "grande divisionn du texte, telle que 

delimitee par I'auteu?, at constituant plus ou rnoins 30% du total. Dans le cas de I'article 

dYAkehurst (A2-AKE), I'extrait choisi en represente beaucoup plus, soit 45%' a cause de 

la relative brievete de I'article, car nous avons voulu assurer une longueur minimale aux 

extraits analyses. La plus grande longueur en nombre de mots de I'extrait du texte de 

Fitzmaurice (A2-FIT) est due, quant a elle, a la plus grande longueur du texte tout entier. 

L'ensemble des contraintes qui ont pese sur le choix du corpus resulte en une variation 

allant de 1 a 2 en termes de nombre de SVM analys&s. Cependant cette difference. a 

cause de la longueur des extraits, ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les 

resultats obtenus. 

- - -  

ceci. afin de respecter la structure donnee par I'auteur d son texte. 



Enfin, les caracteristiques statistiques du corpus, pertinentes pour notre travail. 

soht indiquks dans le tableau 4.1 : 

Tableau 4.1 Caracteristiques du corpus 2 

4.2 Quelques remarques sur les types de pangraphe contenus dans les 

extraits analyses: leurs rapports avec la sttucture discursive de ces 

extrai ts 

Une analyse des types de paragraphes tels que definis au chapitre precedent4 

nous donne le tableau 4.2 pour les textes frangis: 

Auteur 

Pour chaque texte, une grande division telle que d6finie par une marque de I'auteur (titre ou 
lettre ou nombre) a etb retenue aux fins de I'analyse. Cependant, chacune d'elle peut se 
diviser en plusieurs DIV, soit pare qu'elle comprend plusieurs sections, soit parce qu'une de 
ces sections se divise en plusieurs DIV tout cornrne un paragraphe typographique peut 
contenir plusieurs BMCR. 

Nombre 
total de 

mots 
(a p prox.) 

Nombm 
de mots 

analysds 
(a pprox.) 

Voir 3.2. 

%du 
texte 

analys6 
(a pprox.) 

Nombre 
de DIV 

analysh 
3 

Nombre 
deSVM 

analyses 

Nombre 
de MCR 

analysbs 



Tableau 4.2 Types de paragraphes des textes franpis du corpus 2 

explicatif 

complexe 

I 

3 1 1 0  
I 
1 

cam bin@ 

et le tableau 4.3 pour les textes anglais: 

1 1 3  
I 

Total de MCR 

Tableau 4.3 Types de paragraphes des textes anglais du corpus 2 

I 

4 1 3  
I 
I 

I 

2 7 
I 

I AZ-AKE I A2-BAX I AZCRA I AZ-FIT 

2 , ' 6  
1 

I 

29 - 

Types de I I I I 

pangraphe' 1 Nbr 

I 

5 ! 17 
I 
I 

1 

2 1 6  
1 

I 1 I I 

unite simple 5 1 2 4  5 1 2 4  2 1 1 2  - 1 -  
I I I I 

6  20 
I 

I 

31 ] - 

I I I I 

expositif 8 1 3 8  1 0 ;  48 7 1 4 1  11 1 7 3  
I I 1 I 
I I I I 

explicatif 1 ! 5  4 1 9  3 118 2 1 3  
I I I I 
I I I t 

corn plexe 7 1 3 3  2 1 1 0  5 ! 2 9  2 1 1 3  
I I I I 
I I I I 

corn binda 4 1 1 9  1 1 5  4 1 24 3 1 20 
I I I 1 
I I I I 

I 

3 1 27 
1 
I 

I 

8 1 2 7  
I 
I 

30 1 - 

I 

Nbre I % 

I 

15 1 15 
I 
I 

5 1 4 5  
I 

Les pourcentages ayant Bte arrondis d des nombres entiers, il se peut que le total des 
colonnes (excepte les paragraphes cornbin&) ne soit pas exacternent @a1 a 100. 

14 1 1 4  
I 

I 

2  1 1 8  
I 

Les paragraphes combin& comprenant deux ou plus paragraphes d'un autre type, cette ligne 
ne compte pas dans le calcul des totaux. 

I 

14 1 14 
I 

' Voir la note 5. 

Voir la note 6. 



Apres avoir commente les pourcentages des paragrap hesunites simples, nous 

ferons de meme pour les autres types de paragraphe, ce qui nous amenera ensuite a 

effectuer des comparaisons entre les premier et second corpus et entre les corpus 

franpis et anglais. 

4.2.1 Les paragraphes-unites simples 

Le pwrcentage de paragraphes-unites simples est tres variable suivant les 

textes. Ainsi, si F2-ZOL et A2-FIT n'en contiennent aucun, 45% des paragraphes de F2- 

CAD en sont. 

Dans le corpus 1, nous avions trouve que les paragraphes-unites simples 

jouaient quatre r6les: 1) ils servaient de transition au paragraphe suivant; 2) ils 

presentaient plusieurs cas mis en parallele; 3) its pouvaient constituer un de ces cas mis 

en parallele; 4) ils etaient joints a une autre BMCR dans un mCme paragraphe 

typographique, car seuls, ils auraient fonnes un paragraphe trop court. 

Or, d'une part ni I'extrait du texte de Zoller (F2-ZOL), ni celui de F'&maurice (A2- 

FIT) ne contiennent de subdivisions, et donc les r6les 2 et 3 definis cidessus ont peu de 

chances de trouver une place dans ces textes; d'autre part, I'extrait du texte de Cadoux 

(F2-CAD) non seulement corn porte trois parties (L 'experience des sanctions a l'encontre 

de /a Rhodesie, La fin des sanctions, La cldture du dossier de la Rhodesie du Sud), mais 

aussi la premiere partie comprend trois subdivisions, alon que ce texte est le plus court 

du corpus tant en nombre de mots (environ 2 000) que de SVM (59). Ainsi se trouve 

expliqub la grande difference de pourcentage de paragraphes-unites simples entre ces 

textes. 

Cependant, ceci ne suffit pas pour rendre compte des 45% de paragraphes- 

unites simples (c'est-adire plus de 2 paragraphes sur 5 et un peu mains de 1 

paragraphe sur 2) dans F2-CAD. Si nous regardons eeux-ci de plus pres, nous nous 

apercevons que: 2 fonctionnent camme introduction (91 et w), 3 comme conclusion ($8, 

31 1 et §27), 1 cornrne transition (51 8); 2 servent a mettre plusieurs cas en parallele (92, 



s3); 3 constituent des parties non identifibs par un syrnbole (s, 310, 5157; et enfin. 2 

foment ensemble un paragraphe typographique. car chacun seul aurait forme un 

paragraphe typographique trop court ($144. 514-2). Ainsi, ces paragraphes-unites 

simples jouent les rnCmes r6les que nous avions identifies et pour les paragraphes- 

unites simples (et qui sont rappel& ci-dessus) et pour les DIV-unites simples du corpus 

1. 

Notre analyse sur un ensemble de deux corpus des unites d'analyse qui, prises 

individuellement, suffisent a wnstituer une unite au niveau d'analyse immediatement 

superieur (c'est-a-dire, la SVM qui est en mgme temps une MCR, ou la MCR qui est en 

mCme temps une DIV), nous permet d'avancer que celles-ci remplissent sept fonctions. 

Aux quatre enondes plus haut s'ajoutent celfes d'introduction, de conclusion et de partie 

non identifik par un symbo~e'~. Maintenant. si nous considerons Itensemble de ces 

fonctions et les plawns en parallele aux diverses parties d'un texte argumentatif typique 

(introduction, presentation du plan, developpernent, transition, conclusion), nous 

constatons que ces sept fonctions rewuvrent I'ensemble des parties du texte 

argumentatif. Quelle est donc la signification du paragraphe-unite simple et de la DIV- 

unit& simple? A notre avis, le cornmun denominateur de six de ces fonctions est qu'elles 

servent a marquer la stmcture du texte: que ce soit camme introduction, presentation de 

plusieurs cas mis en parallele, un des cas rnis en parallele ou partie non identifiee par un 

symbole, transition ou conclusion, elles servent de reperes pour le lecteur dans son 

dechifkage du texte, mdme si elles ne sont pas necessairement prec6d6es d'un symbole 

qui permettrait de deceler leur r6le au premier coup d'oeil. Le fait que ces unites ne soient 

constituees que d'une seule unite de niveau inferieur releve de la concision du style de 

I'auteur. Notons d'ailleurs que le plus long texte des deux corpus (142-FIT, environ 15 000 

mots) ne contient pas un seul paragraphe-unU simple dans son extrait analyse. et que 

F2-CAD qui compte 45% de paragraphes-unites simples est extrait du deuxieme plus 

court article des deux corpus (environ 6 800 rnots)ll. 

Le @ contient 72 mots, le 910, 102 mots et le §15,44 mots. 
lo Les paragraphes-unites simples remplissant cette derniere fonction sont les plus susceptibles 

d'etre cornpos& du plus grand nornbre de mots. 
" Mettons toutefois en garde contre la tentation de rechercher une con6lation entre la longueur 

d'un texte et son pourcentage de paragraphes-unites simples. En effet, la concision d'un 
auteur ne peut se voir exclusivernent dans le nombre absolu de mots de son texte, mais doit 
aussi &re appreciee en fonction du sujet trait&. 



En conclusion, nous dirons que d'une part plus un auteur a structure son texte et 

vaulu mettre en relief cette structure et, d'autre part, plus il est concis. plus le 

pourcentage de paragraphes-unites simples dans son texte tend a Ctre eleve''. 

4.2.2 Les paragraphes combines 

Les paragraphes combines sont loin de se retrouver dans une proportion aussi 

homogene que dans le premier corpus: si A2-BAX en compte 5%' F2-PRE, 6% et F2- 

CAD, 7%, F2-TAV en contient 27% et quatre textes (F2-ZOL, A2-AKE, A2-CRA et A2- 

FIT) plus ou moins 20%. Cependant, si I'on calcule la longueur moyenne en nombre de 

SVM des paragraphes typographiques, en excluant les paragraphes composC d'une 

seule SVM, alon on s'aper~oit que sauf pour un texte (FZ-TAV), une moyenne elevee est 

associee a un pourcentage de paragraphes combines eleve, et une moyenne basse est 

associee a un pourcentage de paragraphes combines bas, ainsi que le tableau 4.4 le 

montre. 

Tableau 4.4 Paragraphes cornbin& du corpus 2 

corn bin& 1 7  1 6  1 2 7 ( 1 8 1 1 9 1  5 ( 2 4 1  20 

Moyenne de SVM par 
§ typ~graphique'~ 
Pourcentage de 

Si nous pouvons nous penettre d'analyser notre propre fqon d'kcrire, nous justifierons ainsi 
le paragraphe-unite simple constitue par cette derniere phrase. 

II aurait ete possible de la joindre au paragraphe prkcBdent, car elle en constitue la suite du 
raisonnement. La raison pour laquelle nous avons choisi d'aller a la ligne est que nous avons 
voulu insister sur le caractere conclusif de notre remarque. En effet, celle-ci conclut le 
paragraphe precedent, aussi bien que la section 4.2.1, et que les sections portant sur les 
paragraphes et DIV-unites simples, soit 3.2.1, une partie de 3.3.1 et 4.2.1. 

F2- 
CAD ' 
3.00 

l 3  Les paragraphes typographiques compos& d'une seule SVM, c'est-Mire les paragraphes- 
unites simples, sont exclus du calcul. 

F2- 
PRE 

3,68 

F2- 
TAV 

5.15 

FZ- 
ZOL 

9,33 

A2- 
AKE 

7,20 

A2- 
BAX 

5.26 

A2- 
CRA 

8.84 

A2- 
FIT 

11.90 



Cependant, de meme que dans le premier corpus. les paragraphes cornbin& 

joignent: un paragrapheunite simple a un autre paragraphe (quel qu'il soit), des 

paragraphes expositi ou des paragraphes explicatifs. Sur 26 paragraphes combines 

dans le corpus 2, seuls trois ne correspondent pas a ces criteres. 

Deux d'entre eux se retrouvent dans le texte de Zoller (F2-ZOL) sur la securite 

nationale et la diplomatie multilaterale. Ce sont le paragraphe 6 sur le contenu du droit 

d ' a d s  au si&e de I'Organisation des Nations Unies, affirrne dans le paragraphe 5 

pre&dant, et le paragraphe 7 sur le droit d'etablir un bureau. Les paragraphes 6-1 et 6-2 

mettent en parallele deux raisonnements: le premier dernontre que le droit dla&s 

n'implique pas le drol dPablir une mission permanente (paragraphe complexe. SVM 

6.40 a 6.48), le second pose la question de savoir si le droit d ' a d s  entraine le droit 

d'etablir un bureau (paragraphe expositif, SVM 6.49 a 6.54). Cette question est traitee 

parallelement d'une part par le paragraphe 7-1 qui donne I'interpretation stride du 

Conseiller juridique des Nations Unies (paragraphe complexe, SVM 7.55 a 7-60), d'autre 

part par le paragraphe 7-2 qui expose I'interpretation plus large de la Cour lnternationale 

de Justice et du juge federal americain Palmieri (paragraphe expositif, SVM 7.61 a 7.65). 

Enfin le paragraphe 8 conclut a la pn'maute des considerations de securite nationale sur 

le droit d ' a d s  et d'installation. II apparait ainsi que les paragraphes 6 et 7 presentent 

bien chacun une unite semantique, malgre leur combinaison peu courante (dans nos 

deux corpus) d'un paragraphe cornplexe et d'un paragraphe expositii 

Le troisikme paragraphe combine faisant exception aux criteres de cornbinaison 

est le paragraphe 2 de I'article de Fitzrnaurice sur les gouvemements qui ne presentent 

pas de defense devant les tribunaux ou Cours ou ils sont cites. Ce paragraphe 2 met en 

parallele deux paragraphes expositifs enonqnt la position de la Cour lnternationale de 

Justice sur sa capacitC! d'etre saisie d'une affaire meme en I'absence du gouvemernent 

defendant (paragraphe 2-1, SVM 2.25 a 2.29) et sur sa comp6tence a juger sur le fond 

en cette affaire (paragraphe 2-2, SVM 2.30 4 2.40). A ces deux paragraphes expositifs, 

2-1 et 2-2, s'ajoute le paragraphe explicatif 2-3 compose de deux SVM (SVM 2.41 et 

2.42) et donnant le cornmentaire de I'auteur a la position adoptee par la Cour. Notons 

que la brievete de ce paragraphe est encore renforuie par le fat que la derniere SVM 

(SVM 2.42) ne cornprend que 17 mots qui sont de plus inscrits entre parenthese. Ainsi, le 

paragraphe 2 du texte de Flhrnaurice n'est en faR pas tres eloign6 de la combinaison de 



deux paragraphes expositifs avec un paragraphwnite simple. ce qui representerait le 

cumul de deux criteres de combinaison des paragraphes. 

4.2.3 Les autres types de paragraphes 

Les paragraphes expositifs, tout comrne dans le corpus 1, sont tres nombreux; ils 

representent entre 40% et 50% de I'ensemble des paragraphes pour chaque texte, a 

Isexception de F2-L ou ils n'y sont presents que pour 27%. et de A2-FIT ou, a l'oppose. 

ils cornptent pour 73%. 

Les paragraphes explicatifs, quant a eux, representent entre 10% et 20% de 

I'ensernble des paragraphes, avec deux exceptions notoires: F2-ZOL ou ils comptent 

pour 27% et A2-AKE, pour 5%. 

Enfin, le pourcentage de paragraphes complexes est tres variable. I I  va de 3% 

pour F2-CAD a 45% pour F2-ZOL en passant par 33% pour A2-AKE. 

De ce qui predde, il apparait que deux textes se distinguent netternent des 

autres: F2-201 avec 45% de paragraphes complexes (ce qui avec les paragraphes 

explicatifs donne 73% de paragraphes non lineaires), et A2-FIT avec 73% de 

paragraphes expositifs. F2-ZOL apparaitral ainsi tres peu lineaire, au contraire de A2- 

FIT. Cependant, ces pourcentages tres eleves doivent Ctre coniges par le fait que 

seulement 1 I MCR ont ete analysees dans F2-ZOL et 15 dans A2-FIT (representant 

dans les deux cas environ 30% du texte total en nombre de mots). Ils expliquent 

egalement pourquoi le pourcentage des autres types de paragraphes dans ces rn6mes 

textes apparait parfois nettement en dessous de la moyenne. Notons de plus que seuls 

ces deux textes ne contiennent aucun patagraphe-unite simple. 



4.2.4 Comparaison entre les paragraphes des divers corpus 

Un tableau recapitulatif des pourcentages des types de paragraphe dans les 

textes des corpus 1 et 2 (4.5) permet de cornparer d'une part les textes fianqais et 

anglais des corpus, d'autre part les resultats generaux des corpus 1 et 2. 

Tableau 4.5 Comparaison des types de paragraphes de chaque corpus 

En remarque preliminaire, notons que quel que soit le corpus considere, les 

paragraphes -unites simples. expositii et explicatifs foment la tres grande majorite de 

['ensemble des paragraphes (88% pour F1 et 84% pour A i ,  soit 86% pour le corpus 1 

par rapport a 86% pour F2,78% pour A2. so l  83% pour le corpus 2). 

paragraphe 
44 

% 

unite simple 

expositif 

explicatif 

complexe 

combine 

Si. dans le corpus 2, nous ne considerons que les paragraphes expositifs et 

explicatifs, alon les textes f r a n ~ i s  dans leur ensemble (corpus F2) apparaitraient moins 

lineaires que les textes anglais (corpus A2), comrne ce que nous avions constate pour le 

corpus 1''. Cependant, si aux paragraphes expositii nous ajoutons les paragraphes- 

unites simples, et aux paragraphes explicatifs les paragraphes complexes, alon ce sont 

l4 Les pourcentages ayant ete anondis a des nombres entiers, il se peut que le total des 
colonnes (except& les paragraphes combines) ne soit pas exactement @al a 100- 

15 Voir 3.2.6. 
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11 
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10 
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corpus 2 

23 

45 

14 

17 

15 

m Total 
corpus 1 

15 

44 

27 

14 

9 

Total 
corpus 
F2 

29 

43 

15 

14 

14 

Total 
corpus 

A2 

16 

49 

14 

22 

16 



les textes franpis qui seraient les plus lineaires, en raison des pourcentages eleves de 

paragraphes complexes dans A2 et de paragraphes-unit& simples dans F2. 

Ce sont d'ailleurs les ecarts importants de pourcentage des paragraphes-unites 

simples et des paragraphes complexes qui constituent les deux grandes differences entre 

les textes franpis et anglais dans les deux corpus. Nous avons vu plus had6 que le 

nombre de paragraphes-unites simples etait lie au nombre de divisions internes 

apportees par I'auteur B son texte (que celles-ci soient mises en evidence par un 

titreisymbole ou non) et a sa volonte de faire ressortir cette structuration. Ainsi, il 

sernblerait que les textes franpis soient beaucoup plus 'segrnentesn par leur 

structuration que les textes anglais. D'ailleurs. le catcul du nornbre moyen de SVM par 

DIV pour I'ensemble du corpus F2 est de 1 874, et de 2 807 pour le corpus A2. Cette 

tres grande difference doit neanmoins Ure ponderee par la consideration que le corpus 2 

est compose d'extraits pris dans le developpement des textes et dont le dewupage p a t  

avoir eu une influence sur les resultats; d'ailleurs, cette difference est beaucoup moindre 

dans la corpus 1, qui ne comprend que des textes entiers, et 06 F1 a en rnoyenne 535 

SVM par DIV, et Al l  589. Est-ce a dire alors que les textes anglais ne connaissent pas 

une argumentation aussi articulb que les textes franqis? Or, rien a pn'on, ni les sujets 

traites, ni la cornptitence des auteurs, ni les revues ou ont W publies les articles. ne 

suggererait une telle hypothese. En fait, il semble que les rouages de I'argumentation des 

textes anglais apparaitral a I'interieur de leun paragraphes cornme le montre le 

pourcentage eleve de paragraphes complexes pour A1 (1 9% par rapport ZJ I1  % pour F1) 

et A2 (22% par rapport a 14% pour F2), contrairement aux textes franpis oii les 

elements de I'argumentation se reveleraient dans le rBle attribue aux paragraphes, tel 

que le souligne le nombre &eve de paragraphesvnUs simples dans F1 par rapport a A1 

(respectivement, 19% et 13%) et dans F2 par rapport a A2 (respectivement 29% et 

16%). 

De ceci, nous allons donner deux exemples, tires de F2-CAD, le texte avec le 

plus haut pourcentage de paragraphes-unites simples et de A2-AKE qui connait le plus 

haut pourcentage de paragraphes complexes. 

l6 Voir 4.2.1. 



Parmi les hu l  premiers paragraphes de F2-CAD, six sont des paragraphes-unites 

simples. Le premier (SVM 1 .I '3 introduit la troisieme partie de I'artide portant sur la levee 

d e s  sanctions et la fin de la "question de la Rhdesie du Sud", que nous avions retenue 

pour notre corpus. Le deuxieme (SVM 2.2) expose le plan qui sera suivi dans cette partie. 

soit : [A] 11exp6rience des sandions a I'encontre de la Rhodesie et [B] la fin des 

san~tions'~. Le troisieme (SVM 3.3), qui commence [A], annonce que cette partie est 

divisee en trois: lo)  le r6le de la Grande-Bretagne, 2O) le rde de IIO.N.U. et 3') le rde des 

Bats tiers. Le quatrieme (SVM 4.4), qui qualifie le rde de la Grande-Bretagne d'element 

moteur tout au long de la proMure, est I'introduction du lo). Le cinquieme (SVM 5.5 a 

5.7), dont les premiers mots sont dam un premier temps, est la premiere subdivision du 

lo), subdivision qui n'est marqu6e par aucun symbole. Le sixieme (SVM 6.8) est la 

deuxieme subdivision du 1"). Le septieme (SVM 7.9 a 7-12), introduit par des lors, est la 

troisieme et demDre subdivision du lo). Enfin, le huitieme paragraphe (SVM 8.1 3) conclut 

le lo). 

Ainsi, tous ces paragraphes-unites simples ont trait a la structuration du texte. 

Le paragraphe 8 de 142-AKE contient 19 SVM (SVM 8.43 a 8.61), c'est-adire 6 de 

plus que dans les 8 premiers paragraphes de F2-CAD. La SVM 8.43 annonce que le 

paragraphe 2(a) de I'article 42 du projet de la Commission de droit international sur le 

droit des traites a Ue critique par les gouvernements des Pays-Bas et des €tats-~nis. 

Les SVM 8.44 a 8.47 rappellent un commentaire de la Commission souligne par le 

gouvernernent des Pays-Bas, et qu'il commente lui-m&ne tel qu'il est rapporte dans les 

SVM 8.48 a 8.51. Les SVM 8.52 a 8.60 contiennent le commentaire du gouvernement 

des ctats-~nis sur le mCme point Enfin, la SVM 8.61 conclut la question en affirmant que 

les gouvemements des Pays-Bas et des ktats-~nis ont presente le meme amendement 

a I'articte 42. 

Ainsi, au sein d'un mOme paragraphe, nous avons pu distinguer une introduction. 

un developpement en trois parties et une conclusion. 

Les paragraphes explicatifs sont la cause d'une difference notable entre les 

corpus 1 et 2: s'ils s'elevent a 28% dans le corpus I ,  ils ne representent que 14 % des 

'' Rappelons que le premier nombre qui suit la SVM nurnCrote le paragraphe et le second, la 
SVM consideree parmi I'ensemble des SVM du texte. 

la  La partie [C], la cldture du dossier de la Rhodksie du Sud, est directement annonc6e par le titre 
meme de la partie 111. 



paragraphes du corpus 2, I'ecart enbe les deux etant dO en grande partie au pourcentage 

tres eleve de paragraphes explicatifs dans F1 (38%) ou d'ailleurs les paragraphes 

complexes ne comptent que pour 10%. De plus, dans F2 aussi, mCme si dans une 

moindre mesure, les paragraphes explicatifs (15%) sont plus nombreux que les 

complexes (14%), et ces demiers sont beaucoup rnoins represent& que dam A2 (22%). 

Or, les paragraphes explicatifs foment avec les complexes les paragraphes non 

lineaires. On peut ainsi supposer que les textes franqais recourraient plus a I'explication 

qu'a I'argumentation proprement dite P I'interieur des paragraphes, laissant 

I'argumentation apparaitre au niveau des relations entre les paragraphes, ceci 

corroborant done la remarque faite preaemment B propos du pourcentage des 

paragraphes-unites simples. 

Enfin, les paragraphes combin& sont beauwup plus nornbreux dans le corpus 2 

que dans le corpus 1. Cela pourrait &re attribuable au fait que la rnoyenne du nombre de 

SVM dans un paragraphe typographique, les paragraphes typographiques composes 

d'une seule SVM non compris, est moins elevde dans les textes du corpus 1". La 

variation assez grande entre les pourcentages de paragraphes-unites simples que nous 

avons pu constater dans les deux corpus, justifie donc le recours aux macrostructures 

par opposition aux paragraphes typographiques, comme unites d'analyse. 

4.3 Les OIV cornbinhs 

Nous retrouvons dans le corpus 2 le mQme type de DIV que dans le corpus 1. Si 

le choix du corpus 2 (extraits de textes) ne perrnet pas d'y etudier la distribution des types 

de DIV, nous sornmes neanmoins en mesure de fomuler une breve remarque sur ses 

DIV combinbs 

Ainsi, de meme qua dans le premier carpus, les DIV combinees regroupent, avec 

une seule exception, une DIV-unite simple avec une autre DIV, quelle qu'elle soit, &me 

si ces DIV combinees du corpus 2 sont parfois composk de 3 DIV. Ainsi, nous trouvons 

l9 Cette moyenne est de 4,07 pour F1-VIG, 4'67 pour F1-VIR, 4,64 pour Al-BOW et 629 pour 
Al -CHA. Pour les moyennes des textes du corpus 2, voir 4.2.2. 



dans F'imaurice (A2-FIT), la suite: C El C (complexe, unite simple, complexe), et 

dans Akehurst (A2-AKE): El I C (unit6 simple, unite simple, complexe). Tout comme 

le paragraphe 2 de Fitrmaurice carrespondait au cumul de deux criteres de combinaison 

des paragraphesZ0, ces deux D N  combinees resulte de I'application cumulee du critere 

de combinaison des DIV. 

Sur les 6 DIV cornbinbs du corpus 2, une seule ne comprend pas de DIV-unite 

simple. Elle se trouve dans le texte de Prevost (F2-PRE) sur la nature juridique de I'Acte 

final de la CSCE et presente la suite: @ + (complexe, expositif). La DIV complexe (MI4 

a 26) decrit le contenu du programme que represente I'Acte final, et la DIV expositive 

(M27 & 29) en rapporte les effets. Pourquoi I'auteur n'a-t-il pas separe ces deux DIV 

par I'insertion d'un titre entre elles? Cela est certainernent dQ a une question 

d'equilibre, car la premiere partie, correspondant a la DIV complexe, aurait W 

beaucoup plus longue (14 MCR) que la seconde (3 MCR). 

4.4 Cornparaison des indices de linearite 

Les tableaux des divers indices de linearite pour les textes du corpus 2, 

calcuYs comme it  est defini dans le chapitre precedent2' , sont suivis des graphiques 

commentes de chaque indice. 

Tableau 4.6 Indices de linearite brute 

-- 

a Voir 4.2.2. 

*' Voir 3.4, 



Tableau 4.7 Indices de linearite revisee 

Tableau 4.8 lndices de linearite indexee 

Tableau 4.9 Indices de linearite revisee et indexee 

F2- F2- FZ- F2- A2- AZ- A2- AZ- c 
CAD PRE TAV ZOL AKE BAX CRA FIT .- 

LICOSVM 

LIPFSVM 

Les donnees contenus dans ces tableaux se representent graphiquemenp 

ainsi: 

Notons que ces graphiques pr6supposent que les linearit& en terrnes de coordination et de 
perspective fonctionnelle ont le meme poids par rapport A la linearit6 g&n&ale du texte. 
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Figure 4.1 Linearite brute des SVM - corpus 2 

Sur le graphique de linearit6 brute, trois groupes de textes apparaissent en 

regard du LCOSVM. A2-FIT avec I'indice la plus eleve est P 1,82 o de A2-BAX, qui est 

hi-mime A 0.9 o de F2-PRE. Autour de A2-BAX se regroupent F2-CAD et A2-AKE; et 

autour de F2-PRE, F2-TAV, F2-ZOL et A2-CRA. F2-TAV et A2-BAX, les deux textes 

les plus rapproch6s de ces deux groupes, sont 4 0'61 a, tandis que A2-AKE et ,420 

CRA, [as textes les plus eloignes de ces deux groupes, sont A 1.67 cr. Deux groupes 

seulement se distinguent en regard du LPFSVM, AZ-FIT joignant A2-BAX, F2-CAD et 

A2-AKE. Notons capendant qua F2-TAV se situe P 0.89 a de A2-BAX et a 0.98 o de 

F2-PRE. L'amplitude de LPFSVM est de 2,61 a (entre F2-CAD et A2-CRA). 
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LRCOSVM 

Figure 4.2 Linearite revisee des SVM - corpus 2 

En raison du plus grand poids accorde aux BMCR les plus longues par rapport 

aux plus courtes dans le calcul de la linearit6 revisee, les textes se situent 

differernment les uns par rapport aux autres sur le graphique de cette derniere, ainsi 

qu'il en a ett5 dans le premier corpus. Nous remarquons tout de suite que A2-FIT fait 

bande P part, etant 2.00 a de A2-AKE selon la LRCOSVM et B 135 selon la 

LRPFSVM. Si I'amplitude de LRCOSVM entre les autres textes n'est que de I l l  0 o 

(entre A2-AKE et F2-CAD), nous observons neanmoins qua les textes franqais ont un 

indice inferieur aux textes anglais. La mOme division se retrouve en ce qui conceme la 

LRCOSVM, A2-CRA (auquel se joignent A2-BAX et A2-AKE) se situant d 1.08 o de F2- 

TAV (auquel se joignent F2-ZOL. F2-CAD et F2-PRE). L'amplitude de I'ensemble des 

textes (rnoins A2-FIT) pour le LRPFSVM est de 1,37 a. La aussi, les textes anglais ont 

un indice superieur aux textes franpis. 



Figure 4.3 Linearit6 index& des SVM - corpus 2 

Sur le graphique de linearit6 indexee, A2-FIT etant toujours nettement a part 

(avec un &cart de 1.72 a pour le LICOSVM et de 1,31c pour le LIPFSVM de F2-ZOL. 

le texte le plus proche), les autres textes apparaissent moins regroup& que sur le 

graphique de linearit6 r6vis4 (amplitude de 1.31o pour le LICOSVM et de 1.78 a pour 

la LIPFSVM). Tant en ce qui conceme le LICOSVM que la LIPFSVM, deux groupes se 

distinguent: la premier cornprend F2-PRE, F2-CAD et F2-TAV; le second, A2-BAX. 142- 

CRA et A2-AKE; 1'6cart entre A2-AKE et F2-CAD de LICOSVM se mesurant 8 1.01 a. 

et de LIPFSVM A 1,08 a. Quant a F2-ZOL, il est beaucoup plus lineaire que les autres 

textes franqais (a 1 , I1  o du LICOSVM et 1.37 o du LIPFSVM de F2-TAV), tout 

comme A2-FIT par rapport aux autres textes anglais (P 2,03 a du LlCOSVM et A 1.82 o 

du LIPFSVM de A2-AKE). 
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Figure 4.4 Linearit6 rbvisee et index& des SVM - corpus 2 

Enfin, sur le graphique de linearit6 r6vish et indexee, nous consewons les 

rnQrnes deux groupes de textes (d'un cdt6, F2-CAD, F2-PRE et F2- TAV; et de I'autre, 

A2-BAX, 142-AKE et A2-CRA). 1'6cart entre A2-CRA et F2-CAD, les deux textes les plus 

eloignes (sans considbrer A2-FIT), etant de 0,94 a pour le LRlCOSVM et de 1,53 a 

pour le LRIPFSVM. Cette fois-ci, nbanmoins, F2-ZOL est moins BIaignd des autres 

textes franqais (P 0.71 o de LRlCOSVM et B 0-99 cs de LRIPFSVM avec F2-TAW, alors 

que A2-FIT est toujours aussi isole (A 2.18 o de LRlCOSVM et A 1,50 o de LRIPFSVM 

avec A2-CRA). 



Le test t de Student. conduit a partir des taux de linearite revisee et i n d e ~ e e ~ ~ ,  

nous indique que la probabilite que les textes franpis et anglais proviennent de la 

mOme population statistique. c'est-a-dire ne puissent Ctre distingues quant P leur 

linearite revisee et indexee est seulement de 0.0335. Ainsi. les resultats du corpus 2 

nous montrent que les textes anglais ont une linean'te revisee et indexee 

significativement superieure a celle des textes fran~ais. 

MCme si F2-ZOL presente une deviation significative du nombre reel tres eleve 

de ses paragraphes explicatifs et complexes par rapport a la moyenne de I'ensemble 

du corpus 2 (suivant le test de Pearson2'). sa plus grande linearite revisee et indexee 

s'explique par sa moyenne tres elevee de SVM par base macrostructurelle (7.63) par 

rapport aux autres textes franpis (2,03 pour F2-CAD, 2,83 pour F2-PRE et 3,3 pour 

F2-TAV). Cette moyenne est d'ailleurs la deuxieme plus elevee de ce corpus (elle est 

depassee par A2-FIT avec 7.93). 

Une cornparaison entre les quatre graphiques fait ressortir deux points: 

I'excentricite generale de A2-FIT gui est due en partie au fait que ce texte connait un 

nornbre median et un nombre moyen eleves de SVM par BMCR (respectivement, 8 et 

7.93) ainsi qu'un pourcentage tres eleve de paragraphes expositifs (73%); et la 

distribution de I'ensemble des textes (sauf A2-FIT) sur une diagonale. Le calcul de 

laequation de cette diagonale donne les resultats ci-dessous: 

(tous les textes) (A2- FIT exciu) avec 

LSVM Y= 0,7416 X Y= 0,8000 X Y representant la linearite 

LRSVM Y= 0,6629 X Y= 0,7700 X selon la PF et 

LISVM Y= 0,6828 X Y= 0,7800 X X representant la linearite 

LRISVM Y= 0,6234 X Y= 0,7800 X en termes de CO 

- - 

23 calcule au moyen du logiciel Excel 7.0 de Microsoft, cornpte tenu du fait que les variances 
des taux de linearit6 rkvisee et index& des textes francpis et anglais sont diff6rentes. ll a 6te 
suppose que ces bux de linearite connaissaient une distribution normale bimodale. 

24 Le test de Pearson calcul6 avec trois degres de libert6 pour les paragraphes-unites simples, 
les paragraphes expositifs et les paragraphes explicatifs et complexes, donne une probabilitk 
infbrieure B 0.01. 



Ce tableau se resume par la forrnule generale suivante quand 142-FIT est exclu 

des calculs: 

c'est-adire que nous obtenons id le meme intervalle pour les valeurs de Y en termes de 

X dans le premier et le second corpus (moins un texte, soit onze en tout). Se trouve ainsi 

demontree Inexistence d'un lien entre la distribution de I'infonnation (perspective 

fonctionnelle) et son organisation hierarchisee (par coordination. subordination et 

~uperordination)~~. 

4.5 Conclusions 

Des sections qui preddent, nous pouvons degager des conclusions de deux 

types, qui se cornpletent les unes les autres. 

D'une part, I'analyse des types de paragraphes contenus dans les extraits 

analyses nous a montre comment les textes franqais tendaient a mettre plus en relief 

leur structure que les textes anglais, par le plus grand nombre de subdivisions par 

rapport au nombre total de SVM et par la plus grande proportion de paragraphes- 

unites simples, qui pour la plupart mettent en evidence cette structure. De plus, alors 

que I'argumentation des auteurs dans les textes franqais se manifeste par les liens des 

paragraphes les uns avec les autres, dans les textes anglais elle se revele surtout a 

l'interieur des paragraphes. Les textes franpis et anglais presentent donc chacun une 

conception differente du paragraphe dans un texte argumentatif. 

D'autre part, la comparaison des analyses des indices de linearite des deux 

corpus nous amene a trois observations. 

25 Meme s'il se revelait que les linearit& en tennes de coordination et de perspective fonctionnelle 
n'avaient pas le meme poids par rapport a la linearit6 generale dun texte, la position occupee 
par chaque texte, I'un par rapport a I'autre sur nos graphiques n'en serait pas modifi&, et donc, 
nos comparaisons seraient toujours valables. 



Tout d'abord, I'importance des deux facteurs entrant en compte dans le calcul de 

la linearite revisbe et de la linearite index& (soit le poids des plus tongues unUs 

d'analyse par rapport aux plus courtes et la longueur moyenne des unites d'analyse) est 

confirm&. 

Ensuite. si les taux de linearite revisee et indexee du premier corpus n'ont pu 

nous renseigner sur une difference eventuelle entre textes franwis et anglais, ceux du 

second corpus, au contraire, ont montre que les textes anglais sont significativement 

plus lineaires que les franwis, tout au moins au niveau des SVM. Or. si comme nous 

en avons emis la possibilite tors de I'analyse du premier corpus, les effets de lineante 

aux niveaux des SVM et des MCR se combinent pour accentuer vers les extremes la 

linearite des textes, alors la difference entre les textes franqais et anglais du second 

corpus serait encore plus marquee. 

Enfin, les deux corpus mettent en evidence le rapport constant entre les indices 

de linearite en termes de coordination par rapport aux indices de linearite selon la 

perspective fonctionnelle. Le degre relativernent eleve de correlation (entre 0.7 et 0.8) 

entre ces deux types de linearite suggbre que les unites d'analyse (ici, les SVM) 

lineaires en termes de coordination tendraient egalement a I'btre selon la perspective 

fonctionnelle, hypothese qui se trouve d'ailleurs a premiere vue confirmee par la 

cornparaison des graphiques des analyses. 

Finalement, nous pourrions combiner les conclusions des analyses des types 

de paragraphe et des indices de lineante en rapprochant le tableau donnant le 

pourcentage des types de paragraphe et le graphique de linearite revisee et i n d e ~ e e ~ ~ .  

Sur ce dernier, trois textes franpis apparaissent bien regroupes (F2-CAD, FZPRE et 

F2-TAV) et sont les moins lineaires de tout le corpus. Trois des textes anglais se 

regroupent egalement (A2-AKE, A2-BAX et A2-CRA) et ils sont un peu plus lineaires 

que le groupe preddent. F2-ZOL se detache du groupe franwis tout comme A2-FIT 

du groupe anglais, chacun etant beaucaup plus lineaire que son groupe respectif. Or, il 

est interessant de noter que ce sont ces deux derniers textes qui presentent un 

pourcentage de paragraphes expositifs se demarquant nettement de la moyenne (45% 

pour I'ensernble du corpus 2, mais 44% avec F2-ZOL et A2-FIT exclus): 27% pour F2- 

26 Voir respectivement, 4.2 et 4.3. 



ZOL et 73 % pour A2-FIT. Statistiquement, le test de Peanon nous montre que F2- 

ZOL presente une deviation significative de son nombre reel tres eleve de paragraphes 

explicatifs et complexes par rapport a la moyenne de I'ensernble du corpus (ainsi que 

nous I'avons expose cidessus), tandis que A2-FIT presente une deviation significative 

de son nombre reel tres eleve de paragraphes expositifs par rapport a la moyenne de 

I'ensemble du corpusz7. Si donc nous tenons compte de ces facteun pour, 

respectivement, F2-ZOL st AMIT, alon F2-ZOL est moins lineaire qu'il n'apparait sur 

le graphique de linearite revisee at indexee at rejoint par ce fait le groupe des trois 

autres textes franpis, tandis que A2-FIT s'eloigne, lui. des trois autres textes anglais 

en apparaissant encore plus lineaire. L'ensemble des textes franpis se demarque 

alors bien de I'ensemble des textes anglais par son plus faible degre de linearite 

generale, ce qui confirme notre hypothese emise a partir du premier corpus. 

II apparait donc que deux differences essentielles separent les textes franqais 

des textes anglais dans notre corpus: I'utilisation qui y est faite des paragraphes et leur 

degre de linearite. cette demiere suivant des parametres qui restent toutefois a verifier 

experimentalernent. Si ces deux conclusions, et les autres moins generales qui 

preedent, ne reposent que sur I'analyse de corpus ires restreints, a moins de preuve 

du contraire, nous sommes autorisee a penser qu'elles refletent des tendances 

generales. Ceci dit, une question pour un nouveau travail de recherche vient se poser 

immediatement: y a+ il un lien, et lequel, entre la conception du rdle des paragraphes 

dans un texte et la linearite de celui-ci? 

'' Le test de Pearson calcule avec un degre de liberte pour les paragraphes expositifs donne 
une probabilite comprise entre 0.02 et 0,05 pour ce texte. 



CONCLUSION GENERALE 

La problematique dam laquelle nous nous etions situee au commencement de 

cette etude etait trks large: celle de rechercher si les textes argumentatifs franpis et 

anglais differaient dans leur structure discursive pour des raisons tenant a la tradition 

culturelle des auteurs et non sp4cifiquement a leur langue. A cette fin, nous avions ete 

mise au defi d'elaborer un modele integrateur en analyse du discours. En effet, nous 

avions identifie comme un des facteurs ayant freine les Uudes sur la structure globale 

des textes, sur leur textualite tout enti&e, le cloisonnement des recherches en analyse 

du discours. Et ceci, d'autant plus que I'anatyse interphrastique A laquelle recouraient 

la grande majorite des recherches ne pennettaient pas de donner une vue d'ensemble 

d'un texte assez long. 

A partir d'un premier corpus (compose de deux textes complets frangis et deux 

textes complets anglais), nous avons donc elabore et verifie un modele d'analyse dont 

I'application. elargie a un second corpus (extraits de quatre textes franpis et extraits 

de quatre textes anglais), en fait voir les intbrgts tout comme les limites. Enfin, 

I'interpretation des resultats d'analyse obtenus fait apparaitre la difference de 

structuration des textes argumentatifs f r a n ~ i s  et anglais. 

Definition d'un modele d'analyse 

Dans i'elaboration de notre mod&le, nous avons voulu integrer non seulement 

differentes branches de l'analyse du discours, mais aussi les enseignements pertinents 

de la psychologie cognitive (modelisation de la representation du discours, 

hierarchisation de I'information, recursivite). Dans cette perspective, nous avons defini 

deux nouvelles unites d'analyse, plus grandes que la phrase, ainsi que les relations qui 

s'exercent entre elles, relations d'un type different de celui des analyses 

subphrastiques. 



Cornme dans toute recherche en analyse du discours. nous avons repris la 

phrase syntaxique, ou 'sequence verbale maximale" (SVM), comme unite de base. 

Mais P celle-ci, nous en avons ajoute deux, dont I'une, la macrostructure, avait deja fait 

I'objet d'un important ouvrage de van Dijk (1980). Cependant, si nous avons repris le 

concept de van Dijk, nous avons donne une nouvelle definition, fonelle 

(operationnefle). de la macrostructure (MCR), a partir de I'ap plication de regles d'ordre 

semantique a I'interieur des limites cles paragraphes typographiques. Et nous avons 

d'ailleurs constate que plus de huit fois sur dix, la base macrost~cturelle (c'est-a-dire la 

suite de SVM d'ou est extraite une macrostnrcture) se confond avec on paragraphe 

typographigue. En decidant de rechercher les macrostructures a I'interieur des limites 

des paragraphes typographiques, nous avons donc "reconcili6" ces deux unites 

d'analyse intermediaires. Par ailleurs, i I'aide des memes regles semantiques, rnais 

cette fois-ci operant B partir des macrostructures contenues dans une division du texte 

marquee par I'auteur, nous awns d6fini la adivi~ion" du texte (DIV), un#6 d'analyse 

superieure a la macrostnrcture. C'est avec ces trois types d'unite d'analyse, la SVM, la 

MCR et la DIV, qui s'inscrivent dans un continuum hierarchique avec pour base, le mot, 

et sommet, le texte tout entier, que nous avons cherche a rendre compte des differents 

niveaux de textualite a I'interieur d'un texte. 

Les regles semantiques suivies pour dblimiter les MCR et les DIV reposent 

toutes sur une seule et mgme relation logique, I'inclusion, qui perrnet de determiner /es 

niveaux d'abstraction relatifs des dH6rentes unit& d'analyse. Ces reg les sont derivees 

des relations d'expansion (coordination qui se subdivise en elaboration et parallelisme, 

subordination et superordination) de Hobbs (1983)' les deux relations de coordination 

admettant chacune une relation opposee. En complt$tant le tableau de Hobbs, nous 

avons dhfini I'ensemble des relations de coordination, subordination et superordination 

logiquement possibles qui peuvent s'exercer entre deux unit& dJanalyse. Sur les 

quinze relations ainsi ajoutees aux six de Hobbs (en tenant compte des opposees'). 

seules six n'ont pas trouve d'illustration dans un texte d'un de nos deux corpus. La 

recherche du type de relation existant entre deux unites d'analyse consiste a mettre en 

evidence les relations d'inclusion trouvant place entre deux segments pris dans une 

unite d'analyse et dew segments dans I'autre unite. Le choix de ces deux segments 

pris dans chaque unite d'analyse est uniquement conditionne par la recherche de la 

' Une des nouvelles relations definies n'adrnet pas d'opposbe. 



coherence. It s'agit donc d'une analyse semantique abstraite, car elle revient en fait a 

determiner le niveau de generalite, ou abstraction, du discours contenu dans une unite 

par rapport a une autre. Ce caraddre d'abstraction a pour avantage de perrnettre la 

cornparaison de textes portant sur des sujets differents, et donc de travailler sur un 

type de texte plutdt que sur un theme. m&me general. Neanmoins, de par ce fait 

meme, il emp6che une analyse plus fine qui ferait ressortir les differentes modalites de 

I'argurnentation, comme les analyses fondionnelles de van Dijk (1980) et de Man 8 

Thompson (1988). En particulier, il est ainsi impossible de voir si une forme de 

raisonnement est plus souvent utilisee par un auteur ou un autre, dans me culture ou 

une autre. 

Une recherche fructueuse des liens de coordination, subordination et 

superordination entre deux unit& d'analyse dgpend au moins pafiiellement de la 

capacit6 du lecteur de d6coder les relations de cohesion employees par I'auteur, ainsi 

que de Mtendue de leurs connaissances partagbes du monde. Suivant la 

terrninologie de Charaudeau (1983), il est ainsi important que le JEe et le TUi partagent 

non seulernent le meme code linguistique, mais aussi le r n h e  univers cognitif, afin 

que I'ade de parole reCu par le TUd corresponde a I'acte de parole voulu par le JEc. 

D'ailleurs, les marqueurs logiques facilitent grandement la recherche des liens de 

coordination, subordination et superordination, certains marqueurs logiques, de plus, 

agissant simultanement a deux niveaux, entre SVM et entre MCR. 

L'etablissement des relations de coordination, subordination et superordination 

conduit A I'elaboration d'un rnodele de representation du discours, la chahe rhetorique, 

ou les informations sont organisees higrarchiquement. De plus, a partir de la 

repr6sentation graphique d'une chahe tf?&orique, il est possible de rechercher le 

theme et le rheme d'une suite definie de SVM ou de MCR, et donc de conduire une 

analyse selon la perpective fonctionnelle a ces niveaux. La perspective fonctionnelle, 

par son etude de la distribution de I'inforrnation, r6vGle la progression du discours en 

montrant les liens entre informations nouvelles et anciennes, et ainsi complete la 

chaine rhetorique qui ne considere la progression du discours que sous I'angle des 

niveaux d'abstraction. II s'agit done plus d'une juxtaposition de methodes que d'une 

integration. 



Les relations qui permettent la delimitation des trois types d'unite d'analyse, 

ainsi que les regles de determination des themes (et rhernes) des SVM ou des MCR et 

DIV, posent le probOrne de I'arrimage entre les analyses subphrastique et 

superphrastique. En effet, les SVM connaissent une definition syntaxique, alors que les 

MCR et les DIV sont dQerminees sernantiquernent, sans qu'aucun lien n'ait pu Btre 

trouve entre les deux types de regles. De plus, si la syntaxe aide a definir le theme 

d'une SVM, c'est la semantique qui intervient au niveau des MCR et DIV. Ce manque 

de continuit6 des regles entre SVM d'une pad et MCR et DIV d'autre pad, rnontre la 

limife de notre succes B integrer les prhc@aux enseignernents perfinents de la 

psychologie cognitive, et plus parficuiierement le principe de la recursivite. I I  faut dire 

cependant que notre travail, prenant des le depart comme plus petite unite d'analyse, 

donc indivisible, la phrase syntaxique, allait presque obligatoirernent se heurter a ce 

problerne de dichotornie. 

Cependant, si notre modele d'analyse ne repond pas completement a toutes 

nos aspirations, il reussit a donner une vue globale du texte tout entier, propriete 

indispensable pour etudier la textualite d'un texte dans son ensemble. En effet, 

I'application recursive des relations de coordination, subordination et superordination 

mene a I'elaboration de chahes rhetoriques a divers niveaux: tout d'abord a celui des 

SVM, puis des MCR et enfin des DIV, chaque chaine nous donnant une representation 

du texte. Suivant le niveau de generalite desire, il est ainsi possible de rechercher, a 

partir de la chaine appropriee, la trame du discours. Par exemple, au niveau des MCR, 

I'ensernble des macrothemes et macro-macrostructures de chaque DIV represente une 

contraction du texte, alors qu'au niveau des DIV, a partir du theme et de la 

macrostructure du texte tout entier, il est possible de rhliger une presentation generale 

de ce texte. Ainsi, les mod&les mentaux soccessivement construits permettent de 

verifier la coh6rence du texte. En effet, seul un texte coherent pourra s'analyser par 

I'application rhcursive des rnOmes r&les semantiques, avec pour aboutissement une 

contraction et une presentation generale fidele du texte. Cependant, I'impossibitite ou 

se trouverait un lecteur (le TUi de Charaudeau) d'amver a un tel resultat ne signifie pas 

necessairement que le texte n'est pas coherent. En effet, il pourrait s'averer qu'en sont 

en fait responsables un manque de maitrise du code linguistique ou un manque de 

connaissances du monde partagees entre I'auteur (plus precisement le JEC) et le 

lecteur (le TUi). Dans le cadre de notre travail, nous avons suppose que I'ensernble 



des textes analyses etaient coherents, et ainsi les contractions et presentations 

generales des textes nous ont permis de verifier nos analyses. Par ailleurs, la 

construction de tels modeles rnentaux n'entraine pas necessairement une unique 

interpretation du texte, meme si le modeIe mental Clabore est considere fidele au texte. 

En effet, dans la contraction et la presentation generale du texte ne sont prises en 

compte que les unites d'analyse au niveau superieur. Enfin, it faut egalement tenir 

cornpte du fait qu'un modele mental peut mener a une contraction tout a fait plausible 

du texte, mgme si celle-ci peut ne pas correspondre exacternent a celle qu'en aurait 

fa ite I'auteur. Ainsi, notre modele d'analyse laisse place a diverses interpretations d'un 

texte, mais le nornbre de ces interprbtations est lirn#d par la recherche de la coherence 

de ce texte. 

Application du modele d'analyse 

L'application du modele d'analyse a permis d'eiaborer une typologie des 

paragraphes et des DlV (de meme que dans une certaine mesure, des textes), ainsi 

que de definir la linearite. 

Comme nous I'avons dit plus haut, la recherche des liens de coordination. 

subordination et superordination entre SVM, puis MCR et enfin DIV aboutit a autant de 

modeles mentaux representant chacun le discours, mais a un niveau d'abstraction 

different. A partir de ces mod&les de description reduits et hierarchises, mais globaux, 

du texte, represent& par les chaines rh&onques, nous avons pu determiner une 

typologie des paragraphes, transposable au niveau des DIV, et m6me des textes tout 

entiers. Ainsi, plus de huit bases macrostructurelles sur dix sont des paragraphes- 

unites simples (composes d'une seule SVM), des paragraphes expositifs (oir toutes les 

SVM sont coordonn8es), ou des paragraphes explicatifs (ou interviennent des relations 

de subordination et, eventuellement. coordination si aucune SVM ne se trouve B un 

niveau hierarchique superieur a celui d'une SVM qui la predderait). Les autres sont 

des paragraphes complexes oir coordination, subordination et superordination peuvent 

se retrouver. Certains de ces paragraphes apparaissent sous une forme combinee, 

cornprenant deux (ou plus) bases macrostructurelles, qui regroupent un paragraphe- 



unite simple et un autre paragraphe, deux paragraphes expositii ou deux paragraphes 

explicatifs. Les DIV combinees, elles, rassernblent une DIV-unit6 simple avec un autre "1- ' 

type de DIV. Si quelques exceptions ont pu &re trouvees a ces principes, nous 

pouvons quand meme voir dans ces demiers la confirmation de la pertinence de la 

base macrostructurelle (paragraphe) et de la DIV. Quant A la typologie des textes 

esquissee, elle n'a ete evoquee qu'au stade d'hypothese de travail et demande 

certainement a Ctre raffinee. Par ailleurs, chaque type de paragraphe (base 

macrostructurelle) Qant representable par un symbole, il est possible de remplacer 

dans les chaines rhetoriques au niveau des MCR la designation de chaque MCR par la 

representation graphique stylisee de la base macrostructurelle associee a cette MCR, 

et d'obtenir ainsi une nouvelle chaine faisant apparaitre les liens de coordination. 

subordination et superordination entre types de paragraphes. La cornparaison de 

plusieurs de ces chaines devrait pouvoir mettre en evidence d'eventuels agencements 

typiques des paragraphes, prefigurant ainsi une 'syntaxe des paragraphes". Un travail 

semblable au niveau des DIV menerait a la decouverte d'une possible "syntaxe des 

DIV". 

C'est a partir de la chaine rhetoflque egalement que nous avons donne une 

definition relative et theorique de la linear&% Celle-ci est indiquee par un faisceau de 

trois indices: 1) le pourcentage de paragraphes expositifs dans le texte; 2) la somme 

des longueurs moyennes de la plus longue chaine de SVM coordonnees par base 

macrostructurelle d'une longueur donnee compte tenu du nombre cfe bases 

rnacrostructurelles de cette longueur dans le texte, par rapport a un taux de linearite 

maximal (linearite brute), et en fonction de la longueur des bases rnacrostructurelles 

(linearite revisee) et de la moyenne du nombre de SVM par base rnacrostructurelle 

(linearite indexee); 3) la somme des longueurs moyennes de la plus longue chaine de 

SVM en progression lineaire selon la perspective fonctionnelle (heme-theme) par base 

macmstructurelle d'une longueur donnee compte tenu du nombre de bases 

macrostructurelles de cette longueur dans le texte, par rapport a un taux de linearite 

maximal (linearite brute), et en fonction de la longueur des bases macrostructurelles 

(linearite revisee) et de la moyenne du nombre de SVM par base macrostnrcturelle 

(linearite indexee). Les memes types de calculs s'effectuent mutatis mutandis au 

niveau des MCR. II convient de noter que ces trois indices ne permettent que de situer 

la linearite d'un texte par rapport A un autre et n'ont pas vu leur pertinence verifiee 



experimentalement. Ainsi, nous ne savons pas quel est leur poids relatif respectif, ni 

comment I'un peut compenser un autre, ni encore comment les linearites au niveau 

des SVM et des MCR interagissent I'une avec I'autre. 

Interpretation des resultats 

Les resultats d'analyse obtenus apres application du modele nous apportent 

quelques elements de cornparaison interessants, que cela soit entre Ies corpus 1 et 2 

qu'entre les textes frangis et anglais. De plus, ils font ressortir des rapports entre 

divers types de liens contribuant a la textualite ainsi que I'utilisation faite des diverses 

unites d'analyse dans la construction d'un texte. 

II semble que le choix que nous avions fait de ne considerer que des extraits de 

texte pour le second corpus alors que le premier etait constitue de textes cornplets, 

n'ait pas porte P consequence autre que celle de restreindre I'analyse au niveau des 

SVM. De rniime, la difference de nombre de SVM ou MCR analysees pour chaque 

auteur n'apparait pas non plus avoir eu d'incidences. Ainsi, notre affirmation selon 

laquelle c'est le type de complexite de I'argumentation qui impofie dam notre analyse 

et non pn'ncipalernent sa longueur, ne s'est pas trouvee dementie. 

Si les taux de linearite revisee et indexee obtenus pour le corpus 1 ne 

permettent pas de conclure que les textes fran~ais ou anglais ne proviennent pas de la 

m&ne population statistique car ils presentent une difference significative de linearite, 

ces taux n'affirment pas le contraire pour autant. Par contre, les resultats du corpus 2 

montrent gue les textes anglais sont plus lineaires 9ue les textes franqais au niveau 

des SVM (test du t de Student). I1 nous faut cependant nuancer cette conclusion en 

rappelant que notre definition de la linearite n'a pas ete verifiee experimentalement. 

L'incertitude dam laquelle nous avait laissee le corpus 1 s'explique par la taille 

restreinte du corpus (4) et par une position tr&s lineaire occupee par I'un des dew 

textes anglais (A1-BOW) sur le graphique de lineante revisee et indexee des SVM. 

Cependant, on peut obsewer dans ce texte une dbviation significative du nombre reel 

tres eleve de ses paragraphes expositifs par rapport la moyenne de I'ensernble du 



corpus (test de Pearson). La divergence entre ces facteurs de linearite semble 

contradictoire, mais en fait elle s'explique par la faible moyenne de SVM par base 

macrostructurelle dans ce texte par rapport aux autres (plus faible encore pour les 

paragraphes expositifs), ce qui confirme la complementarit8 des indices de lineafie. I1 

serait done faux de conclure du seul graphique de linearite revisee et indexee que le 

texte A1-BOW est plus lineaire que les autres, dans la mesure ou un faibte indice de 

linearite pourrait se voir compense par un autre, beaucoup plus fort. 

Les taux de linearite revisee et indexee en termes de coordination et selon la 

perspective fonctionnelle, des SVM, entretiennent un rapport constant semblable pour 

le corpus 1 tout comme pour le corpus 2, et cela que les textes soient franqais ou 

anglais. Il existe donc un lien entre coordination et progression lineaire (meme-theme) 

de /a perspective fonctlbnnelle. Cependant, les rnecanismes de ces liens sont encore a 

determiner. De meme, il faudrait rechercher si pareil phenomene se reproduit au 

niveau des MCR. 

Enfin, une etude fine des chaines rfi&oriques, en particulier de celle des SVM, 

met en valeur les strat6gies de I'auteur. Elle souligne par exernple sa faqon de relier 

sor! sujet a des considerations plus generales par la superordination, ou au contraire sa 

maniere d'introduire un sujet par un exernple specifique en utilisant la subordination en 

debut de chaine. Par ailleurs, elle fait ressortir ['usage des types de paragraphes et le 

r6le de ceux-ci dans la structuration du texte. Ainsi, il est apparu que les ecarts 

importants de pourcentages de paragraphes-unites simples et de paragraphes 

complexes constituent les deux grandes differences entre les textes f r a n ~ i s  et anglais 

des deux corpus. I1 sernblerait que les rouages de I'argumentation des textes anglais 

apparaitraient a I'interieur de leun paragraphes (complexes), tandis que les elements 

de I'argumentation des textes franpis se reveleraient dans I'emploi qu'ils feraient des 

paragraphes, en particulier des paragraphes-unites simples. Ainsi, les auteurs fran~ais 

et anglais ne partageraient pas la m&ne conception do paragraphe. 

Si le caractere integrateur du modele en analyse du discours que nous awns 

construit est loin de correspondre a nos intentions premieres, ce modele descriptif 

nous aura quand m h e  permis de mettre en evidence une structure discursive 



hieramhisde a trois niveaux des textes argumentatifs: les SVM a I'interieur des bases 

macrostructurelles (ou paragraphes), les MCR a I'interieur des DIV, et les MMCR 

(macro-macrostructures des DIV) a I'interieur du texte tout entier. Ainsi, il aura 

confirrne la pertinence des macrostructures en faisant ressortir leur r6le charniere, 

participant d'une part B I'organisation des SVM et d'autre part a celle des DIV, pnses 

qu'elles sont entre les SVM, unites de base, et les DIV, plus proches des divisions 

marquees par I'auteur dans son texte. I1 aura aussi souligne le rdle decisif des DIV par 

la direction qu'elles donnent au texte tout entier. En outre, par la typologie des 

paragraphes qu'il a fait ressortir, ce modele nous a permis de poser les jalons pour 

I'elaboration d'une eventuelle @grammaire du paragraphe" (et, mutatis mutandis, des 

DIV). 

Comme dans toute recherche, notre travail nous a rnenee a poser et laisser en 

suspens plus de questions qu'a apporter de reponses. Cependant, les quelques 

resultats que nous avons obtenus permettent des maintenant de resituer notre 

problematique et ce, dans deux directions. 

Sur le plan theonque, le modele d'analyse integrateur a rendu possible 

I'etablissement d'un lien entre les etudes sur la distribution de I'information (perspective 

fonctionnelle) et sur la coherence et I'organisation fonctionnelle (analyse en termes de 

coordination). I1 se pose maintenant la question de savoir quelle est la nature de ce lien 

et dans quelle rnesure il contribue a la coherence des textes. 

Sur un plan plus pratique, la mise a jour de la structuration des textes aux 

niveaux des SVM et des MCR perrnet I'elaboration de tests pour verifier la pertinence 

pratique des divers indices de linearite definis. Une fois ceci etabli, il  sera possible de 

rechercher Ies effets de la linearite sur le degre de facilite de comprehension et de 

retention d'un texte, tout d'abord B I'interieur d'une base macrostn~cturelle 

(paragraphe), puis entre MCR. Alors, l'interaction entre ces deux niveaux pourra Btre 

etudiee. Un autre type d'interaction devra egalement htre explore: celui de I'indice de 

linearite r6visee et indexee et du pourcentage de paragraphes expositifs par rapport au 

degre general de linearite. 



I1 est permis d1esp6rer qu'une fois ces questions abordees et traitees de fa~on 

satisfaisante, il sera possible de revenir notre question initiale: en quoi une tradition 

culturelle donnee peut-elle influer sur la conception d'un texte argumentatif? En effet, si 

au moins une des deux differences essentielles que nous avons decouvertes entre les 

textes firanpis et anglais de notre corpus, I'utilisation des paragraphes dans 

I'argumentation, peut avoir une origine culturelle, notre question de depart est loin 

d'avoir trouve une reponse complete. II faudrait d'ailleurs chercher d'une part dans 

quelle mesure un texte comme celoi de Sir Fitzmaurice, de loin le plus lineaire de 

I'ensemble du corpus, peut infiuer sur la maniere d'ecrire de ses cullegues anglo- 

Saxons, en raison de la tres grande renommee de son auteur et donc du caractere de 

modele que ce texte pourrait reveiir; d'autre part, si et comment de telles particularites 

peuvent representer un obstacle la comprehension pour des lecteurs d'une autre 

tradition culturelle. 

Cependant. la ne s'acheve pas la liste des questions que notre travail souleve. 

II en est qui tiennent a la pierre angulaire de notre modele, la phrase syntaxique. Nous 

nous demandons ainsi dans quelle rnesure le meme type de raisonnement que nous 

avons applique au deld de la SVM pourrait s'appliquer, mutatis mutandis, en de@ de la 

SVM, pour au moins expliquer pourquoi certains auteurs expriment en plusieurs SVM 

apparemment la meme idee que d'autres en une SVM. Ainsi se verrait au moins 

partiellement resolu le probleme de I'ammage entre les analyses subphrastique et 

superphrastique. De plus, si la phrase syntaxique est utilisee comme unite d'analyse 

dans bon nombre dUtudes linguistiques, sa pertinence, prise non pas dans un systeme 

theorique clos mais dans un ensemble multidisciplinaire ouvert sur I'experimentation 

(comprenant au moins les diverses branches de la linguistique, la psychologie cognitive 

et probablement la neurologic), reste encore a etre exploree. S'il s'averait que I'on ne 

puisse demontrer par experimentation la validite de la phrase syntaxique dans le 

traitement des informations par notre cerveau humain, les diverses theories qui 

reposent sur elle n'en cesseraient pas pour le moins d'exister ni d'avoir leur raison 

d19tre. Mais alors, elles ressembleraient A un ballon qui, certes, se prete a diverses 

fins, mais, qu'advienne un coup de vent, et s'envole le ballon. 
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ANNEXE 1 Michel Vitally: "RBflexions sur le jus cogens'' 

AFOI, 1966: 5-29 

Extrait (pp. 7-8) analyse au stade de I'elaboration du modele 
integrateur 

Les mots soulinnes reprennent ce qui est en gras dans le paragraphe preddant. 

I Les caracteres des nonnes apparfenant au jus cogens 

7.16 En vue de donner une idee plus frappante de ce que serait le jus cogens, certains 
auteurs I'ont associe A des notions voisines, empruntees au droit interne, telles que 
celles d'ordre public, de droit public (au sens du droit romain) au encore de droit 
constitutionnel. 

7.17 Une telle demarche fait appel au raisonnement par analogie, suivant une habitude 
constante chez les auteurs lorsqu'ils sont mis en presence d'une notion nouvelle 
appame dam le droit international. 

7.18 11 est evidemment tres tentant, dans une telle circonstance, de se referer a des 
institutions du droit etatique, qui existent souvent depuis des siecles et dont les 
traits, par consequent, ont pu se former avec precision. 

7.19 Dans beaucoup de cast cette methode a pu etre utilisee avec suc&s. 

7.20 Elle ne peut, cependant. etre manib qutavec une extreme prudence. 

7.21 Dans le cas present, on peut se demander si les analogies indiquees ci-dessus sont 
justifiees. 

7.22 11 existe, en effet, des difhhmces considerables de situation entre la societe 
intemationale et la societe ~tatique 

7.23 et ces diWrences sont particuli&ement rnarquks a propos, ptkisement, 
des notions que I'on invoque ici. 

7.24 Le droit constitutionnel ne s'est forme dans I'ordre interne que par 
I'edification d'une structure d'organes extr6mement complexes, qui n'existe 
evidemment pas dans la societ6 internationale. 

7.25 Pour la m h e  nison, les autorites chargees, dans la societs ~tatique, de 
definir I'ordre public n'ont pas d'equivalent au plan des rapports entre les 
EMS. 



7.26 Enfin, la distinction du droit public et du droit prive semble avoir une port& 
diRdrente suivant qu'on la considere dans la perspective de I'ordre juridique 
etatique ou dans celle de I'ordre intemational. 

8.27 Dans ces conditions, les analogies utilis6es ici, plut6t que d'klairer la notion qu'on 
cherche a &fink, ont pour effet de susciter des obstacles artificiels a son 
introduction dans le droit intemational. 

8.28 D&s le moment ou on lie cette demiere a une structure institutionnelle 
etrangere a la soci6t6 internationale, on se condamne a opposer son 
utilisation dans I'ordre qui r6git cette sociW des impossibilith logiques qui 
n'existent peut4tre qu'en raison du point de depart choisi. 

9.29 Ceci ne signifie pas que le jus cogens soit nkessairement m e  notion propre au 
droit intemational. 

9.30 11 peut, sans aucun doute, appartenir en cornmun a I'ordre juridique intemational et 
a I'ordre juridique etatique, tout en presentant des caracteres tres differents dans 
I'un ou I'autre de ces ordres. 

9.31 Toutefois, r n h e  s'il en est ainsi, une analyse du jus cogens en droit 
international doit, pour eviter les faux problemes, partir du droit intemational 
luimgme, et non de concepts empruntes au droit interne. 

I1 s'agit, d'autre  art, d'etablir une notion utilisable dans le droit positif et non pas 
simplement d'elaborer un pur concept doctrinal. 

Ceci requiert, par consrnuent, que I'on s'attache a faire apparaitre les 
consequences c'est-adire les effets de droit qui dkouleront, dans I'ordre 
juridique intemational, de i'utilisation de cette notion ou de telle norme en 
fa isa n t partie. 

Par chance, cette definition existe. 

Elle a, precis8ment, ete donn6e par la Commission du droit intemational dans 
I'article 50 de son projet d'articles. 

C'est cette definition, nous semble-t-ill qui doit Gtre le point de depart de toute 
discussion, si on ne veut pas se livrer B un exercice purement academique. 

D'autre part, si, comme nous I'avons dit, , des contravenes se sont fait jour sur la 
notion du jus cogens, la disposition de I'article 50 a pu etre adopt& par un accord 
unanime des membres de la Commission, ce qui est particulierement 
impressionnant lorsqu'on se souvient que ceuxci representent tous les grands 
systhmes juridiques du monde. 



iii 

11.38 C'est cet article, enfin, qui, s'il est adopte par la Conference convoquk par 
I'Assembl& generale en vue de r4diger une convention sur le droit des traites, 
consacrera definitivement I'introduction du concept dans le droit positii 

11 39 L'arb'cle 50 dispose que: 
Ekt nul tout baitti en conflit avec une nome impentive du droit 
hternational g6neal i )  laquelte aucune dhgation n'est pemise et qui ne 
peut Qtre mod%& que par une nowelle norme du droit international 
general ayant le mgme caract&m. 

12.40 11 ressort de ce texte que trois elements ont ete pris en consideration par la 
Commission du droit international. 

12.41 Pour avoir la qualite de ius cogens, une nornte doit, a la fois: etre imperative, 
appartenir au droit international gbneral, et frapper de nullite les traites passes en 
violation de ses dispositions. 

12.42 Ce sont ces trois elements que nous voudrions successivement analyser. 



Analyse des exemples des relations 
prddicationnelles de Mann & Thompson (1988) en 
temes de coordination, subordination et 
superordination 

Si notre rnoddle ne se veut pas un instrument d'analyse de I'argumentation, il 
permet neanmoins d'analyser les liens entre les difTerentes propositions (ici, il s'agira de 
SVM) qui la composent. C'est ce que now allons montrer en reprenant les exemples de 
relations pr6dicationnelles de Mann 8 Thompson (1 988, pp.251-255, 272-279).' 

Circonstance (Circumstance) 

Ex.: X P.M. a ete I'employe qui est reste le plus longtemps au service de KUSC. 
Y Lorsqu'il poursuivait ses 6tudes de philosophie au Coll@ge Occidental en 

7970, il a fait du volontanat en tant qu'annonceur de musique classique. 

Nous pouvons etablir de X a Y.  un lien de coordination (elaboration). 

En effet, nous dduisons de: 
' X, employe au service de KUSC (P.M.) 
' Y. annonceur de musique classique [a KUSCI2 (il) 

Or, il refere a P. M- - 

Solution (SolutrbnhoocJ1 

Ex.:[X Un probl&ne anive avec les sacs de couchage dont le duvet est utilise comme 
materiau d'is~lation.]~ 
Y Ce matdriau a tendance a glisser vem le bas. 
Z Vous pouvez redistribuer Ie duvet.. . 

Dans leur travail sur I'argumentation, Man 8 Thompson ont Btudie les rapports entre des unit& 
syntaxiques tr6s variables. Or id, ce qui nous intkresse dans leur modere sont leurs definitions 
des dmrentes retations prMicationnelles. Ainsi, pour 6viter les risques d'erreurs &interpretation, 
nous reprendrons le contenu de leurs exemples tout en en modifiant &entuellement la syntaxe 
de fawn ce que les relations pr6dicationnelles qui apparaissent, le soient entre des SVM. En 
effet, avant d'etre applicable a des paragraphes tels que definis en 3.2.3.1., notre modde 
d'analyse I'est d'abord 8 des SVM. Si nous pouvons donc donner une repreentation de ces 
exemples 21 travers notre modde. nous aurons aloh prouver que ce demier rend compte des 
relations prt2di~tionnelles qui sl&ablissent au niveau de la SVM, c'est-Adire de la plus petite 
unite de base que nous pouvons choisir pour notre modele. 

* Les segments indiqub entre crochets sont sousentendus dans le discours. 

Entre crochets sont indiquh les SVM qui ne participent pas a la relation prMicationelle 
present&, mais aident 8 en etablir le contexte. 



Nous pouvons etablir de Y P 2, un lien de coordination (elaboration). 

En effet, nous dMuisons de: 
Y, materiau (bas [du sac de couchage]) 
' Z duvet ([dans le sac de couchage]) 

Or, le bas du sac de couchage et son interieur sont deux parties du sac de 
couchage. 

Elaboration 1 Elaboration) 

Ex,: X Sanga-Saby-Kutsgard, en Suede, sera l'hdfe de la Confemnce 
internationate en Iinguistique informatique, du fer au 4 septembre 1969. 

Y Envimn 250 linguistes d'Asie, d'Europe de l'Ouest, d'Europe de /'€st y 
compris la Russie et des Etats-~nis sont attendus. 

Nous pouvons etablir de X a Y, un lien de subordination (exemplification). 

En effet, nous dMuisons de: 
* X, Sanga-Saby-Kursgard (Conference ...) 
' Y, [a Sanga-Saby-Kursgard] (linguistes) 

Or, les linguistes sont des participants a la Conference. 

Cadre (BackqmuncJr 

Ex.: X Les adresses personnelles et les numeros de tekphone des 
fonctionnaiies ne poumnt 6tre divulgues au public selon une nouvelle loi 
approuvde par le Gouvemeur George Deukmejian. 

Y La loi 3100 amende le Code de la fonction publique, sebn lequel les listes 
o~cielles des agences hgionales ou de &tat, qui contiennent les 
adresses personnelles et les numkros de telbphone du personnel, doivent 
&re disponibles au public. 

Nous pouvons etablir de X a Z. un lien de superordination (generalisation). 

En effet, nous d6duisons de: 
* Xi nouvelle loi (les adresses ... au public) 

Y, loi 31 00 (les listes ... public) 
Or, ces listes officielles contiennent les adresses et les numeros de 
telephone des fonctionnaires. 

Permission (Enablemenfl 

Ex.: X Une collecfion de livrets infonnatifs et bon marche et des tivres sur la 
sante au travail traifent des dernandes de compensation, des radiations 
ioniques, de l'asbestos et de diverses maladies du travail.. . 

Y Pour obtenir un catalogue et pour faim des commandes, ecrire a . . . 



Nous pouvons etablir de X a Y, un lien de coordination (parallelisme) 

En effet, nous dMuisons de : 
' X, livrets ... et livres.. . (collection) 
' Y, [des livrets ... et livres ...I (catalogue) 

Or, cette collection et le catalogue de cette collection ont ete mis sur pied 
pour le Mnefice de la formation des travailleurs. 

Motivation (Motivation) 

Ex.: U La troupe de ballet de Los Angeles (avec laquelle je danse) donne 4 
rep&entations la semaine prochahe,. . 

V Les billets cotitent 7,50$, sauf le premier sori.. . 
W Le spectacle est cunstRu6 de nouvelles chodgraphies 
X et devrait 6tm t d s  ag&able. 
Y Je danse dam tmis morceaux, 
Z Viens au spectacle. 

Les SVM U a Y foment la motivation a I'offre presentee en Z. 

Nous pouvons etablir de U a V, un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous deduisons de: 
* U, representations (troupe de ballet de Los Angles) 
* V, [pour les representations] (billets) 

Or, la troupe de ballet et les billets sont tous deux necessaires au systeme 
de spectacles. 

Nous pouvons etablir de V a W, un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous d&iuisons de: 
* V, [pour les spectacles] (billets) 
' W, spectacle (nouvelles chor4graphies) 

Or, les billets et les nowelles choregraphies sont les cles (materielles et 
spirituetles) du monde des divertissements. 

Nous pouvons etablir de W a X, un lien de superordination (generalisation). 

En effet, nous dauisons de: 
* W, spectacle (nouvelles cho regra phies) 
* X, spectacle (tres agreable) 

Or, les nouvelles choregraphies sont censees faire partie des choses tres 
agreabtes. 

Nous pouvons etablir de X a Y, un lien de subordination (exemplification). 

En effet, nous d6duisons de: 
* X, spectacle (tres agreable) 
* Y, trois rnorceaux [du spectacle] (je danse) 

Or, ce que je danse est cense &re tres agreable. 
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Nous pouvons etablir de U P Y un lien de subordination (exemplification). 

En effet, nous dduisons de: 
* U, je danse (representations) 

Y, je dame (trois morceaux) 
Or, les trois morceaux font partie des representations. 

Nous pouvons etablir de Y a Z un lien de superordination (generalisation). 

En effet, nous dMuisons de: 
* Y, danse (trois morceaux) 
* Z, [danse] (spectacle) 

Or les trois morceaux font partie du spectacle. 

Nous pouvons etablir de X a Z un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous d6duisons de : 
' X, spectacle (agreable) 
* 2, spectacle (viens) 

Or. le caractere agr6able est un attn'but des divertissements et le lecteur, 
ainsi que le suggere le contexte doit se divertir. 

Evidence (Evidence) 

Ex.: X Le programme publie pour l'annee 1980 marche vraiment. 
Y En seulement quelques minutes, j'ai entd tous mes nombres pour ma 

declaration d'hpbts de 1980 
Z et j'ai obtenu un &sultat qui concordaif avec mes propres calculs. au 

penny p&s. 

La relation d'evidence est etablie entre la SVM X et les SVM Y et 2. 

Nous pouvons etablir de X a Y ,  un lien de subordination (exemplification) 

En effet, nous d6duisons de: 
X, 1980 (programme) 

* Y, 1980 (d6claration d'imwts) 
Or, le programme contient la declaration d1imp6ts. 

Nous pouvons Btablir de Y B Z, un lien de coordination. 

En effet, nous dauisons de: 
* Y, declaration daimp6ts (nombres) 
* Z, declaration d'impdts (resultat) 

Or, les nornbres et le resultat sont des elements de la declaration 
d'impdts. 
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Justification _( Justification1 

Ex.: X La pmchaine joumee musicale est pdvue pour le samedi 21 juiilet, de 
midi a minuit. 

Y /l est temps de marquer ce jour sur vofre caiendrier. 

Nous pouvons etablir de X Y, un lien de superordination (generalisation). 

En effet, nous deduisons de: 
* X, joum6e musicale (sarnedi 21 juillet) 

Y, ce jour (calendrier) 
Or, le samedi 21 juillet est indus dans le calendrier. 

Cause volontaire f Volitional Cause) 

Ex.: [X I/ etait devenu presque impossible dEcnie.1 
Y C'est pourguoi j'ai fait &parer la machine a cicnie. 
Z I/ est mQme possible que j'apprenne a taper convenablement a /a 

machine, ap& toufes ces annees. 

La relation de cause volontaire est etablie entre la SVM Y et la SVM Z. 

Nous pouvons etablir de Y a Z un lien de coordination. 

En effet, nous dMuisons de: 
* Y, machine a ecrire (faire reparer) 
' 2, machine (apprendre a taper convenablement) 

Or, apprendre a taper mnvenablement n'est possible que sur une 
machine en bon Qat de marche, donc celle-ci dol eventuellement Etre 
reparee. Faire r6parer et apprendre a taper convenablement sont des 
elements d'une ensemble qui regrouperait toutes les utilisations d'une 
machine a ecrire. 

Cause involontaire (Non- Volitional Cause) 

Ex.: X L1tYimination de la pauvrett2 genhle est necessaim pour encourager le 
contr6le des naissances dans de tels pays. 

Y Les autres pays devraient aider dans ce processus, d'autant plus qu'lis ont 
une obligation morale a le fain. 

Nous pouvons etablir de X A Y un lien de coordination. 

En effet, nous deduisons de: 
X, elimination de la pauvrete (tels pays) 

'Y, processus (autres pays) 
Or, de tek pays et les aufres pays font partie du monde. 



Resultat volontaire (Volitional Resum 

Ex.: X J'ai fait &parer la machine. 
Y De cefte fapn, je pourrai enfin apprendre a taper c~nvenablement~ apres 

toutes ces annees. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (paralklisme). 

En effet nous d6duisons de: 
' X, machine (faire &parer) 
* Y, [machine] (apprendre a taper) 

Or, apprendre a taper convenablement n'est possible que sur une 
machine en bon etat de marche, donc celle-ci doit eventuellement Etre 
repark  Faire &parer et apprendre a taper convenablement sont des 
CYments d'une ensemble qui regrouperait toutes les utilisations d'une 
machine a ecn're. 

Resultat involontaire (Non-Volifionai Result) 

Ex.: X L'explosionl /'accident industriel le plus grave dans I'histoire du Mexique, a 
dettuit I'usine et la plupart des banlieues environnantes. 

Y Des milliers de personnes sont blessees 
Z et environ 300 d'entre elles sont encore a I'h6pitaI. 

La relation de resultat involontaire est etablie entre la SVM X et les SVM Y et 2. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de subordination (exemplification). 

En effet, nous deduisons de: 
XI explosion (accident) 
Y, [explosion] (blessees) 

Or, les bless& sont des elements d'un accident. 

Nous pouvons Uablir de Y 4 Z on lien de subordination (exemplification). 

En effet, nous dUuisons de: 
' Y, blessees (milliers de personnes) 
2, elles (environ 300) 

Or, ces 300 personnes font partie des rnillien de penonnes blessees. 

But (Pumosel 

Ex.: X Vous voulez determiner quelle disquette Syncom va remplacer celles que 
vous utilisez maintenant. 

Y Alors, demandez notre guide de selection gratuit "Flexi-Finder et le norn 
du marchand le plus pmche de chez vous. 



Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous dMuisons de: 
' X, vous [2' pers. plur.] (determiner quelle disquette) 
* Y, demandez [2" pers. plur.] (selection) 

Or, determiner puelle disquefte est op6rer une selection. 

Antithese (Antithesis) 

Ex.: X Le tragique tableau, qui se dpete tmp souvent, de centaines ou mgme de 
milliers de personnes qui font la queue B la recherche de n'importe quel 
travail remunen5, ne fait qu'illustrer un manque d'emplois. 

Y I1 n'rllustre pas la paresse. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (contraste) 

En effet, nous dMuisons de: 
* X, tragique tableau (manque d'emploi) 
* Y, il [tragique tableau] (pas la paresse) 

Or, le manque d'emploiet la paresse sont consideres comme des raisons 
pour lesquelles des personnes sont sans travail. 

Concession (Concession) 

Ex.: X Certes, la dioxine soit toxique pour certains animaux. 
Y Mais il n'existe aucune preuve qu'elle soit nefaste a long terme pour IJ&e 

humain. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (parallelisrne). 

En eflet, nous d&duisons de: 
* X, toxique (certains animaux) 
* Y, nefaste (tire humain) 

Or, les animaux et les &es humains font parties des creatures vivantes. 

Condition (Condifion) 

Ex.: X Les employes peuvent connaitre un changement dans leur statut marital 
ou familial. 

Y /Is doivent alors remplir un nouveau formulaire de designation des 
bengficiaires de pension de retmite ou prime d'assurance. 

Nous pouvons Qablir de X a Y un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous deduisons de: 
* X, employes (changement dans leur statut) 
* Y, its [employes] (nouveau formulaire) 

Or, les changements de statut et les nouveaux formulaires sont deux 
types de changements. 



Sinon (Otherwise) 

Ex.: X Tous ceux qui desirent mettre a jour les informations qui les concement 
dans le bulletin, doivent envoyer les changements a effectuer avant le ler 
decembre. 

Y Sinon, les rnQrnes informations semnt ufilisees. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (elaboration) 

En effet, nous deduisons de: 
X, dans le bulletin (informations) 
' Y, [dans le bulletin] (informations) 

Interpretation (Interpretation) 

Ex.: X Un declin abrupt des engagements de depense en capitaux et des permis 
de constmire, de m6me qu'une baisse des &ewes monetaites ont fa$ 
chuter I'indice compoafe pour la cinquierne fois en onze moist a un niveau 
infeneur de 0,5% a son sommet de mai 1984. 

Y Un tel declin est particulierement peu courant a cette phase de 
developpement. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de superordination (generalisation). 

En effet, nous d&uisons de: 
XI declin ([moment du declin]) 

* Y, declin (phase de developpernent) 
Or, le moment du declin est inch dans la phase de developpement. 

evaluation (Evaluation) 

Ex.: X La pochefte scellee ainsi que I'anneau de protection permettent a nos 
disques de durer plus longtemps. 

Y De plus, le revgtement interieur de la pochetfe nettoie la surface du disque 
quand il est utilis8. 

Z Tout ceci &sulte en un pmduit plus efficace et plus sik 

La relation d'evaluation est etablie entre les SVM X et Y et la SVM 2. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous d6duisons de: 
' X, disque (le fait que la pochette soit scellee) 
* Y, disque (le revetement interieur de la pochette) 

Or, le fait que la pochette soit scel16e et le revgtement interieur de la 
pochetfe sont deux attributs de la pochette. 



Nous pouvons etablir de Y a Z un lien de supemrdination (generalisation). 

En effet, nous dduisons de: 
X I Y, disque (durer plus longtemps / nettoyer la surface) 
2, produit (plus efficace et plus sirr) 

Or, Les faits que le disque dure plus longtemps et que la surface en soit 
nettoyee sont deux raisons pour lesquelles le disque soit un produ~ plus 
efficace et plus s k  

Reformulation (Restatement) 

Ex.: X Une voiture bien enktenue est a l'image de son proptiefaire. 
Y Votre voWe reveie qur' vous &es. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (elaboration). 

En effet, nous dMuisons de: 
' X, voiture (propfietaire) 
* Y, voiture (qui vous &es) 

Or, vous Ctes /e pmprietaire de votre voiture. 

Resume (Summary) 

Ex.: X Pour un rendement optimal de votre ordinateur, utr'isez les disquettes 
flexibles celdbms pour l'exceilence de leur capacite. 

Y C'est la meilleure fawn d'ameliorer vote ordinateur en lui donnant plus de 
memoii-e. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (elaboration). 

En effet, nous dMuisons de: 
X, ordinateur (rendement optimal) 
Y, ordinateur (plus de memoire) 

Or, le rendement optimal est obtenu en donnant plus de memoire a 
I'ordinateur. 

Suite (Sequence) 

Ex.: V Epiuchez ies oranges 
W etcoupez-les. 
X Meftez-les dans un saiadier; 
Y ajoutez du hum et de ia no& de coco. 
Z Refn'g8rez jusqu'au moment de senk 

Nous pouvons etablir de V a W un lien de coordination (parallelisme). 
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En effet, nous dauisons de: 
' V, oranges (epluchez) 
* W, les (coupez) 

Or, eplucher et couper sont deux op&ations pour la preparation d'un 
dessert aux oranges. 

Nous pouvons etablir de W B X un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous deduisons de: 
W, les (coupez) 

* X, les (mettez dans un saladier) 
Or, c o u p  les oranges et les mettre dans un saladier sont deux 
op&ations pour la pri?paration d'un dessert aux oranges. 

Nous pouvons etablir de X a Y un lien de coordination (parallelisme). 
En effet, nous deduisons de: 

* X, les (rnettez dans un saladier) 
* Y, [aux oranges] (ajoutez du hum et de la noix de coco) 

Or, mettre les oranges dans un saladier et y ajouter du rhum et de la noix 
de coco sont deux ophtions pour la preparation d'un dessert aux 
oranges. 

Nous pouvons etablir de Y a Z un lien de coordination (parallelisme). 

En effet, nous deduisons de: 
* Y, [aux oranges] (ajoutez du rhum et de la noix de cow) 

Z, [les oranges] (reftigerez) 
Or, ajouter du mum et de la noix de cow et refn'gerer sont deux 
op6rations pour la preparation d'un dessert aux oranges. 

Contraste (Contrast] 

Ex.: X Les animaux guerissent, 
Y mais les arbres seg&gent. 
[Z Durant toute leur vie, ils &istent aux infections en etablissant des 

baniems a I'invasion des micmorganismes.] 

La relation de contraste est etablie entre la SVM X et la SVM Y. 

Nous pouvons etablir de X ii Y un lien de coordination (contraste). 

En effet, nous deduisons de: 
* X, animaux (guerissent) 
' Y, arbres (s6grNent) 

Or, gu6rir est combattre les infections en tuant les micro-organismes 
responsables, tandis que sdg&ger est combattre les infections en isolant 
les micro-organismes responsables. De plus, il faut ici considerer que les 
animaux et les plantes sont deux exemples des organismes vivants, et 
qu'ils sont donc comparables a un certain niveau. 
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Coordination (JoinQ 

Ex.: X Apes un changement dam leur statut marital ou familial, les employes 
doivent remplir un nouveau formulahe de designation des beneficiaires de 
pension de retraite ou prime d'assurance. 

Y Les employ& qui ne se rappellent pas avec certitude le nom de leur 
beneiciaire, devraient remplir un nouveau formulaire etant donne qoe le 
demier en date pevaut. 

Nous pouvons dMuire de X B Y un lien de coordination (elaboration). 

En effet, nous deduisons de: 
' X, employes (nouveau formulaire) 

Y, employes (nouveau formulaire) 

Nous avons ainsi montre que des exemples des differentes relations 
predicationnelles definies par Mann & Thompson sont analysables avec notre rnodele. 

Cependant, notre analyse a aussi revele combien elle dependait du type et du 
niveau de connaissances de I'analyste. En effet, celui-ci y fait constamment appel pour 
determiner les pr6dications p(a) et p(b) des unites en cause ainsi que le lien entre a et b. 
Ces deux determinations sont moins sujettes a variations entre analystes plus les co- 
textes et cantextes sont precises. Ceci correspond bien aux differences &interpretation 
de ce qui se passe chaque jour et dont nous sornrnes temoins. 

Nous avons trouve que les exemples des relations prMicationnelles de Mann & 
Thompson se repartissaient de la maniere suivante entre les trois relations de 
coordination, subordination et superordination. 

Coordination: circonstance, solution, permission, cause volontaire, cause involontaire, 
resultat volontaire, but, antithese, concession, condition, sinon, 
reformulation, resume, suite, contraste, coordination 

Subordination: elaboration, evidence, resultat involontaire 

Superordination: cadre, justification, interpretation, evaluation 

Ceci nous permet de voir que certaines correspondances attendues entre les 
relations predicationnelles de Mann 8 Thompson et les relations de coordination, 
subordination et superordination sont verifks. Par exemple, la suite, le contraste et la 
coordination se traduisent par une coordination; I'elaboration par une subordination; et le 
cadre, par une superordination. 

Cexernple dont nous disposons pour la relation de motivation, ne nous perrnet 
pas de classer cette demiere dans une categorie precise, bien que I'exempie soit 



analysable. Ceci, ainsi que le fait que I'exemple de resultat volontaire corresponde a une 
relation de coordination, et celui du resultat involontaire a une relation de subordination, 
nous incitent a avancer que, malgre les correspondances attendues qui ont W verifiees, 
les relations predicationnelles de Mann & Thompson ne se classent pas en les trois 
categories de coordination. subordination et superordination, sans que cela n'affecte en 
quoi que ce soit leur analysabilite a I'aide de ce modele. 



ANNEXE 3 Formalisation des relations d'expansion de Hobbs (1983) 

Postulat: De chaque unite d'analyse U, on peut dMuire: p(a), p et a etant des 
segments de I'unite d'analyse. 

1) Liens de coordination 

Elaboration (not&: + ) 
II est possible de d6duire de 

- U t  p(a) 
- U2: p(b) 

avec, a = b 

O~position (notee: t, ) 
It est possible de dMuire de 

- U1: p(a) 
- U2: non-p(b) 

avec, a = b 

ParalYlisrne (note: 0 ) 
I I  est possible de ditduire de 

- U1: p(a) 
- U2: p(b) 

avec a c C 
et b c Z :  

Z etant un ensemble defini independamment de U 1 et U2. 

Contraste (note: 8 ) 
It est possible de d&uire de 

- U1: p(a) 
- U2: non-p(b) 

avec a c Z 
et b c C  

Z etant un ensemble defini independamment de U1 et U2. 

2) Liens de subordination 

II est possible de dbduire de 
-U1: p(A) 
- U2: p(a) 

3) Liens de sumrotdination 

I1 est possible de dauire de 
-U1: p(a) 
- U2: p(A) 

avec a c A  

avec a c A 



ANNU(E4 Cas od il a ete fait appel aux connaissances du 
monde pour etablir les relations de coordination, 
subordination ou superordination entre les SVM de 
F l  -VIR 

Dans les exemples d'analyse de SVM don& cidessous, les expressions entre 
crochets (nun preM6es d'un signe d'6galU) sont celles pour lesquelles le Ni a dO faire 
appel a ses connaissances du monde. 

Pour chaque exemple. le texte sera tout d'abord rappele, puis I'analyse des SVM. 

Exemple 1 

Texte 
24.82 En revanche, s'il n'est pas possible de deroger a pacta sunt servanda, il 

n'en va pas de mQme pour les nones qui en sont issues et qui 
constituent le droit des trait&; 

24.83 dans la pratique, ceci amve tres couramment. 

Analyse 
24.82. possible de deroger aux norrnes qui constituent le droit des traites ([en 

theon'e et en pratique)) 
24.83. ceci [= possible de deroger aux norrnes qui constituent le droit des traites] 

(dans la pratique) 
+ subordination 

Texte 
38.1 19 Le fait que le jus cogens soit constitue exclusivement de normes de droit 

international general souligne, en effet, qu'il presente un caractere 
d'universalite; 

38.120 ceci confirme les conclusions auxquelles nous etions deja arrives, 
38.121 mais ajoute d'autres constiquences importantes. 
38.122 La Commission du drait international en a, elle-mGme, expn'rne une, 
38.123 c'est que toute norme de jus cogens peut &re mod%& par une norme de 

mQme nature; 
38.1 24 i f  faut ajouter une autre encore, qui reste implicite dans la redaction de la 

Commission: 
38.1 25 c'est que des norrnes imp&atives peuvent se renwntrer en dehors de 

celles qui appartiennent au jus cogens. 

Analyse 
38.123. [le fait que le jus cogens soit constitue exclusivernent de norrnes de Dl 

general] (toute norme de jus cogens p u t  6tre rnodifiee par une none de 
m4me nature [= wns&quence]) 

38.124. [le fait que le jus cogens soit constitue exclusivement de normes de Dl 
general] (une autre [consequence]) 

+ coordination (elaboration) 



38.1 24. [le fait que le jus cogens soit canstiiue exclusivement de norrnes de Dl 
general] (une autre [cons6quence]) 

38.1 25. [le fait que le jus cogens soit constitue exdusivement de nones de Dl 
general] (des normes imp6ratives peuvent se rencontrer en dehors de 
celles qui appartiennent au jus cogens) 

-, coordination (elaboration) 

Exemplo 4 

Texte - 
50.1 78 La troisieme exception est plus interessante, a notre point de vue: 
50.179 elle conceme I'hypothese ou le traite lui-m6me interdit sa modification par 

une telle proc6dure. 

Analvse 
50.178. 3e exception ([contenu] interessant) 
50.179. elie [= 3e exception] (hypothese ou le traite lui-m&ne interdit sa 

modification par une telle proddure) 
+ coordination (elaboration) 

Exem ples 5 et 6 

Texte 
55.202 
55.203 

Analvse 
55.202. 
55.203. 

Exemple 7 

Texte 
58-21 9 

On peut se demander, cependant, s'il s'agit, ici, d'une veritable hierarchie. 
Les normes imphtives, en realite, prennent place non pas au-dessus des 
regles disposities mais bien a c6te d'elles, dans le cadre du droit 
international general. 
En effet, le jus cogens, wmme on Ita vu, exprime une hierarchie 
rigoureuse entre les normes qui lui appartiennent et les normes issues de 
traites particuliers. 

[Dl general] (hierarchie) 
Dl general (normes imNratives, regles dispositives) 

Or, b est inclus dans a, 
-+ subordination 

normes imp6ratives (dam Is cadre du Dl general) 
jus cogens ([dans le cadre du Dl general]) 

+ coordination (elaboration) 

mais il n'est pas evident qu'on ne puisse pas lui trouver une solution 
satisfaisante. 
Le scepticisme I'a quelquefois emporte 
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Analyse 
58.21 9. solution (lui [= problemel) 
58.220. [dans la recherche d'une solution (pmbYme)] 

+ coordination (elaboration) 

Exemple 8 

Texte - 
63.239 Ce developpement dans le domaine de la psychologie sociale, qui est lui- 

mdme lie & certaines transformations de structure de la societe, 
s'accompagne generalement de progres institutionnels substantiels, 

63 -240 car le degre d'avancement de Itorganisation sociale et politique est une 
des conditions de I'eclosion et du developpement des civilisations. 

Analyse 
63.239, [niveau de] developpement (domaine de la psychologie sociale) 
63.240. degre d'avancement (organisation sociale) 

Or, b fait partie de a. 
+ subordination 

Exernple 9 

Texte 
65.251 il n'en resulte pas pour autant que ces normes doivent necessairement 

gtre sanctionnees enalernent. 
65.252 En effet, seules la sanction p6nale et I'execution forde requidrent 

I'intervention de la wntrainte. 

Analvse 
65.251. nonnes (sanctionnbs Nnalement) 
65.252. [normes] (sanction p6nale et execution for*) 

Or, a est un element de b. 
+ superordination 

Exemple 10 

Texte - 
76.306 et ses travaux n'ont pas, jusqu'a present, apportk des resultats tres 

decisifs; 
76.307 neanmoins, il est dair d6ja qu'un terrain commun, dont la superficie exacte 

reste A decouvrir, est en train d'emerger, malgre les differences de 
conception et les oppositions d'int6rets. 

Analyse 
76.306. pas de resultats tres decisifs (travaux) 
76.307. terrain commun en train d'emerger ([travaux]) 

+ coordination (opposition) 



De ces observations se deagent deux conclusions complementaires: 
D'une part. le jus dispm#ivum demeure aujourd'hui encore le principe et le 

jus cogens I'exception. 
En d'autres termes, I'existence d'une norme de droit international imp6ratif 
ne p u t  Btre presumee. 
I I  faut qu'elle soit etablie de fawn claire et indiscutable, c'est-adire 
objective; 
d'ou la seconde conctusion: 

Le jus cogens etant I'expression d'un inter& commun a la societe 
intemationale tout entiere ou d'une prescription ethique reconnue 
universellement, il ne peut &re etabli que par un processus engageant la 
societe intemationale tout entiere (ce qui est d'ailleurs en parfaite 
conformite5 avec le fait qu'il appartient au droit international general). 

observations (deux conctusions) 
[observations] (le jus dispositivum demeure aujourd'hui encore le principe) 

Or, b est une partie de a. 
+ subordination 

d'oir (seconde conclusion) 
[d'ou) (le jus cogens ne peut &e etabli que par un processus engageant 
la SI tout entiere) 

-, coordination (elaboration) 



ANNEXE 5 Vdrification de I'analyse d'un texte en tennes de 
coordination, subordination et superordination B 
partir de ses SVM et rnacrostnrctures, lors du 
processus d'elaboration de sa presentation et de sa 
contraction 

Extrait de I'analyse de A1 -CHA 

Cidessous, nous allons donner un exemple de representation mentale d'un 
extrait de A1-CHA qui est possible, mais A laquelle on doit preferer une autre 
representation, sinon il ne serait pas possible de constmire une representation coherente 
complete du texte. 

Texte 
b) D'Amato's special Custom Analysis 

M(9) 9.48 His (DArnato's] argument [in rejecting the persistent objector rule] 
has two parts. 

M(10) 10.54 They [D'Amato and Akehurst] have focused particularly on the 
passage in the 'Hsheries" case quoted above [= 3.17 =M(3), "Anglo- 
Norwegian Fisheries'l. 

M(1 7) 11.69 Unfortunately, his [D'Amato's] attempt to impose this limitation [the 
persistent objector rule, although bound by general customary law, is not 
bound by special, here regional, custom] on the "Anglo-Norwegian 
Fisheries" case causes him to define the role of a special custom so 
broadIy that the distinction he seeks to draw lacks significance. 
1 2-93 The result [of D'Amato's analysis of the AngieNorwegian Fisheries 
case] in either event [on the ground of a general custom and a special 
custom] is that a State can resist a new rule by objecting to it at an early 
date. 

Premiere analvse 

M(9) argument (D'Amato) 
M(l0) focused particularly [in their argument] (D'Arnato and Akehurst) - superordination 

M(f0) focused particularly [in their argument] (D'Amato and Akehurst) 
M(11) attempt [in his argument] (D'Amato) 

- subordination 

M(1 I) [=DIArnato] (the distinction he seeks to draw lacks significance) 
M(12) [D'Amato] (in either event ... a State can resist a new rule ...) 

+ coordination (elaboration) 
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Deuxieme analvse 

M(9) argument ([=D'Amato]) 
M(10) (in their argument] ([= D'Amato]) 

+ coordination (elaboration) 

M(10) fisheries case (D'Arnato) 
M(1 l j Anglo-Norwegian Fisheries case (D'Amato) 

+ coordination (elaboration) 

M(11) [=DIAmato] (the distinction he seeks to draw lacks significance) 
M(12) [D'Amato] (in either event ... a State can resist a new rule ...) 

+ coordination (elaboration) 

Dans la premiere analyse, le macrotheme et la macro-macrostructure de la DIV 
inscrite sous le titre b) D'Amato's special Custom Analysis est MIO, tandis que pour la 
deuxibme analyse, ils sont, respectiiement. M9 et M 12. Or. I'assem blage de I'ensemble 
des macrothemes et macro-macrostructures de chaque DlV doit perrnettre de rediger 
une contraction fidkle du texte. Dans ce cas, nous voyons que MI0  ne peut constituer 
une contraction appropriee de cette DIV, contrairement a M9 et M12. C'est pourquoi la 
deuxieme analyse doit &re preferee. 



ANNEXE 6 Exemples de d6coupage en SVM et de ddetermination 
de la base rnacrostructurelle et de la macrostructure 
dans le cas de citations 

Extraits de I'analyse de A1 -BOW 

D. W. Bowett: "Reservations to non-restricted multilateral treaties" 
B YBIL, I 97 6-77: 67-92 

Principe 1 Chaque proposition introduisant une citation est une SVM a part entiere, 
m6me si, en fait, elle n'est gu'une proposition matnce. 

Texte: Paragraphe 13 

13.58 This distinction between reservations which are specified as permissible (and 
which need no subsequent acceptance unless the treaty so required) and the 
specification of articles to which reservations may be made is of extreme 
imporlance. 

13.59 Let us take an example of the former. 
13.60 The European Convention on the Place of Payment of Money Liabilities of 16 May 

1972 provided in Article 7 that: 
13.61 The provisions of the Convention or of Annex I hereto shall no be subject 

to any reservation with the exception of that referred to in Annex I I  to this 
Convention. 

13.62 And Annex I 1  went on to provide that: 
13.63 Any of the States mentioned hereafter may, at the time of signature or 

when depositing its instrument of ratification or acceptance of the 
Convention, declare that it reserves the right not to apply the provisions of 
Article 3 of Annex I: Italy, The Netherlands. 
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Principe 2 

Principe 3 

Lorsqu'une citation comporte plusieurs SVM, sont analys6s d'une part 
leurs liens 8 I'int6rieur de la cifation, d'autre part Ie lien de la citation pris 
comme on tout avec les SVM qui la pr&edent et qui la suivent. La c~ation 
tout entiere est ainsi mise au rang d'une SVM. 

Dans le cas de citations compos&s de deux ou plus bases 
macmstructurelles, le pni.lcipe 2 et les regles de d4termination de la 
macmstructure s'appliquent d 'abord a i'int&feur de chaque base 
macm~tru~t~relle de la cfiation. La somme des macmst~ctures ainsi 
obtenues repr&ente la macmstrucctu~ de la citation dans son entier. 

Texte: Paragraphe 47 

However, although several delegations supported this idea of a collective, 
or independent, judgment as opposed to a purely individual judgment, the 
Conference decided against it, doubtless very much affected by the view 
expressed by the Expert Consultant and Rapparteur to the International 
Law Commission, Sir Humphrey Waldock, at the twenty-fourth meeting: 

Suggestions had been made ... for the adoption of some 
system of collegiate objection on the ground in A i d e  16, sub- 
paragraph (c) [incompatible with the object and purpose of the 
treaty], and having effect erga omnes. 
His view was that proposals of that kind, however attractive they 
seemed, would tilt the balance towards inflexibility and might make 
general agreement on reservations more difficult. 

In any case, such a system might prove somewhat theoretical. 
since States did not readily object to reservations. 

It was true that, although the lntemational Law Commission 
had intended to state an objective criterion, the method of 
application proposed in the draft articles was subjective, in that it 
depended on the judgment of States. 
But that situation was characteristic of many spheres of 
international law in the absence of a judicial decision, which in any 
case would bind only the State concerned and that only with 
respect to the case decided. 

............. ideux paragraphes i 
jdans une citation j 
'................*.**-..-A 



Pnncipe 4 Sont assirnil& aux citations les cas ou un meme paragraphe 
typographique comprend plusieum divisions, elles-mt5mes constituees 
d'une ou plusieurs SVM. Les liens entre ces SVM d'une division a 
l'int4neur du paragraphe sont recherches, tout comme Vest le lien entre 
cette divsion prise comme un tout et les SVM qui la suivent et la 
pdcedent. 

Texte: Paragraphe 79 

79.335 5. When a reservation is 'impermissible' according to the rules set out in 
conclusions 2, 3 and 4 above, the inconsistency in the reserving State's 
expression of a will to be bound by the treaty and the formulation of an 
impermissible resewation must be resolved as a matter of construction of 
what the State really intended. 

79.336 It is suggested that the following is the proper test: 
79.337 (i) a reservation not incompatible with the object and purpose of 

the treaty may be severed and should be disregarded as a nullity; 
79.338 (ii) a reservation incompatible with the object and purpose of the 

treaty and not severable invalidates the State's acceptance of the 
treaty . 

Reoresentation araphique .*.-.-...-..---*.*_.-.---.---**.*..-.*.. 
........... jdeux paragraphes dans i 

iune division assimil6e ; 

Texte: Paragraphe 82 

82.343 As to permissible reservations, with non-restricted multilateral treaties, a 
reservation which is expressly authorized in the sense of conclusion 3 
above requires no acceptance and takes effect with the reserving State's 
acceptance of the treaty. 

82.344 That apart, permissible resenrations may meet with the following three 
reactions from other Parties: 

(i) acceptance of the reservation: 
82.345 the effect is that the treaty is in force and the resewation takes full 

effect between the reserving and accepting States, on a reciprocal 
basis; 
(ii) objection to the reservation: 

82.346 the effect is that the treaty is in force, but minus the provision 
affected by the reservation to the extent of the resewtion. 

82.347 The reservation is not 'opposable' to the objecting State; 
(iii) objection to Ule reservation and an express objection to the 
treaty's entering into force: 



the effect is that the reserving and objecting States are not in any 
treaty relationship, 
Neither the treaty nor the reservation is 'opposable' to the objecting 
State. 

.............................. 
...... jtrois paragraphes i 
: idans une division ': 
; :assirnil& $I une t 

:citation 
.............................. 



ANN WE 7 Cornpanison des  macrostructures obtenues a p t b  
application des -1es de van Dijk (1980) et de notre 
ddfi nition, dans le cadre de IaanaIyse de F1-VIR 

Lors de I'esquisse de notre modhle int6grateur (1.2). nous avions recherche les 
macrostructures des paagraphes 7 B 12 du texte de Vitally (annexel ) en appliquant les 
macror&gles de van Dijk (1.2.1 et 1.2.5.2.1)- Si nous cornpatons dew B deux ces 
macrostructures avec celles obtenues B la suite dune analyse en termes de coordination, 
subordination et superordination. nous constatons que, pour leur majorit& si elles 
diffhnt dans leur formulation, leur contenu sbmantique est sensiblement le mgme. 

Texte: voir I'annexe 1 - 

Macrostnrctures obtenues par I'application des rnacrorhles de van Diik 

M(7) Le raisonnement par analogie pour donner une idee du jus cogens, doit 6tre 
mani6 avec une extreme prudence, meme si cette methode a souvent ete 
utilisde avec s u d s .  

M(8) Les analogies d e n t  des obstacles artificiels en Dl. 

M(9) L'analyse du jus cogens doit partir du Droit international. 

M(10) Elle doit faire apparaitre les effets de droit du jus cogens dans I'ordre 
international. 

M(11) La dbfinition du jus cogens est: 
€st nu1 tout traife en conflit avec une norrne du droit international 
g 6 n h l  d laquelle aucune dhgation n'est permise et qui ne 
peut &re mod#TBe que par une nouvelle notme du dmit 
international g6n&al ayant le m&me caract-. 

M(12) Nous allons analyser les trois elements constitutifs du jus cogens. 



Macrostrudures obtenues a ~ &  analvse en termes de coordination, 
subordination et superordination 

M(7) 7.1 9 Dans beaucoup de cas, cette methode [le raisonnernent par 
analogie] a pu &re utilisde avec su&s. 
7.20 Elle ne peut, cependant, &re manib qu'avec une extrgrne 
prudence. 

8.27 Dans ces conditions , les analogies utilisees ici [avec le droit 
constitutionnel, I'ordre public en droit etatique], plut6t que d'eclairer la 
notion que I'on cherche B definir [le jus cogens], ont pour effet de 
susciter des obstacles artiiciels 2r son introduction dans le droit 
international. 

9.31 Toutefois, meme s'il en est ainsi [lejus cogens peut appartenir en 
commun P I'ordre juridique international et I'ordre juridique etatique], 
une analyse du jus cogens en droit intemational doit, pour eviter les faux 
problemes, partir du droit international hi-meme, et non de concepts 
ernpnrntbs au droit interne. 

10.32 11 s'agit, d'autre part, d'etablir une notion [du jus cogens] utilisable 
dans le droit positif et non pas sirnplement d'etablir un pur concept 
doctrinal. 

I 1  -36 Cest cette definition [du jus cogens par la CDI], nous semble-t-ill 
qui doit &re le point de d6part de toute discussion, si on ne veut pas se 
livrer un exercice purement acadbmique. 

12.42 Ce sont ces trois Blements [&re imperative, appartenir au droit 
intemational gbnkral, et frapper de nullite les traites passes en violation 
de ses dispositions] que nous voudrions successivement analyser. 



ANNEXE 8 Textes des exemples illustrant les divers types 
de patagraphe 

(3.2 Vers une typdogie du paragraphe) 

VIGNES, D.: 'Une notion arnbigue, la mise en application provisoire des traitesn 
(F1-VIG) 
AFDI, 1972, pp. 181-1 99 

Paragraphe 2 

2.5 Si le problhme n'est apparu que Wmrnent dans la litterature, ce sernble &re parce - 
que la prboccupation montante depuis le debut du 20e sihcle a ete celle de 
I'autorisation parfementaire de ratification. 

2.6 Ainsi, en lisant le premier rapport de J.L. Briedy sur le droit des trait& on se rend 
cornpte que le principal probYme qui il y a vingt ans encore preocarpait etait de 
savoir si un trait& devait ou non &re rat= et notamment ce qu'il y avait lieu de faire 
dans le cas 06 un trait4 ne mentionnait rien. 

2.7 On s'interessait aussi au probl6rne du r6le du Parlernent dans la ratification. 

2.8 De la les clauses dtentr6e en vigueur d8s signature mais sous resenre de ratification. 

2.9 Par la suite quand la formalit6 de ratification fut moins Gtudik, parce qu'a d t e  du - 
trait6 soumis A ratification apparut la technique de I'accord en forme simplifi6e. la 
pratique s'intbressa pour les trait& sournis B ratification, A un nouveau problerne. 
celui de I'application (ou de I'entrb en vigueur) provisoire par le seul fait de la 
signature et en attendant la ratification. 

2.10 Comme autre cause de I'apparition de ce phbnomtme, il faut recannaitre qu'a cette 
Qpoque les gouvemants comma les gouvem6s sont de plus en plus saisi par 
I'urgence. 

Paragraphe 5 

5.21 Dans d'autres cas, les nt5gociateur-s font deux trait&: I'un soumis ratification, - 
I'autre d'application immuiate et provisoire, celui-ci ne contenant que des 
dispositions non soumises B ratification et devant disparaitre lors de I1entr6e en 
vigueur de celui-IP. 

5.22 Ainsi se trowe sauvegardb le besoin de rapidit6 dans la mise en application de 
certaines dispositions et la nkcessite dun vote padementaire pour d'autres; 

5.23 le rernwe n'est toutefois qufimparfait puisque les dispositions dont I'effet est soumis 
A I'autorisation parlementaire ne peuvent figurer que dans la premiere convention. 



5.24 Par ailleurs, il y a rupture de continuit6 au moment ou I'accord provisoire fait place 
au trait d6finitifI la seconde convention disparaissant sans qu'il soit clairement dit 
qu'elfe est remplacb par la premiere; 

5.25 les inconvenients de cette situation ne semblent toutefois pas majeurs. 

Paragraphe 12 

12.53 D'autres discussions furent de moindre importance. - 
12.54 Cune de caractere prealable dMva du doute de certains de I'utilit6 MQme de la 

disposition. 

12.55 Une autre de sa possibilite au regard des dispositions con~tit~onnelles de 
certains ctats. 

12.56 Enfin on discuta de la terminaison de I'application provisoire, c'est-Adire de ce qui 
est devenu le paragraphe 2. 

Paragraphe 14 

14.62 Quoi qu'il en soit il semble que ce soit la solution d6crite ci-dessus au g 5 que le 
texte de la Convention ait retenu pour en codifier les modatit& et les effets. 

14.63 Est-ce A dire que toutes autres solutions soient impossibles, inenvisageables ou - 
encore se r6duisent a la dite solution? 

14.64 On rappellera que Iron en avait ci-dessus exposbs cinq (s 2 A 6). 

14.65 En realite, il ne se pose qu'un probl&me, celui de la solution indiquk au 5 2, 

14.66 car la solution du 9 3 Btait d'une nature toute differente en prevoyant deux 
instruments distincts et se su&ant dans le temps; 

14.67 quant A la solution du §4, nous avons indiqub son imperfection, 

14.68 car etle est une application confuse de la solution du 9 2, mais ne portant que sur 
une partie des dispositions du trait&, 

14.69 enfin la solution du § 6 est une solution analogue ti celle du 9 5, mais attenu6e et 
se realisant sans obligations ni liens intemationau. 

14.70 Reste done uniquement la problhrne de la soluti~n du J 2 (entr6e en vigueur 
provisoire, sous reserve de ratification) par opposition B la solution 9 5 (rnise en 
application provisoire, en attendant la ratification). 

14.71 11 semble veritablement que la Conference a l  orient6 les candidats au probleme 
vers cette derniere sans pour autant &carter I'autre (infra. 312). 



mi 

Paragraphe 17 

De la solution finalement retenue, doiton en condure que, par I'abandon de 
I'expression d1entr6e en vigueur provisoire, la Convention de Vienne se soit 
pronon& contre la pratique de Pent& en vigueur immediate ( P la signature) et 
sous *serve de ratification (le dbfaut de celle-ci jouant comme une condition 
resolutoire)? 

Nous ne le pensons absolument pas. 

Une telle pratique a paru a la Conf6rence relever de l'art.24 de la Convention et 
non de I'article 25. 

En effet dans le cas oZI il y a eu entr6e en vigueur provisoire non suivie de 
ratification, les mesures B prendre pour faire disparaitre les effets de cette mise 
en vigueur provisoire ne posent que des problemes d'extinction des traites. 

On pournit en outre les r&soudre, &ant donnC le caract&re subordonne de 
I'application par rapport B I'entnh en vigueur, gdce ~3 I'article 25, 5 2. 

De toute fapn, la Conference n'a pas condamn6 la pfatique de I'entree en vigueur 
a titre provisoire, 

17.100 elle n'en a pas trait& parce qu'elle hi a semble ne pas presenter de sp6cificite. 

17.101 En revanche la pratique de i'application B titre provisoire lui a paru rneriter une 
disposition. 

42.194 hidernrnent cette pro&ure ne comporte thboriquement aucun risque. 

42.195 Les actes dbfinitifs n'ont 6t6 Arr9ttk qu'en 1973, c'est-&dire a p b  I'entrk en 
vigueur de 1'Acte dadhbsion dans lequel its trouvent leur base. 

42.196 En revanche, elk ne phente pas pour les particuliers de cet i ide juridique 

42.197 car le Conseil P Neuf, ni la Commission nouvelle ne sauraient &re lies 
juridiquement par les projets adopt& en 1972. 



CHARNEY, J.I.: 'The persistent objector rule and the development of customary 
international law" (A1 -CHA) 
B YBiL, 1 986, pp. 1 -24 

Paragraphe 14 

14.98 Writers also rely on separate or dissenting opinions to support the existence of the 
rule. 

14.99 Thus Akehurst relies on Judge Aredevo's dissent in the "Asylum" case and on the 
separate opinion of Judge Van Wyk in the ''South West Africa1' cases. 

14.100 Support may also be found in Judge Arnmoun's separate opinion in the "North 
Sea Continental Sheb cases, as well as Judge Gros's separate opinion in the 
"Nuclear Tests" cases. 

14.101 Yet none of these opinions constitutes a holding of the Court itself. 

Paragraphe 24 

24.165 In each of the examples given above, the persistent objector rule does not appear 
to have significantly helped the State or States that have resisted the new 
developments. 

24.166 No case, however, is dear cut. 

24.167 In all of the cases that one could identify, it might be argued that the alleged pre- 
existing law was never law, that the new law is not yet settled, or alternatively, that 
the persistent objector rule was of assistance in some imperceptible way. 

24.168 Such explanations of the examples, however, do not so much support the viability 
of the rule as demonstrate the very tenuous nature and limited usefulness of the 
rule itself. 

44.278 It appears therefore, that the persistent objector rule, if it really exists, focuses 
more on the process of law development than on the status of a State under 
stable international law. 

44.279 Its utility, if any, is to provide the State which objects to the evolution of a new rule 
of law with a tool it may use over the short term in its direct and indirect 
negotiations with the proponents of a new rule. 

44.280 The objecting State is armed with the theoretical right to opt out of the new rule. 



The proponents of the rule are, as a consequence, encouraged to accommodate 
the objecting State or to utilize greater power to turn the objecting States to their 
will. 

44.282 At the same time, the persistent objector rule permits the objecting State to feel 
secure that it is not directly threatened, in an overt legal way, by changes in the 
law which it opposes. 

44.283 The legal system thereby appears to be fair and to permit an accommodation of 
views in the evolution of rules of law, 

44.284 It will be the political and social realities of the new status quo that will force the 
objecting State to conform to the new rule of law or the rest of the international 
community to accept on the basis of prescription the dissenter's unique status. 

44.285 It will not be a formal rule of uniform obligation that will procure conformity. 



ANNEXE 9 Reprdsentations gnphiques de F1-WR et A1CHA. 

Liens de coordination, subordination et 
superordination entre types de pangnphes ou types 
de DIV 

Michel VIRALLY: 'R6flexions sur le jus cogen$' 
AFDI, 1966. pp.4-29 

ANALYSE AU NIVEAU DES SVM 

I Les caracths des nonnes appartenant au jus cogens (s7-12) 

C 

+ ------ 

a) Le sens de I'expression (s13-24) 

A 



b) La justification de la prohibition (s25- 37) 

2) Norme de dm@ international g6n6ral ($38) 

c) Tout droit impht i f  n'est pas necessairement du jus cogens (WQ-51) 



3) Nome ffrapant de nullite toute norme dbmgatoira (H52-58) 

ZT La qualr7cation des normes appartenant au jus cogens (559) 

7) Les objections de principe (gj60-61) 

a) Les conditions d'apparition du jus cogens (-2.64) 

b) La sanction du jus cogens (gj65-73) 

2) La d6termination du contenu 

a) La situation actueile de la soci6tb internationale (s74-78) 



xxxvii 

b) Le classernent d'une nonne de dm@ international general dans le jus cogens (s79- 
80) 

i) Dans le droit conventionnel (-1-84) 

ii) Dans le droit coutumier (s85- 88) 

1 

Y 



ANALYSE AU NlVEAU DES MCR 

........... .............................. Inko. ---...-.... 
-.-.. --*--.*- 

Concl. 
__..-- --.. ---.-- 

--*-_ .........--..- ---_ -.- 
----* 

I II - .- ...... .-.. . . .  .- . -. : .. . . -. - .  . . . ..aa-. . . .... . . .. a . . . . - 
I . . .  . . .' . 

1) 2)-i--b 3) 1) 
. . .---_ 2)' b j 
. . .. . . . . . . . : -.. . .  . - .- *- - . . . = c a b i ' 

b 
ii : 

a 

ANALYSE AU NlVEAU DES DIV: 



Jonathan I. CHARNEY: 'The Persistent Objector Rule and the 
Development of Customary International Law", BYBIL, 1986, 
pp. 1 -24 

ANALYSE AU NlVEAU DES SVM 

I The Persistent Objector Rule in Public International Law (%I-5) 

C - - - - - -  u c ----. -) 

II Support for the Persistent Objector Rule 

a) In General (-8) 

b) D'Arnato's Special Custom Analysis (s9-12) 

1 ------ 1 -""" C - - - - - - -  C 

c) Judicial Opinions (%I 3-1 7) 

Y -""" v 

+ -----. , ..--..- - c 

d) State Practice (%I 8-25) 

[Conclusion] (926) 

+ 



m Consent and Customary International Law (S27-40) 

N Is There a Role for the Rule? (4149) 

ANALYSE AU NIVEAU DES MCR 

ANALYSE AU NIVEAU DES Dh/ 



ANNEICE 10-1 VIRALLY, M.: "R6Rexions sur  le /us cogens" (F1 -VIR) 

AFDI, 1966, pp.4-29 

Dkoupage du texte en SVM 

1 .I Aprh  &re rest6 Ws longtemps un theme de discussions acad6rniques, &ailleun - 
asset n6glig6, le jus cogens a subitement acquis une grande actualit& depuis que la 
Commission du droit international y a fait r6f6rence dam le projet d'articles sur le 
droit des trait&, dont elle a termin6 fa r&action lors de sa session de 1966. 

1.2 Le projet de la Commission a provoque sur ce point partiwlier un certain nombre de 
rbflexions de la part des gouvemements, qui se sont exprimbs, dune part, dans les 
observations prbentbs par eux a la suite de la communication du premier texte 
etabli par la Commission et, d'autre part, par les dbdarations faites devant la 6e 
Commission de I'Assernbl6e g6n&ale, Ion de I'examen du rapport de la 
Commission. 

1.3 L'intert suscit6 par cette initiative s'est manifest6 6galernent dans toute une serie 
d'etudes doctrinales, dont quelques unes Btaient d6jA p u b l i h  Ion de la redaction 
des prbsentes reflexions, alors que d'autres Btaient en prbparation, ainsi que dans 
les discussions pounuivies dans le cadre de rencontres scientifiques. 

2.4 11 s'en faut, cependant, que Isaccord se soit realis8 a la suite de ces travaux. - 

2.5 Bien au contraire, les opinions les plus divergentes se sont faites jour, conduisant 
parfois P des Manges &arguments fort animks. 

2.6 C'est ainsi que des membres de la Commission du droit international ont eu a 
repondre au cours des dbbats de la Commission, Zi certaines critiques adressbs B 
Ieur projet par le Gouvemement suMois. 

2.7 Une controverse fort vive, d'autre part, a oppos6 le professeur Schwarzenberger, 
adversaire r4solu du jus cogens, qu'il croit nefaste, au professeur Verdross qui, des 
avant la dernikre guerre, s'6tait d6j8 rnontr6 un partisan non moins determine de 
I'introduction de ce concept dans le droit international positif. 

3.8 Curieusement le debat pate B la fois sur le probf6me theorique des conditions - 
logiquement necessaires B I'apparition du jus cogens dans un ordre juridique, avec 
son corollaire, qui consiste A dbtenniner si de telles conditions sont dbj4 ou peuvent 
We kunies dans Pordre juridique international, et, d'autre part, sur la question du fait 
de savoir si cet ordre cornprend d6jP des norrnes de jus cogens et, dans I'affirrnative, 
quelles sont-elles. 
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Q Tant d'incertitudes at tant de champ donne a la contestation peuvent suprendre, 
p r o p  d'une notion dont chacun s'accorde d'ailleun ;5 reconnaTtre qu'elle pksente - 
ou p-enterait- une trk grande importance pour I'ordre juridique intemational, et 
dont la p&sence - ou I'absence - devrait donc dtre aisernent reconnaissable. 

5.10 11 faut souligner, cependant, qu'il s'agit d'une norme relativement nouvelle dans le - 
droit intemational, ou, tout au moins, L laquelle on n'a eu recours, dans le passe, 
que de fawn t&s exceptionnelle. 

5.1 1 Son admission sur une large 6chelle aurait des consQuences qu'if n'est pas 
exage& de qualifier de n5voIutionnaires et qui - nous le verrons - obligeraient B 
modifier assez substantiellement la conception traditionnelle qu'on se fait du droit 
intemational. 

5.12 11 n'est pas btonnant, d8s lors, qu'un certain nombre d'intemationalistes aient p ine 
rl accepter un renowellement aussi radical sur le plan de la pens& et des 
concepts, mais aussi B admettre, sur la plan des faits, que les changements 
politiques et sociologiques, intervenus dans la socibte internationale depuis vingt 
ans, aient W assez profonds et irr6versibles pour entrainer une transformation 
aussi substantielle du droit qui la r6git. 

6.13 On ne saurait pktendre r6soudre d'un coup I'ensemble de ces difficultes, ni - 
repondre sans enquete plus approfondie la question de savoir quelles sont les 
normes du droit intemational qui font partie du jus cogens, s'il en existe. 

6.14 Mais il est possible, la lumibre des travaw de la Commission du droit intemational 
et des reactions qu'ils ont suscitbs, de tenter de cerner la notion meme de jus 
cogens, qui n'est pas toujours comprise par tous de la mmhe fawn, et. a partir de 
cette definition, de determiner la methode qui permethait de reconnaitre les 
utilisations 6ventuelles qui en seraient faites dans la pratique. 

6.15 Ce sera I'objet de ces reflexions. 

I Les caract8reo dm nonnes appartenant au jus cogens 

7.16 En vue de donner une id& plus frappante de ce que serait le jus cogens, certains - 
auteurs I'ont assod6 ii des notions voisines, empruntbs au droit interne, telle que 
celles d'ordre public, de droit public (au sens etroit du droit romain) ou encore de 
droit mnstitutionnel. 

7.17 Une telle &marche fait appel au raisonnement par analogie, suivant une habitude 
constante chez les auteurs lorsqu'ils sont mis en presence d'une notion nouvelle 
apparue dans le droit intemational. 

7.18 11 est evidemrnent trhs tentant, dans une telle circanstance, de se referer a des 
institutions de droit etatique, qui existent souvent depuis des siedes et dont les 
traits, par constSquent, ont pu se former avec prbcisions. 



7.19 Dans beaucoup de Gas, cette rnethode a pu &re uti-fish avec su&. 

7.20 Elle ne peut, cependant. &re manib qu'avec une extrOrne prudence. 

7.21 Dans le cas present, on peut se demander si les analogies indiqubs cidessus sont 
justifibs. 

7.22 11 existe, en effet, des differences considhbles de situations entre la societe 
internationale et la societ8 btatique 

7.23 et ces differences sont particuli&ernent marquees a props, precisement, des 
notions que I'on invoque ici. 

7.24 Le dmit constitutionnel ne s'est form6 dans Fordre interne que par I'edification d'une 
structure d'organes e&&nement complexe, qui n'existe Bvidemment pas dans la 
sociktk internationale. 

7.25 Pour la m&ne raison, les autorites charg&s, dans la societe etatique, de dUnir 
I'ordre public n'ont pas d'6quivalent au plan des rapports entre les gtats. 

7.26 Enfin, la distinction du drol public et du droit priv4 semble avoir une port& tr& 
dmrente suivant qu'on la considere dans la perspective de I'ordre juridique 
etatique ou dans celle de I'ordre intemational. 

8.27 Dans ces conditions, les analogies utilis&s ici, plutdt que d'eclairer la notion que - 
I'on cherche P d&finir, ont pour effet de susciter des obstacles artificiels a son 
introduction dans le droit intemational. 

8.28 Dds le moment oh on lie cette demihre i3 une structure in~ti t~onnel le etrangere a la 
societb internationale, on se condamne ti opposer son utilisation dans I'ordre qui 
r&it cette societ6 des impossibilitiw logiques qui n'existent peut4tre qu'en raison 
du point de d6part choisi. 

9.29 Ceci ne signifie pas que le jus cogens soit nkessairement une notion propre au - 
droit international. 

9.30 11 put, sans aucun doute, appartenir en camrnun a rordre juridique intemational et 
a I'ordre juridique ktatique, tout en pesentant des caract&res tres difF&ents suivant 
qu'il est considW dans I'un ou dans I'autre de ces ordres. 

9.31 Toutefois, meme s'il en est ainsi, une analyse du jus cogens en droit intemational 
doit, pour eviter les faux probl&mes, partir du droit international lui-meme, et non de 
concepts ernpruntb au droit interne. 

10.32 11 s'agit, d'autre part, d'ktablir une notion utiiisable dans le droit positif et non pas - 
simplernent d'btablir un pur concept doctrinal. 
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10.33 Ced requiert, par cons6quent. que Pon stattache P faire paraitre les consQuences 
c'esta-dire les effets de droit qui dbulemnt dans I'ordre juridique intemational, 
de I'utilisation de cette notion ou de teile norme en faisant partie. 

1 1 .34 Par chance, cette d6finition existe. 

11.35 Elle a, precisement, etb donn6e par la Commission du droit international dans 
I'artide 50 de son projet d'articles. 

11.36 C'est cette dMnition, nous semblet-il, qui doit &re le point de dbpart de toute 
discussion, si on ne veut pas se livrer a un exercice purement acadbmique. 

11.37 D'autre part, si, comrne nous I'avons dit, des controverses se sont fait jour sur la 
notion du jus cogens, la disposition de I'article 50 a pu We adopt& par un accord 
unanime des membres de la Commission, ce qui est particuli&rement 
irnpressionnant lorsqu'on se souvient que ceuxci representent tous les grands 
syst&mes juridiques du monde. 

11-38 C'est cet article enfin, qui, s'il est adopt6 par la Confkrence convoquee par 
I'Assemblb generale en vue de rMiger une convention sur le droit des traites, 
consawera dbfinitivement I'introduction du concept dans le droit positif. 

11.39a L'article 50 dispose que: 

1 1.39b "Est nu1 tout trait6 en conflit avec une nonne de droit international 
g h h f  A laquelle aucune derogation n'est perrnise et qui 
ne peut &tre modifib que par une nouvelle norrne du droit 
intemational g6n6ral ayant le meme caract8re." 

12.40 11 ressort de ce texte que trois elements ant 6t6 pris en consideration par la - 
Commission du droit international. 

12.41 Pour avoir la qualit6 de jus cogens, une norme doit , A la fois: &re irnNrative, 
appartenir au droit international g6nt5ral1 et frapper de nullite les traites passes en 
violation de ses dispositions. 

12.42 Ce sont ces trois 616ments que nous voudrions successivement analyser. 

a) Le sens de I'ex~ression 

13.43 "Name imphtive" n'est pas synonyme de "norrne obligatoire". 

13.44 Toutes les normes du droit intemational, en effet, sont, en pn'ncipe, obligatoires - 
pour les hats, ce qui signifie que la violation dont elles pourraient faire Ifobjet 
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constituerait un acte illicite, avec toutes les cons6quences jwidiques qui en 
d6coulent. 

La seule exception a cette situation resulte de Pexistence eventuelle de normes 
simplement perrnissives, c'est-adire dont les dispositions ne comportent aucune 
obligation pour leurs destinataires. 

L'introduction du jus cogens dans le droit intemational ne doit certainement pas 
faire naitre de doutes sur le caractere obligatoire des normes composant le droit. 

Toutefois, le fait qu'une obligation naisse A la charge d'un ctat signifie qu'un autre 
ctat aura le droit d'en exiger i'exeartion. 

Or, en r@le genbrale, un sujet de dm& - un &at dans le cas considere - p u t  
renoncer B cette perogative 

et peut accepter que I'obligation qui existe vis-a-vis de lui ne soit pas executb. 

Ws lors, il est nonalement possible A deux Etats de d4cider, pour ce qui 
canceme leurs rapports mutuels, de ne pas appliquer certaines names du droit 
intemational qui leur imposent des obligations I'un envers I'autre, ou bien encore 
de choisir d'appliquer d'autres normes, comportant d'autres obligations que celles 
prevues par le droit international general. 

Dans I'ordre interne, cette possibilitb se trouve limit& par le fait que les sujets de 
droit sont. en mOme temps, des sujets de l'gtat, qui, par son activit6 I6gislatiie et 
I'action de ses tribunaux, entend btablir un ordre g6n6ral1 que les particuliers n'ont 
le pouvoir d'amenager en fonction de leun int&&s individueis que dans la mesure 
od cela ne risque pas de porter atteinte A I'int&& general defmi par les autorites 
etatiques. 

Si donc le I6gislateur entend r6gler les relations sociales confomdment a une 
norrne d&ermin&, les sujets de droit sont tenus de la respecter, A mains qu'ils ne 
soient expresshent autorises 4 y ddroger. 

Dans I'ordre intemational, la situation est exactement inverse, puisque les sujets 
de droit sont en meme temps les dateurs des r&gles qui leur sont appliquees, 
soit par la voie du trait&, soit par leur participation B la formation d'une coutume. 

II en rbsulte, tout naturellement, que les ctats, ayant particip6 A la creation d'une 
norrne, peuvent aussi y ddroger 

mais, bisn entendu, un &at ne peut se soustraire P I'application d'une r@le de 
droit intemational que dans ses relations avec un autre &at I'acceptant 
egalement. 

En d'autres termes, les normes de droit intemational constituent normalement ce 
aue I'on a ~ ~ e l l e  du droit "dis~ositif". alors aue le ius m e n s  se caracterise 
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pr&ci&rnent par le fat qu'il interdit une telle ddrogation dam les rapports rnutuels 
entre deux ctats. 

15.57 Ceci signifie qu'un etat ne peut se decharger des obligations qu'une norrne de jus 
cogens lui impose vis-&vis d'un autre &at, meme par trait&, c'est4dire avec le 
consenternent de cet autre ttat  

15.58 ce demier ne p u t  renoncer lui-meme & ses droits. 

16.59 11 dbcoule de cette analyse que le jus cogens pr6sente un caractere prohibitif, - 
mais dans un sens t rk  particulier, puisque la port& de cette prohibition est 
d'interdire toute derogation B ses dispositions. 

47.60 Deux cons6quences &alernent importantes pour la comprehension du jus 
cogens peuvent en &re tikes: 

18.61 a) La situation qui rbsulte de I'existence du jus cogens pksente un caractere 
exceptionnel dans I'etat actuel de developpement de la soci6t6 intemationale et 
des rapports intet6tatiques. 

18.62 En effet, le jus cogens introduit une limitation A I'autonomie de la volonte des 
Ctats. c'est-Pdire P leur libert6 contractuelle. consid&& traditionnellement 
wmme absolue, parce qu'elle reprbsente un des attributs les plus essentiels de la 
sowerainetb. 

18.63 Sous cet aspect, le jus cogens pourrait &re considere comme une atteinte a la 
souverainetb des ctats. 

19.64 Cette situation sernble d'autant plus anormale que le trait& constitue, a I'heure 
actuelle, le seul moyen de r&ler les rapports individuels entre &ats sur une base 
stable et se trouve par consequent a la base m6me de Itordre dans la societe 
intemationale. 

19.65 On peut, d8s lors, se demander quelle est la justification d'une prohibition en 
apparerrce aussi contraire tous les principes sur lesquels repose la societe 
intemationale. 

20.66 b) Le lien tr&s 6troit qui apparait ainsi entre la jus cogens et le droit de traiter des - 
etats explique que cette notion ait dQ, tr&s logiquement. &re introduite par la 
Commission du droit international dans son projet, 

20.67 mais il apporte des limites en quelque sorte naturelles P rutilisation de ce concept. 
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21 -68 Dune part, lorsque le pouvoir de traiter des h t s  n'est pas en cause, il n'est pas - 
necessaire de faire appel a rid& de jus cogens. 

21.69 Le caraddre obligatoire des normes du droit international suffn A expliquer que les 
&ats doivent les respecter. 

21.70 Des Ion si les norrnes du jus cogens sont des norrnes fondamentales et d'une 
importance exceptionnelle pour la societb internationale, il n'en resulte pas, pour 
autant, que toutes les normes fondamentales du droit intemational fassent partie 
du jus cogens. 

21 -71 C'est la un point qui merite d'etre soulign6 

21.72 car il est tr& souvent rnhnnu. 

22.73 D'autre part, les lirnites mgmes du pouvoir de traiter determinent celles de - 
I'application de la notion de jus cogens. 

22.74 Ce qui constitue un objet impossible pour le pouvoir de traiter de Bats est 
Cidemment en dehors de cette application. 

22.75 Certains auteurs ont plad, en raison de la place qu'elle occupe dans 
I'ordonnancement jundique international, la norrne pacta sunt servanda dans la 
cat6gorie du jus cogens; 

22.76 cette inclusion ne parait pas justifib. 

22.77 On vot mal, en effet comment des etats pounaient, par voie de trait&, convenir de 
ddroger une norrne qui, precis&nent, confhre aux trait& leur caractere 
o bligatoire. 

22.78 I1 s'agit d'une veritable contradiction h se. 

23.79 On pourrait en dire autant de la dgle de la bonne foi. 

23.80 Cobligation de bonne foi est un accessoire d'autres obligations internationales 

23.81 et il est diffidle d'imaginer-comment deux Etais pourraient convenir par voie de 
trait&, d'appliquer suivant un autre principe - c'est-Adire de mauvaise foi - les 
obligations que le droit intemational leur impose. 

24-82 En revanche, s'il n'est pas possible de Qroger a pacta sunt servanda, il n'en va - 
pas de mCme pour les normes qui en sont issues et qui constituent le droit des 
trait&; 

24.83 dans la pratique, ceci arrive t r h  wurarnrnent. 
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24.84 Lorsqu'un trait6 pr6voit qu'il poum Mre dimon& unilat&alernent par I'une des 
parties, cette disposition a pour effet de delier cette partie de I'obligation de 
respecter le trait6 d& le moment ou elle a notifib A I'autre partie sa volontb de ne 
plus &re li&. 

24.85 Mais dest en vertu de pacta sunt servanda que cette demikre sera obligC de 
supporter les cons6quences d'une telle manifestation unilat&ale de volontb. 

b) La justification de la prohibition 

25.86 La prohibition de toute derogation 9 une norrne de droit international peut se - 
justifier, semble-t-il, dans deux hypotheses differentes: 

26.87 a) La premihre hypotMse concerne les rtigles destinbs a prother des interets - 
depassant les intb&ts individuels des etats et dont il est normal, par cons6quent. 
que ceux4 ne puissent pas disposer dans leurs relations inter se. 

26.88 Dans ce cas, une derogation ne serait pas seulement une renonciation individuelle 
de la part dun &at ses propres droits, dont il p u t  disposer wnforrnement a son 
appreciation de ses propres intbrets, 

26.89 elle constituerait, en m h e  temps, une atteinte aux inter6ts sup&ieurs que cet 
&at doit respecter en toutes drmnstances. 

27.90 Une telle situation peut se presenter lorsque la n o n e  en cause posstide une - 
valeur ethique qui rendrait normalement inacceptable sa mise A I'ecart 

27.91 11 en sera ainsi, par exernple, des normes relatives au respect des droits de 
I'homme, et notamment de ses droits les plus 6lhentaires, qui concement la 
sawegarde de sa vie et de son inthrit6 physique, surtout dans le cas ou la 
violation dont elles sont I'objet atteint tout un group humain. 

27.92 Le crime du gbnocide, camme on sait, a fait I'objet d'une convention adoptee par 
I'Assem bl6e gbnbrale, 

27.93 mais cette convention elk-m9me n'a fait que reprendre une conception de la 
moralit4 la plus 616rnentaire dans la vie internationale qui, dans Is passe deja, 
avait, entre autres, justifie les interventions dites d'humanite. 

28.94 11 se p u t  aussi qu'une norme du droit international pdsente pour la societe 
internationale dans son ensemble une importance telle que sa non-application 
exposeral celle-d P un grave danger, m h e  stil existait un accord formel entre 
ceux qui dhcideraient de s'en &carter dans leurs rapports rnutuels. 

28.95 11 sum id de songer A I'exemple de deux 6tats s'autorisant redproquement P des 
mesures de contrainte si Itun d'eux venait 8 ne pas respecter les engagements 
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pris dans le cadre d'un trait& en entendant ainsi dhroger P I'interdiction du recoun 
B la menace et A l'emploi de la force. 

29.S  Dans les deux cas, le trait6 dhgatoire aurait pour effet de permettre a un &at - 
d'adopter un comportement immoral ou antisocial. 

29.97 11 existe, par con&quent, une analogie entre le jus cwens ainsi compris et rordre 
public, tel qu'il est canw dans le droit etatique, 

29.98 mais il '&i diffidle de discerner la port& exacte de ce rapprochement et les 
const5quences qui peuvent en &re t i r h .  

30.99 Le jus cogens ainsi defini apporte P n'en pas douter une limite a la souverainete, 
si celle-ci se definit comme le droit pour I'etat de se determiner en fonction de ses 
seuls interets nationaux, tels qu'ils les dbterminent librement 

30.100 11 sl&arte de la conception du droit international classique, oO la souverainete ne 
wnnaissait pratiquement aucune limite en ce qui conceme la ddfinition par un 
&at de ses relations conventionnelles avec d'autres, puisque tout ce qui Uait 
convenu entre dew Etats, pour r6gir leurs rapports rnutuels, faisait la loi des 
parties en vertu de ce mgme droit international, c'est-&-dire de la norme pacta 
sun t servanda. 

31.101 11 n'est pas sans inter&, A cet bard, de remarquer que les ktats qui, a I'heure 
actuelle, paraissent les plus attach& a la notion de jus cogens, sont aussi ceux 
qui insistent sur le caract&e fondamental de la souverainetb etatique, qu'ils 
considdrent comme la base de tout t'ordre international. 

31.102 C'est le cas, en particulier, des Ctats socialistes et de la plupart des ctats 
nouvellement pawenus 8 I'independance. 

31 .I 03 On peut se poser la question de savoir si cette attitude de leur part constitue un 
paradoxe, ou bien s'il n'existe pas plutdt une cornpl6mentaritt5 entre ces deux 
thbes qui, A premiere vue, paraissent opposks. 

32.104 b) La seconde hypothese est celle d'une prohibition assurant la protection de 
i ' h t  contre ses propres faiblesses ou contre la trop grande force des ses 
partenaires dventuels. 

32.105 En d'autres terrnes, il s'agit d'une protection contre les in6galMs dam la 
puissance de n6gociation (bargaining power). 

33.106 La sod&& internationale actuelle se caracterise par une extreme in6galite de fait 
entre les &at$, qui risque de contraindre ceux dentre eux qui sont dotes des 
moyens les plus limit& accepter en contrepartie d'avantages qui leur sont 
necessaires, des concession excessives ou disproportionn&s. 



34.107 A cet &ad. I'analogie qui peut &re faite ici rapproche le jus cogens du droit 
social dans I'ordre juridique etatique. 

34.108 Aussi bien pour le wntrat de travail que pour toutes autres sortes des contrats ou 
les partenaires se tnxrvaient pla& sur un pied de trop grande indgalit&, la 
I6gislateur a d5 intervenir en vue d'emp&her la domination dune partie par I'autre 
et son exploitation; 

34. I09 les mesures qu'il a prises a cet effet appartiennent. elles aussi, I'ordre public au 
sens le plus large du terrne. 

34.1 10 Toutefois, meme si elle est suggestive, cette analogie ne pennet pas, ici encore, 
de dMuctions de grande importance. 

35.1 1 I Cette nouvelle hypothbe rejoint, en tout cas, la prQMente. 

35.1 12 En effet, le droit intervient pour prot6ger un contractant contre un autre, soit pour 
des raisons ethiques, soit parce que les conmuences qui pourraient rhulter du 
fait que certains sujets de droit abuseraient de la position avantageuse ou ils se 
trouvent, entrafneraient des dbsordres pr6judiciables B Mquilibre et a la paix de la 
soci6t6 tout entiere. 

36.1 13 On se trouve pourtant en presence id d'un cas particulier, 

36.1 14 car I'utilisation du jus cogens ne represente pas, cette fois, une atteinte a la 
soweminet6 comme dans I'hypoWse predente mais au contraire une 
protection, spkialement pour les plus petits Etats. 

36.1 15 11 existe, A cet @ad, un parallc5lisme frappant entre le jus wgens ainsi cornpris et 
les dispositions de I'artide 49 du projet de la Commission du droit international, 
qui concement la nullit4 d'un traite dont la conclusion a ette obtenue par la menace 
ou I'ernploi de la force en violation des principes de la Charte des Nations Unies. 

37.1 16 On a ici une illustration tr&s frappante de cette v e M  souvent meconnue que la 
garantie supfirne de I'ind6pendance politique et 6conomique des peuples n'est 
pas la souverainetb absolue, telle qu'elle a et6 definie p r ~ e m m e n t ,  mais bien 
le droit international, qui en garantit le respect,- 

37.117 sans le droit, la souverainetb n'est qu'un simple pouvoir de fait, dont I'effkacite 
dbpend uniquement des rapports de force, et qui n'est done qu'un leurre, en 
particulier pour les gtats faibles. 

2) Nonne de droit international g6n6ral 

38.118 Cartide 50 du projet de la Commission du droit international insiste tout 
particulYrement sur ce point, qui ne constie pas un simple corollaire de 
carad&re prbdent, mais a son importance en lui-mhe. 



38.119 Le fait que le jus cogens soit constitu6 exclusivernent de nomes de droit 
international ginbra1 souligne, en effet, qu'il prdsente un caractbre d'universalite; 

38.1 20 ced confine les condusions auxquelles nous Mons cfbj A arrives, 

38.121 mais ajoute dautres cons6quences importantes 

38.122 La Commission du droit international en a, ellem&ne. exprime une, 

38.123 c'est que toute norme de jus cogens peut &re modifike par une norme de mGme 
nature; 

38.124 il faut ajouter une autre encore, qui reste implicite dans la rMaction de la 
Commission: 

38.125 c'est que des norrnes impdratives peuvent se renwntrer en dehors de celles qui 
appartiennent au jus cogens. 

39.126 Ce trait souligne bien que le jus cogens se caracterise par Itimportance qutil rev& 
pour la societb intemationale dans son ensemble; 

39.127 s'il exprirne des valeurs ethiques, celles-d ne peuvent Bvidernment s'im poser 
avec la force imp&ative qui lui appartient que si elles sont absolues et, par 
consQuent, ne connaissent pas de limites geographiques dans leur application. 

39.1 28 Si le jus cogens est au service dlinter&s generaux, communs A la societe 
intemationale tout entiere, il doit aussi s'appliquer toute cette soci&t& 

39.1 29 S'il est destine assurer la protection d'gtats individuels, cette protection doit etre 
donnee, quels que soient les groups auxquels ces Etats appartiennent. 

40.1 30 Peut-on concevoir un jus cogens rhional, c'est-adire une situation dans laquelle 
un groupe d'fhts reconnaltrait certaines Wles comme suffisamrnent importantes 
a Mgard de la cornmunautd particuliGre qu'ils forrnent. pour qu'aucune derogation 
ne soit auton's&? 

40.131 Une telle conception, qui rappelle, cette fois, plus directement ce qu'est I'ordre 
public dans le droit etatique, lequel constitue, lui aussi, une unite B Iiint6rieur de la 
socibt6 internationale, n'est pas impossible, 

40.132 mais elle n'a evidemment pas et6 reconnue et sandionnee par le droit 
international g6neral. 

40.133 11 est donc tout P fait normal que la Commission du droit international n'al pas 
introduit cette id& dans son pmjet darticles. 



lii 

40.134 Notons, au surplus - nous aumns I ' o ~ c ~ s ~ o ~  d'y revenir plus loin - que si certaines 
r&ks valables d I'interieur dtun groupe partiwlier d ' h t s  sont considerbs 
comme sp6ualement importantes et comrne devant, en con&quence, prevaloir 
sur d'autres, il n'en resulte pas nhssairement qu'elles prennent le caractere de 
jus cogens. 

41.135 En tout etat de cause, m&ne si un jus cogens r6gional peut ainsi se former, il 
sera, bien entendu, subordonnc5 au jus cogens mondial, tel que le dbfinit la 
Commission du droit intemational, puisque celui-ci interdit, pr6cisementI qu'un 
groupe d ' h t s  quelconque puisse deroger a ses exigences, meme dans les 
relations mutuelies entre ses membres. 

42.136 En d'autres termes, on constate que la notion qui nous occupe conduit 
necessairement A la conception d'une societe internationale universelfe, dotee de 
ses valeurs propres et pouvant invoquer, a son profit, un veritable interet general, 
qui doit I'emporter sur IPC inter& particuliers de ses mernbres: 

42.137 il s'agit donc dune sod& intemationale A laquelle les etas ne sont pas libres de 
s'ouvrir ou de se refuser. 

43.138 11 est vrai que le droit international g6neral n'est pas defini dans le projet de la 
Commission du droit intemational 

43.139 et on peut m&ne dire que celle-ci a fait un pas en amere dans la deuxieme 
raaction de son texte. 

43.140 En effet, elle a et6 amen& A modifier I'article premier du projet qu'elle avait 
adopt6 en 1963, en supprimant la notion de "trait6 multilat6ral general". 

43.141 Ce faisant, elle a laisse ouverte fa question de savoir si un traite peut etablir des 
normes de droit international g&n&ral, ce qui avait 6t6 conteste. 

43.142 Pourtant on peut se demander si ce n'est pas IA I'objet mgme d'un traite de 
codification, et donc du travail auquet elle s'est cansacrh. 

44.143 ll existe, cependant, un accord unanime pour d4finir le droit intemational gdneral 
comme I'ensemble des normes applicables P tous les Etats membres de la 
societ6 intemationale, par opposition aux norrnes internationales applicables a 
certains d'entre eux seulement et qui constituent le droit intemational particulier, 
qu'il soit r&ional, local ou bilateral. 

44.144 Or, il faut reconnaitre que le droit international general ainsi w n w  trouve son 
expression la plus parfaite dans le jus cogens. 

44.145 En effet, non seulement un Etat ne peut sly soustraire en refusant de I'appliquer 
au moment oir il entre dans la societe internationale, ou en pretendant se tenir en 
dehors de cette soci6t6, 
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44.146 mais encore i f  n'a pas la possibilitb de s'en retirer, m&ne s'il veut le faire avec 
d'autres. 

44.147 11 reste possible d'btablir un systhe particulier de relations internationales entre 
queiques &ats sur une base conventionnelle plus ou moins large de la suciete 
internationale globale, rnais a la condition cependant de respecter le jus cogens. 

44.148 CeluCci s'applique absolument A tous les Eta& qui ont acquis leur independance, 
sans exception, et sans possibilite juridique de sty soustraire. 

45.149 La Commission du droit international a estimd nbssaire de pn5ciser qu'une 
norrne du jus cogens peut Qtre modifik par une norme de meme nature. 

45.150 La pWsion n'etait pas inutile. 

46.151 On pourrait &re tent& en effet, de considerer que puisqu'aucune derogation n'est 
permise, un trait6 ne peut pas modifier une nome de jus cogens; 

46.152 d'autre part le mecanisme de la couturne semble s'opposer 4 ce que celle-ci soit 
utilis6e pour une telle modification. 

46.1 53 En effet, la coutume se forme par une succession de p k A e n t s  

46.1 54 et si elle put 6voluer, c'est gece aux van'ations apportbs par chaque nouveau 
preddent par rapport a la r@Ie deja etablie. 

46.155 Ces variations sont considMes juridiquement valables parce qu'elles ne 
rencontrent pas d'opposition et que la coutume, telle qu'elle se transforme, 
continue B &re accept& par I'ensernble de la societ6 intemationale. 

46.1 56 Les variations des pr6cMents par rapport P la r@le etablie representent donc 
toujours une derogation accept&. 

47.157 M&ne sail est d6duit de conceptions bthiques ou d'une representation normative 
de la soci&& intemationale, qu'elle soit d'origine naturaliste ou ideologique, te jus 
cogens ne constitue pas, par cons6quent. du droit naturel. 

47.158 11 evolue en fonction des transformations de la situation sodo-historique de la 
societb intemationale et des modifications intewenues dans les conceptions 
politiques, ethiques, philosophiques, id6ologiques qui s'y rapportent. 

47.159 En d'autres terrnes, les norrnes du jus cogens sont des normes du droit positif; 

47.160 elles ne constituent pas une cat6gorie P part. 



47.161 Par consQuent, elles sont int&gr&s dans I'ordre juridique par le jeu du systerne 
de sources que cet ordre juridique comporte, tout comme les autres normes qui le 
composent. 

48.162 Cependant, tous les modes de formation du droit international ne peuvent donner 
naissance des norrnes de jus cogens. 

48.1 63 Peuvent seuls le faire ceux qui sont P l'origine du droit intemational general 

48.164 et sur ce point, comme nous I'avons vu, le projet de la Commission du droit 
international est rest6 muet. 

48.765 En ce qui conceme, en particulier, la possibilM de former des normes de droit 
g6n6ral par voie de trait&, aucune conclusion ne peut &re tiree de I'article 50; 

48.166 celui-ci dR bien qu'est nu1 tout trait6 qui d6roge A une norme de jus cogens, 

48.167 mais si un trait6 multilat&al modifie une norme de ce type. il ne s'agit pas d'une 
derogation. 

48.168 La seule question est de savoir si on se trouve en prbence d'un traite qui p u t  
valablernent produire un tel resultat. 

c)  Tout droit imphatif n'est pas nbssairement du jw cogens 

49.169 Par definition, un trait6 bilat6ral ne pu t  crbr  de droit imp&atif, puisque ses 
auteurs peuvent y d h g e r  d'un cornrnun accord. 

49.170 En revanche, le probldme se pose pour les traitbs multilateraux a I'6gard 
desquels on se trouve dans une situation tout A fait dH&ente. 

50.1 71 La question a et6 examinee par la Commission du droit intemational dans I'article 
37 de son projet. 

50.172 La Commission, dans cet article, a pr&u la possibilitb, pour deux ou plusieurs 
parties d. un trait6 multilat&al. de condure un accord ayant pour objet de modifier 
le trait6 dans leurs relations mutuelles seulernent. 

50.173 Le principe p o d  par la Commission est que la conclusion d'un tel traite est 
possible et licite. 

50.174 Par consQuent, les norrnes posbs par un trait6 multilat6ral constituent elles- 
memes du droit positif. 

50.175 Toutefois, ce principe connait un certain nombre Bexceptions, qui sont 
enumerees A I'article 1 b). 



50.1 76 Ces exceptions inttiressent d'abord la situation juridique des autres parties au 
trait& qui ne peut evidemment pas &e modifib sans leur consentement; 

50.177 ellas concement ensuite les dispositions B Mgard desquelles toute derogation 
serait incompatible avec la rr5alisation effective de I'objet et du but du trait6 pris 
dans son  ensemble. 

50.178 La troisieme exception est plus interessante, 4 notre point de vue: 

50.179 elle concerne I'hypoth8se ori le trait6 lui-meme interdii sa modification par une 
telle produre. 

50.180 11 apparait ainsi que, dans tout trait6 rnultilat&al, il existe un minimum de 
dispositions imphtives: celles qui concement la realisation de I'objet et du but du 
trait& mais aussi que ces dispositions imp&atives peuvent &re etendues, de 
fawn illirnittb, par la volonte des parties. 

51.1 81 Peut-on parler, dans ce cas, d'un jus wgens particulier ou r&ional? 

51 .I 82 11 ne le sem ble pas. 

51 .I83 En effet, il subsiste toujours la possibilite juridique de modifier ces dispositions 
imphtives par voie d'amendements - amendements qui, soit dit en passant, 
peuvent dans certains cas gtre adoptes par une proakiure majoritaire ainsi que le 
prevoit Itarticle 36 du projet de la Commission. 

51.184 Bien plus, la pratique ult6rieure des parties peut aussi modifier le trait6 (voir, 
article 38 du projet de la Commission). 

51 -185 Par cons6quent. le caract&re imphatif des normes examinks ici est seulement 
relatif, alors que celui des normes du jus cogens est absolu. 

51 .I86 Cest qu'une condition suppl6mentaire est encore exigh pour qu'une norme 
rentre dans cette demibre cat&orie: 

51.187 toute derogation dont elle serait I'objet par voie de trait6 doit entrainer la nullit6 de 
I'acte qui la contient. 

3) Nonne frappant de nullit6 toute norme d6ragatoire 

52.1 88 C'est 18 le caract&re essentiel de I'institution, dont il dbfinit les effets juridiques, en 
m6me temps qu'il souligne encore combien elle est exceptionnelle dans le droit 
international. 

52.189 En effet, la nullit6 constihe la sanction la plus grave qui puisse frapper un acte 
juridique. puisqu'elle supprime taus les effets de droit qu'il aurait pu normalement 
produire. 
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52.1 90 En droit intemational. une telle sandi-on est extrhernent rare, y wmpris dans le 
droit des With. 

52.191 La sanction ordinaire d'un acte intemationalement illicite, c'est-adire constituant 
une violation du droit intemational, est la mise en jeu de la responsabilY de 1'6tat 
qui en est l'auteur. 

52.192 La Commission du droit international y a fait allusion el lem&te a I'article 26, 
alinea 5 du projet, en ce qui concerne la violation du trait& 

52.193 Une autre sanction du droit international d'application generale est constiu& par 
les mesures de retorsion: 

52.194 on peut considerer que la question trait& dans le projet de la Commission a 
I'article 57 se rattache 2r cette id&. 

53.195 On voit par la que toutes les dispositions dlun trait6 multilateral ayant un 
caractere de dmit imp6ratif - c'est-a-dire interdisant la conclusion par quelques 
parties d'un accord derogatoire - ne presentent pas necessairement le caractere 
de jus cogens. 

53.196 11 n'en serait ainsi, en effet, que si le trait6 prevoyait, en mBme temps, que les 
accords derogatoires seraient nuls de plein droit; 

53.197 encore pourrait-on se demander si une telle sanction, prevue par un traite 
particulier, serait valable, puisqu'elle introduirait un cas de nullite des traites non 
prevu par le droit international g6n6rat. 

54.198 La gravitb de la sanction dkoule  t&s directement de I'importance fondamentale 
que revetent les normes de jus cogens pour la societe internationale. 

54.199 11 en rhulte, tout fait logiquement. que les &ats se voient places dans 
I'impossibilit6 juridique d'thhapper & leur application, puisque, soils tentent de le 
faire, leurs actes seront depourvus d'effets juridiques. 

55.200 PeWn, pour autant, en duuire que les normes de jus cogens constituent une 
cateorie s w a l e  et qu'elles feraient apparaitre, dans le droit international, une 
hierarchic nouvelle? 

55.201 Certains membres de la Commission du droit intemational ant esquisse le 
principe dlune telle hibrarchie B trois degres, qui comprendrait, par ordre 
d6croissant de force juridique, les r&gles imp6ratives du jus cogens, les rhles 
dispositives et les r&gles simplement suppl6tives. 

55.202 On peut se demander, cependant, s'il stagit, id, dune veritable hihrchie. 
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55.203 Les normes irnp&=atives, en realit&, prennent place non pas au-dessus des 
r&les dispositives rnais bien B &t6 d'elles, dans le cadre du droit international 
gbneral, 

55.204 En effet, le jus cogens, comme on l'a vu, exprime une hierarchic rigoureuse entre 
les nones  qui lui appartiennent et les normes issues de trait& particuliers. 

55.205 En revanche, auwne hierarchie de cette sorte n'apparait entre les norrnes du jus 
cogens et les awes normes de dmit intemational gheral, qu'elles aient un 
caractbre dispositif ou suppletif. 

56.206 La distinction du jus cogens et du jus dispositivum ne constihe pas, par 
cons6quent. la base d'une veritable hierarchie juridique. 

56.207 On peut dire simplement que les norrnes du droit intemational general se 
distn'buent en deux classes, les normes du jus cogens et les normes du jus 
dispositivum, la diR&ence entre les deux cat&gories tenant la validit6 ou, au 
contraire, P la nullit6 des trait& particuliers qui pretendraient deroger a leun 
dispositions. 

56.208 La v6ritabfe hierarchic qu'intraduit le jus cogens - et elle est tr&s nouvelle - est - 
done une hierarchie entre, d'une part, les normes du droit intemational general, 
qui prbentent ce caract&e, et, d'autre part, les normes du droit intemational 
particulier, rQional, local ou bilateral. 

57.209 Pour cette raison, on peut considhr que la violation du jus cogens n'entraine 
pas seulement la null% des trait& contraires, comme I'a etabli le projet de la 
Commission du droit international, qui n'avait pas aborder le probkme sous un 
autre aspect, mais qu'elle determinernit aussi - pour les mdmes motifs - la nullite 
d'une coutume r6gionale ou locale qui camporterait une derogation A ses 
dispositions. 

58.21 0 Le principe de la distinction qui est dtablie ainsi par I'idk du jus cogens entre les 
normes du droit international gbnhl,  n'apporte directement aucun moyen de 
determiner quelles r&gles appartiennent A cette catdgorie particuliere et quelles 
r&gles n'en font pas partie. 

58.21 1 Tout au contraire, le classement de ces rdgles devient un problkme prbalable a 
leur approbation, c'est-Bdire au pronond eventuel de la nullit6 des actes 
contraires. 

58.212 Apparemment, cette dbtemination ne peut etre faite qu'en prenant en 
consid4ration des elements materiels c'est-Adire le contenu de la norrne en 
question, sa signification ethique et politique. 

58.213 Une telle methode risque, toutefois, de soulever des difficult6s pratiques 
considerables: 
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58.214 les possibilit6s de contestation sont 6videmment e-mement larges et difficiles 
B Muire lorsqu'il s'agit de qualifier une nome en raison de sa valeur morale, de 
son importance pour la societb dans son ensemble, ou des besoins de protection 
auxquels elle r6pondmh 

58.21 5 Une telle appreciation est nhssairement subjective 

58.216 et, par cons4quentl ne repond pas d des critbres trb stricts. 

58.217 Ce pmbYme. de caractkre pratique. a d'ailleun, W soulign6 dans les reponses 
de nombreux gouvemements et aussi dans les critiques doctrinales adressbs a 
la notion de jus cogens. 

58.218 Sa grave& ne peut We sous-estimb, 

58.219 mais il n'est pas 6vident qu'on ne puisse pas lui trouver une solution 
satisfaisante. 

58.220 Le scepticisme I'a quelquefois em port6 

58.221 et a conduit a n6gliger les voies qui cunduisent a la dewuverte de &&es 
presentant une certaine objectiviie et permettant, d&s lors, de surmonter cette 
difficulte. 

II La qualification des normes appartenant au jus cogens 

59.222 La question de savoir d quoi reconnaitre qu'une norme fait partie du jus cogens 
rev& de I'int6r6t aussi bien de leg8 lata que de lege ferenda 

59.223 car, en definitive, il s'agit de determiner comment une norme de ce type peut &re 
cr*, c'est-Adire introduite dans le droit positif. 

59.224 Toutefois, avant de procbder B cette recherche, qui risque d'&e difficile, il parait 
indispensable de considerer, pour les bcarter, les objections qui ont ete 
present&, en dodrine, contre I'introduction de la notion que nous examinons en 
droit international, pour des raisons de principe tikes de la nature m&me de la 
sod& internationale cantemporaine et du droit qui sly applique. 

1) Les objections de principe 

60.225 Les doutes emis I'hard de la possibilitb dintroduire la notion de jus cogens 
dans le droit international ont 6tb justif16s par des raisons theoriques, 

60.226 mais ils s'expliquent aussi certainernent par des consid6rations d'ordre pratique. 

60.227 On fait observer que, dans Itordre interne, oh les cateories correspondantes 
sont celles du droit constitutionnel et de I'ordre public , le contenu des normes qui 



en relkvent est dbtermin6 par le l&gislateur, eventuellement par le powoir 
constituant, et par le juge. 

60.228 En outre, la sanction de la violation de ces norrnes suppose la possibilY de 
disposer d'une puissance de contrainte im6sistibk. 

60.229 C'est ainsi qui le professeur Schwarrenberger souligne que I'apparition de reles 
juridiques prevalant sur tout autre accord contraire presuppose, soit I'existence 
d'autoritbs pourvues de powoirs supra-naturels, wmme c'est le cas des prstres- 
I&gislateurs dans le jus sacrum, soit de pouvoir centralis&, qui emp&he toutes les 
atteintes ding- contre lui-meme ou contre la communaut6 dans son ensemble. 

60.230 En d'autres tames, I'apparition du jus cogens ou de normes du m&me ordre, 
serait li6e d un certain niveau de developpement institutionnel, qui n'a 
certainernent pas et4 atteint dans la societe internationale "non organis&'' cfest-a- 
dire celle ou prevaut le droit couturnier, rnais qui ne I'a pas ete davantage au 
stade de la societb intemationale dite "organisb" c'est-adire dot& d'un certain 
nombre d'organisations, cornme les Nations Unies et les institutions sp6cialisees. 

60.231 En effet. pour le professeur Schwarzenberger, I'ONU est encore trop faible pour 
que I'on puisse parler a son propos d'un ordre international; 

60.232 tout au plus constitue-t-elle un "quasi-ordre international". 

61.233 D'apres cette conception, I'apparition de nones absolument irn@ratives depend 
de deux el6ments institutionnels supplbmentaires: /'existence de modes de 
creation autoritaire du droit et celle d'une puissance de contrainte irresistible. 

61.234 La question qui se pose est de savoir si une telle conception est bien en 
harmonie avec la dhflnition de jus cogens B laquelle on est parvenu a la suite des 
d6veloppements p r ~ ~ e n t s ,  bases eux-rnemes sur le projet de la Commission 
du droit international. 

a) Les conditions d'apparition dujus cogens 

62.235 Les conditions institutionnelles qui sont invoqu&s cornme une condition meme de 
I'existence du jus cogens m6connaissent le fait que celui-ci est lie, 
essentiellement, des elbments mat6riels. 

62.236 11 n'exige pas de mbcanismes autoritaires de formation du droit, puisque toute 
r&le du droit international general - cuuturnier en grande partie, sinon en totalit6 - 
peut devenir une r&le de ce type. 

63.237 L'apparition du jus cogens dbpend certainernent d'un niveau de dheloppement 
historique de la sodW intemationale qui lui confbre une coMsion. une unite, une 
homog&n&it6 suffisantes pour qu'un accord gbnbral se realise entre tous ses 



membres sur quelques conceptions bthiques communes at pour qu'une prise de 
consaence d1int&6ts communs devienne assez forte pour se faire contraignante. 

63.238 ll slagit 18 d'un minimum, qui constitue un seuil, Ms dic i le  d'ailleurs B dkfinir a 
pdod, en de@ duquel I'id& de jus cogens ne peut apparaitre dans le droit positif. 

63.239 Ce d6veloppement dans le domaine de la psychologie sociale, qui est luCm&me 
lie h certaines transformations de structure de la soci6t6, s'accompagne 
g6neralement de progres institutionnels substantiels, 

63.240 car le degre d'avancement de I'organisation sodale et politique est une des 
conditions de I1eclosion et du d4veloppement des civilisations. 

63.241 Une telle organisation ne va pas sans entrainer un dbveloppement incessant du 
pouvoir politique, indispensable A une soci6tb composb d'individus. 

63.242 11 n'en va du tout de m h e ,  en revanche, dans une soci6te cornpos6e elle-m6me 
de groups politiques organis& entre lesquels I'apparition dlune autorite politique 
centrale ne presente pas Is meme caractkre de nhessit6. 

63.243 Sur ce plan, I'analogie est tout A fait trompeuse. 

64.244 Dans tous les cas, la formation par voie couturni&e, c'est-adire de fawn 
spontanee du jus cogens, est parfaitement concevable et, 

64.245 on peut meme dire, qu'elle est A la fois normale et fkquente. 

64.246 Les "bonnes moeurs" dans I'ordre interne, qui representent la conception la plus 
generale de I'ordre public, sont I'expression d'une morale sociale, dont I'apparition 
et le developpement sont certainernent &angers A des procM6s autoritaires. 

b) La sanction du jus cogens 

65.247 On pourra repondre, fort justement, que les bonnes moeurs ne @netrent pas 
dans le droit, c'est-&-dire ne se transfoment elks-mhes en jus cogens, que si 
Ies atteintes dont elles sont I'objet sont sanctionnhs par le juge; 

65.248 c'est Id la deuxi6me objection, dlapr&s laquelle, independamment des proddes 
de formation autoritaires du droit nkessaires I'apparition de norrnes absolurnent 
imp&atives, il faudrait encore que leur violation ptt  &tre sanctionnb par une 
contrainte irr4sistible. 

65.249 LA encore, il y a, semble-toil, confusion: 

65.250 le JUS cogens se compose de rhles qui sont dime importance primordiale pour 
la socibt6; 
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65.251 il n'en rbsulte pas pour autant que ces nomes doivent necessairement gtre 
sandionn6es phalement. 

65.252 En effet, seules la sanction p6nale et l'ex6cution f o r b  requierent rintelvention 
de la contrainte. 

66.253 Toutes les Mles juridiques doivent &tre respectbs; 

66.254 cornme on I'a souligne dejd, elles sont obligatoires pour leurs destinataires, 
m h e  dans le cas ou e%es ont un caractere sirnplement dispositif. 

66.255 Le droit a, dans tous les cas, a d6finir les consmuences qui resulteront des 
violations dont il pourra Qtre I'objet. 

66.256 Dans cette perspective, on rencantre certainernent le probleme de la contrainte, 

66.257 mais il se pose pour le droit international dans son ensemble 

66.258 et ne prdsente pas, semble-t-il, d'asped particulier en ce qui conceme le jus 
cogens- 

66.259 Cornme on I'a vu, celuici ne r4clarne absolument pas I'exercice d'une contrainte 
s@ciale, puisqu'il se borne a frapper de nullit6 les actes qui y derogent. 

66.260 Or, precisement, la nullite est une sanction juridique qui ne demande pas la 
disposition d'une puissance de contrainte in6sistible. 

67.261 Ce caractbre de la nullit&, le fait qu'elle n'exige auwn recours 3 la force 
organis&, constitue meme probablernent la raison profonde - raison pratique et 
non pas thborique - de I'hostilit6 que certains auteurs manifestent B I'encontre du 
jus cogens. 

67.262 Le professeur Schwarzenberger, sur ce point, est tr&s explicite sur les craintes 
qu'il6prouve. 

67.263 11 redoute que le jus cogens soit un moyen un peu trap facile pour les Etats de se 
IiWrer de la parole donnk. 

67.264 Cette crainte n'est certainernent pas chimerique. 

67.265 11 s'agl dun probkme tout P fait rb l ,  qui d&coule de la question de savoir qui 
aura comp&ence pour determiner si une r&le fait ou non partie du jus cogens et 
pour dhcider, en cons6quence, de la nullit6 6ventuelle d'un trait&. 

67.266 Sera-ce un juge, 

67.267 ou bien, au contraire, les parties auront-elles cette comp&ence? 
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67.268 Dans ce cas, on peut redouter qu'elles osent tenter d'utiliser un tel pouvoir en 
tenant exdusivement de leun intees particdiem et non de 11int4r0t general 
auquel le jus cogens est cense s'appliquer. 

68.269 Si fe carad&re de jus cogens est reconnu B certaines norrnes en raison de leur 
importance pour la sociW tout entiere, pour des raisons d'6thique sociale ou 
d'6quilibre social, il serait contradictoire que leur qualification p a  resulter d'un 
accord particulier entre quelques Etats et a fortiori de Ivinterpr6tation unilaterale 
de I'un d'entre e u .  

68.270 La souverainet& peut &re le powoir pour chaque &at de determiner son pmpre 
droit dans le cadre de I'ordre juridique international, 

68.271 mais elle n'est certainernent pas celui de dbterminer unilateralement quelles sont 
les exigences de I'intMt gbnbral. 

69.272 11 convient, n6anmoins, d'eviter de confondre les deux probUmes de la creation 
et de I'application du droit 

69.273 Par definition, puisqu'il appartient au dml  international gen&al, le jus cogens 
echappe, au point de vue de sa crbation. B la volonte des eta& individuels et 
releve, exdusivement, d'un processus collectif, dam lequel doit &e engag& la 
sod&& internationale tout entiere. 

69.274 11 ne suffit pas, par consQuent, qu'un Etat d4dare que telle ou telle ri?gle, P 
laquelle d6roge un trait6 qu'il a librement sign&, fait partie dujus cogens. 

69.275 11 faut encore qu'il apporte la preuve que son affirmation est conforme a la verite 

69.276 et, cornrne nous le vermns au point suivant, cette demonstration est 
particulierement difficile- 

70.277 Ce qui est redout4 id n'est donc pas I'application r&guli&e du jus cogens, qui p u t  
evidemment entrainer la nulfitb de certains trait& - c'est IA sa raison d'8tre - mais 
ne porte nullement atteinte A la "saintetb" des accords r@uli&rement passes. 

70.278 On mint  seulement que la possibilith ainsi offerte de mettre en jeu la validit6 
d'un trait& ne permette des abus regrettables, le jus cogens etant invoque dans 
des hypothkses auxquelles il est certainement &anger et devenant ainsi une 
nouvelle arme entre les mains des contractants de mauvaise foi. 

71.279 Le danger dont il est fait etat ici n'est pas nouveau. 

71.280 11 existe dans bien d'autres cas, notamment dans celui du "changement 
fondamental de cirwnstances" (rebus sic stantibus), trait6 par la Commission du 
droit international A I'article 59 de son projet. 



71.281 11 n'est pas sfisant pour justifier une condamnation de la notion de jus cogens. 

71 .Z82 Au surplus, on voit ma1 quelle serait la port& d'une telle condamnation. 

71.283- Si rapparition des nones de droit international general presentant ce caractere 
est le rbsubt d'un certain progrhs, r e a M  dam la prise de conscience des 
besoins de la soci6t6 internationale, lib lui-m&ne au fait que cette soci6t6 est 
parvenue un certain niveau de son d6veloppement socio-historique, le jus 
cogens s'imposera dans la pratique, quelles que soient les opinions que I'on 
puisse professer en doctrine a I'6gard des risques que comporte son maniement. 

72.284 11 est a noter, d'ailleurs, que la Commission s'est mont& sensible aux n'sques 
d'abus que cornportent en fait, toutes les cause d'annulation ou d'invalidation d'un 
traite. 

72.285 Elle a tenttb de les rMuire en imaginant une procMure limitant la liberte d'action 
des etats, dans les artides 62 ia 64 de son projet. 

72.286 11 serait fort important que la Mure Conference sur le droit des traites parvienne 
A un accord sur ce point, soit en adoptant le systhme de la Commission, soit en lui 
substituant un autre plus efficace. 

72.287 Si les dangers resultant des possibilit6s d'abus inherentes a la notion de jus 
cogens pouvaient renforcer la volonte d'aboutir dans ce domaine, on ne pourrait 
que s'en fbliciter. 

73.288 Toutefois, s'il existe d'ores et d6j9 des dfierences d'opinion tres marquks sur le 
contenu du jus cogens, le probleme le plus urgent est de determiner comment on 
put ,  en pratique, faire la preuve que felle ou telle norme r e h e  effectivement de 
cette cat6gorie. 

73.289 Or il appanit que cette d6monstration n'est pas particuli&rement ais& et qu'en 
tout cas, elle oblige B recaurir a u  mbthodes auxquelles il faut se sournettre 
chaque fois que ran veut btablir l'existence d'une norme de droit international, ce 
qui est de nature A donner quelques apaisements ceux qui redoutent les abus. 

73.290 C e u u  seront d'autant moins faciles pemtrer que ce demier point sera rnieux 
etabli et reconnu. 

73.291 Or, jusqu'a prbent, on ne l'a guere mis en lumidre. 

2) la dbterrnination du conteno 

a) La situation actuelle do la soci618 intemationale 

74.292 Le d6veloppement contemporain de la societ6 intemationale now rend ternoins - 
d'un rapprochement des conceptions ethicojuridiques des Etats qui la 
composent, malgrb les oppositions ideologiques qui wntinuent de les diviser. 
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75.293 Cest un fait rernarquable que la Charte des Nations Unies, adoptbe en 1945, 
n'est pas un simple instrument de prowure etablissant les conditions 
institutionnelles dune coop6ration entre les eta&. 

75.294 La Charte constitue, sans doute, un tel instrument, 

75.295 mais elle est beaucoup plus- 

75.296 Son contenu ethique et idbologique est extremement d6velopp4, probablement 
davantage que celui du Pacte de la Societe des Nations, 

75.297 et tranche, de fawn frappante, avec le droit international classique, celui du 19e 
siecle, qui se caracterisait par son indHt5rence ideologique et ethique, d'ailleurs 
plus apparente et ostensible que eelle, et sa prMilection pour les forrnes et la 
procMure. 

75.298 Plus rernarquable encore, peut+tre, est le fait que I'accord intenrenu enire les 
vainqueurs de la guerre de 1939/45, membres originaires des Nations Unies, sur 
les principes qui devaient dominer I'Organisation, n'a jamais bte remis en question 
par les Gtats adrnis depuis lorn, malgr6 leur nombre, qui leur donne aujourd'hui 
une ecrasante majorit&, et rnalgr6 leur hetbrogen6ite marqube, surtout par rapport 
aux membres fondateurs. 

75.299 C'est IP un e16ment capital et insuffsamment mis en lumi&re. 

75.300 11 est tout A fait remarquable que rQference soit faite aux principes de la Charte 
dans tous les grands documents diplomatiques d'apres guerre, meme par les 
l h t s  qui passent pour etre les plus reserves d I'&gard du droit international. 

76.301 S'agit-il d'un simple rapprochement de surface, purement verbal, servant 
seulement dissimuler des divergences en profondeur? 

76.302 11 n'est pas douteux qu'il en est ainsi dans une large mesure, 

76.303 mais on ne saurait en d6duire I'inexistence d'un terrain commun, ou tous se 
retrouvent, 

76.304 L'exp6rience du ComM sp6cial sur "les principes du droit international touchant 
les relations amicales et la coop6ration entre les Gtats, conforrnement a la Charte 
des Nations Unies", btabli par la &solution 19660(111) de I'Assernbk generale, 
apporte un premier Mrnent de reponse cette question. 

76.305 Certes, les debuts du Cornite @cia1 ont kt6 peu encourageants 

76.306 et ses travaux n'ont pas, jusqu'a present, apport6 des resultats tr&s ddcisifs; 

76.307 neanmoins, il est clair dbja qu'un terrain commun, dont la superficie exacte reste 
a decouvrir, est en train d'hierger, rnalgr6 les differences de conception et les 
oppositions d1int6r4%. 



77.308 En un mot, la situation actuelle est encore ma1 definie, 

77.309 mais la moins que I'on puisse dire est que l'id6e de jus cogens, dans la socibte 
intemationale, n'est plus absurde; 

77.310 tout au contraire, elle tend s'imposer. 

77.31 1 On a souligne dej8 que la decision de la Commission du droit international 
concernant I'article 50 avait etd prise A Punanimitb des juristes qui la composent et 
qui repn5sentent les principaux systbrnes juridiques du monde. 

77.312 Cette dthision a elle-m&me rew, de la part des gouvemements, beaucoup plus 
d'approbations, mbme avec r&serves, que de critiques. 

77.313 Les membres de la Commission ont pu sa fbliciter de le canstater. 

77.314 Or, ces approbations sont venues de la part des gouvemements les plus 
eloignes les uns des autres au point de vue de leurs conceptions respectives du 
droit international. 

77.315 11 serait inacceptable, aux yeux de la socibtb intemationale, c'est-adire aussi bien 
de Popinion publique que des &ats qui la composent, qu'un gtat individuel puisse, 
aujourd'hui, imposer ou faire n'importe quoi par voie de traite: par exemple 
convenir que les violations eventuelles de ses engagements conventionnels 
autorisefont I'autre partie 8 recourir contre lui B des mesures de force, ou 
conferer, en garantie d'engagements qu'il a acceptes, des droits relevant de 
I'exercice du pouvoir souverain, comme la perception de taxes douanieres, ou 
bien encore, organiser en commun avec d'autres &ats la s&gr&ation raciale. 

77-31 6 Mais si le jus cogens s'impose ainsi de plus en plus (et de plus en plus 
largement) B la conscience juridique, dans la societe intemationale 
contempomine, il reste extremement difficile den prkiser le contenu, en raison 
de la nouveaute mQme de la prise de conscience dont il resulte et, d'autre part, en 
raison du caractbre revolutionnaire de cette innovation, dont les cons&quences, 
pour !a sociBt6 intemationale et son droit, sont encore t&s loin dV9tre apertpes. 

78.317 De ces observations se d6gagent deux conclusions compl~mentaires: 

78.318 - D'une part, le jus dispositivum demeure aujourd'hui encore le principe et le jus 
cogens I'exception. 

78.319 En d'autres termes, I'existence dune norrne de droit international impiratif ne 
peut &re prbumb. 

78.320 I1 faut qu'elle soit &tablie de fawn claire et indiscutable, c'est-Mire objective; 

78.321 d'ou la seconde conclusion: 

78.322 - Le jus cogens etant I'expression d'un interet commun P la societe intemationale 
tout entiere ou dune prescription ethique reconnue universellement, il ne peut etre 



etabli que par un processus engageant la soci6t6 internationale tout entiere (ce 
qui est d'ailleurs en parfaite conformite avec le fait qu'il appartient au droit 
international gbnbral). 

b) Le clascrement dune nonne de droit international general dans le jus cogens 

79.323 Si te caractere spkifique du jus cogens, au point de vue juridique, tient au fait 
que tout acte particulier apportant une d6rogation a ses dispositions est frapp6e 
de nullit&, c'est ce mract&re qui doit etre 6tabli. chaque fois qu'il est pretendu 
qu'une norme dbterminb du droit international general en fait partie. 

80.324 Une telle demonstration est difficile a faire en ce qui conceme les principes 
generaux du droit, au sens de I'article 38 du Statut de la Cour internationale de 
justice, qui constituent des principes communs a tous les ordres juridiques et, par 
conmuent, ne sont pas imposes par les nbcessites propres a la societe 
internationale. 

80.325 S'ils avaient un caractbre absolument imphtif, il est probable qu'ils auraient 
acquis une valeur coutumiere, ou auraient ete consacres dans le droit 
conventionnel, et seraient ainsi devenus, en meme temps, des principes du droit 
international. 

80.326 Dans le cas contraire, les doutes les plus serieux peuvent Btre 6mis I'6gard de 
leur classement dans le jus cogens. 

80.327 C'est la raison pour laquelle nous nous en tiendrons aux normes du droit 
conventionnel et 8 celles du droit coutumier. 

i) Dans le droit conventionnel 

81.328La question ne se pose, Bvidemrnent, qu% la condition que le droit international 
g 6 n h l  puisse &re de nature wnventionnelle, 

81.329 question que la Commission du droit international n'a pas voulu resoudre 
expres&ment, bien que son opinion transparaisse dans les dispositions de 
lMide 34 de son projet, daprhs lequel une norrne conventionnelle peut voir son 
extension elarpie hon du cercle des contractants en tant qua r&le coutumikre. 

81.330 Dans ce cas au rnoins, une norme conventionnelle put, grace B cette extension. 
devenir partie du droit international genbral. 

81.331 Elle acquem alors le caractere de jus cogens, si le trait6 qui la consacre dispose 
expressement que toute derogation P ses dispositions sera sandionnh par la 
nullit& 



81.332 Cexemple qui vient imrnaiatement a I'esprit est celui de I'article 49 du projet de 
la Commission qui, prtScis4rnent. dispose qu'un trait6 dont la conclusion a ete 
obtenue par la menace ou I'emploi de la force est nul. 

81 -333 Cette disposition a pour cons6quence de donner le caract8re de jus cogens a la 
norme qui interdit la menace ou I'emploi de la force en w e  d'imposer a un ctat 
I'acceptation dun trait& 

81 -334 C'est peut4tre M le meilleur exempb qui puisse etre cU. 

82.335 L'article 103 de la Charte des Nations Unies a Qalement et6 souvent invoque 
dans ce contexte. 

82.336 Pour sa part, la Commission du droit international n'a pas voulu prendre position 

82.337 et a, dans I'articfe 26 alinea 'l de son projet, laissd la question ouverte. 

82.338 En realhe, la formule employ& par I'artide 103 est tres dflbrente de celle que 
nous venons de definir. 

82.339 Carticle 103 ne prevoit pas que les traites en conflit avec des obligations 
resultant de la Charte seront nuls, mais, simplement que, dans le cas d'une telle 
contradiction, les dispositions de la Charte devront pr6valair. 

82.340 En d'autres terrnes, I'article 103 se borne B etablir une simple hierarchie entre 
des engagements conventionnels 

82.341 (en passant, on peut dire que cette hihrchie soul&ve des problernes theoriques 
certainement beaucoup plus dRciles r6soudre que ceux qui dbcoulent du jus 
cogens, 

82.342 car elle porte diredement atteinte a la norrne pacta sunt sewanda). 

83.343 L'article 103 dbfinit, en realfie, le caractere constitutionnel de la Charte des 
Nations Unies, en prenant ce qualificatif dans le sens qu'il revet dans I'ordre 
juridique interne, 

83.344 et I'on voit par Id qu'il y a une distance assez gnnde entre la notion de droit 
constitutionnel et celle de jus cogens. 

83.345 La position adopt& sur ce point par les raacteurs de la Chatte a W infiuende 
aussi, trbs certainement, par le fait que I'Organisation des Nations Unies n'etait 
pas une organisation universelie en 1945. 

83.346 Par conshuent, il est au moins douteux qu'P cette epoque les prindpes de la 
Charte auraient pu &re consid&& comme I'expression du droit international 
general. 



83.347 11s n'ont pu acqubrir cette qualit6 de fawn certaine qu'P la suite de I'admission de 
la quasi-totarit5 des etats composant la societb internationale et de leur 
reconnaissance par certains des b t s  maintenus en dehors de I'Organisation. 

84.348 En tous cas, l'artide 103 ne confere certainernent pas Ie caractkre de jus mgens 
a toutes les dispositions de la Charte, ce qui n'aurait gu&re de chance, ni mCme P 
tous les principes qui y sont definis. 

84.349 ll convient, d'ailleurs, de rapprocher de I'arh'de 103 I'article 2 chiffre 6, qui pr6voit 
que l'organisation doit faire en sorte que les Etats non membres agissent 
conforrnement aux principes de la Charte "dans la mesure necessaire au maintien 
de la paix et de la &curit6 internationales". 

84.350 Cette phrase indique M s  clairement que, pour les auteurs de la Charte, les 
principes quails avaient introduits dans celle-ci ne s'imposaient pas de fawn 
automauque au respect des fh t s  non mernbres et que, rnerne si I'Organisation 
devait s'efforcer de cbnvaincre ces demiers de sly conformer, c'etait seulernent 
dans la mesure necessaire au maintien de la paix et de la securit6 internationales. 

84.351 En rbalitb, I'evolution des conceptions jundiques necessaires B I'apparition du jus 
cogens n'etait probablernent pas encore achevee en 1945, en ce qui conceme 
tout au moins I'ensemble des principes de la Charte. 

84.352 Toutefois, I'entrbe en vigueur de cet instrument n'a certainement pas signifie 
I1arr& de cette evolution, 

84.353 et rien n'interdit de penser que les principes de la Charte, qui n'avaient pas a 
I'origine le caractkre de jus cogens, ont pu I'acquerir par la suite en raison, d'une 
part, de I'application qui en a et& faite dam la pratique, et, d'autre part, des 
transformations intervenues dans la societe internationale. 

84.354 De la meme fapn  que le droit conventionnel peut devenir obligatoire A I'egard 
d'etats non parties par la force de la wuturne et se transformer ainsi en droit 
international gbneral, il peut aussi acquerir le statut de jus cogens. 

ii) Dans le droit coutumier 

85.355 La coutume rbsuite d'une pratique reconnue cornme obligatoire, 

85.356 elle est l'expression d'une rbgle juridique valable a Mgard de la sociW oO elle 
s'est formbe, en raison du "consensus" dont elle Mneficie au sein de cette 
soci6t&. 

85.357 D&s lots, ce qu'il wnvient d'examiner c'est le contenu de ce "consensus". 

85.358 La nature de robligation dbulant  de la regle socialement etablie peut &re 
differente; 



lxix 

85.359 dans certains cas. if est admis qu'elle peut &re &art& dans les relations 
mutuelles des &its qui se sont mb d'accord pour y d6mger. 

85.360 On est alon en presence dune W l e  de jus dispositivum, ce qui, nous le savons, 
est le cas normal dans I'ordre intemational. 

85.361 Ou bien, au contraire, le "consensus" sur lequel repose la coutume va plus loin: 

85.362 la conviction existe que la norme est dune telle importance qu'elle ne peut etre 
ecartb par un accord particulier et que, par cons&quent, elle entraine la nullite de 
toute convention contraire pass& entre quelques $tats. 

86.363 La preuve de I'existence dune telle norme souleve, certainement, des difficultes 
considerables, du fait de la nouveaut6 mOme de la conception du jus cogens ou. 
plus exactement, de fa prise de conscience dont cel1e-a' fait Sobjet. 

86.364 Une coutume ne s'etablit pas sans I'6coulernent du temps 

86.365 et celui-ci semble manquer dans ce cas. 

86.366 11 en ksulte sans doute que les nonnes du jus cogens actuellement en vigueur 
sont encore peu nombreuses. 

86.367 Toutefois, I'acc4leration du processus de formation de la coutume, qui est un tral 
tr&s frappant de la sodete internationale contemporaine, p u t  pennettre 
I'apparition et le dbveloppernent de nowelles r&gles de ce type a un rythrne peut- 
etre inattendu. 

86.368 Au surplus, il n'est pas vrai de dire que le temps a manque dans tous les cas. 

87.369 La non-reconnaissance des situations de fait etablies en violation du droit 
international et, notamment, de I'interdiction du recours P la guerre est apparue. 
deja, entre les dew gueffes dans la pratique internationale; 

87.370 d'autres pr&Ments concordants, cornme la nullit& de I'accord de Munich, 
peuvent en &re rapprochb 

87.371 et constituent la base dune r&le wutumiere exprim& aujourd'hui dans Itarticle 
11 chiffre 4 de la Charte, mais ayant valeur de jus cogens, tant en raison de cette 
pratique antbrieure que de celle qui I'a suivie depuis 1945. 

88.372 Cet exemple est certainement le plus frappant. 

88.373 mais il n'est pas le seul; 

88.374 on en trouverait certainement d'autres dans le domaine des droits de I'homme et 
des peuples, ainsi que dans celui des adivitb considh5es camme criminelles 
par le droit intemational, pour s'en tenir B ce qui est le plus apparent. 



,La d6monstration qu'une norme quelconque du droit international general 
possMe le caradere de jus cogens necessite, dans chaque cas, une recherche 
pousstb, qui &passe manifestement le cadre de ces Mlexions, d'autant plus 
qu'on ne peut pas proder  par voie de generalisation. 

89.376 11 est diffidle, par exemple, de poser en rhle qu'un principe abstrait, cornme 
robligation de respecter les droits de l'homme, fait partie du jus cogens. 

89.377 Cela n'est probablement vrai que de certaines des rhles qui dkoulent de ce 
principe. 

89.378 D'autre part, en raison meme des changements qui interviennent constarnment 
dans la soci6t6 internationale et des progrh qui se realisent dans la prise de 
conscience de ses besoins, on se trouve en presence d'une situation qui evolue 
rapidentent. 

89.379 11 n'est donc pas possible de donner une rbponse a pnonet globale a la question 
de savoir quelles sont fes r&gles qui font partie aujourd'hui du jus cogens. 

89.380 Avant de s'aventurer exprimer une opinion sur ce point, il est n6cessaire de 
proc6der A un exarnen attentif du droit conventionnel et des  preddents 
coutumiers: 

89.381 la dbterrnination du contenu du jus cogens n'exige pas d'autres rnethodes que 
celles qui s'imposent chaque fois que I'on veut etablir I'existence d'une rQle de 
droit international general, meme simplement dispositie, 

89.382 mais elle n'autorise pas non plus qu'on se dispense dy recourir. 



ANNEXE 10-2 WRALLY, M.: "R6flexions sur k jus cogens" (F1-VIR) 
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Macrostructures 

1.2 Le projet de la Commission [du droit intemational] a provoque sur ce 
point particulier @e jus cogens] un certain nombre de reflexions de la part 
des gouvemements, qui se sont expnm6es1 d'une part, dans tes 
observations presentees par eux A la suite de la communication du premier 
texte 6tabli par la Commission et, d'autre part, par les d6clarations faites 
devant la 6e Commission de 11Assemb16e gBn6rale, lots de I'examen du 
rapport de la Commission . 

1.3 L'intMt suscitb par cette initiative s'est manifest6 egalernent dans 
toute une serie d'etudes doctrinales, dont quelques unes etaient deja 
publi6es lam de la redaction des prbsentes reflexions, alors que d'autres 
etaient en pr6paration1 ainsi que dans les discussions poursuivies dans le 
cadre de rencontres scientifiques. 

2.5 Bien au contraire, les opinions les plus divergentes se sont faites jour 
[a la suite de ces travaux], conduisant parfois a des echanges d'arguments 
fort animees. 

3.8 Curieusement le debat porte 4 la fois sur le probl&ne theorique des 
conditions logiquement nbcessaires B Ifapparition du jus cogens dans un 
ordre jundique, avec son corollaire, qui consiste A determiner si de teUes 
conditions sont dejA ou peuvent &re r6unies dans I'ordre juridique 
international, et, d'autre part, sur la question du fait de savoir si cet ordre 
comprend d6j8 des normes de jus cogens et, dans I'affirmative, quelles 
sont-elles. 

4.9 Tant d'incetiides et tant de champ donne B la contestation peuvent 
surprendre, a propos d'une notion [Ie jus cogens] dont chacun s'accorde 
d'ailleurs & reconnaitre qu'elle prbsente - ou presenterait - une trks grande 
importance pour I'ordre jun'dique intemational, et dont la presence - ou 
I'absence - devrait donc &re aisement recomaissable. 

5.12 11 n'est pas etonnant, d&s tors [I'admission du jus cogens sur une large 
echelle obligerait 8 modifier assez substantiellement la conception 
traditionnelle qu'on se fait du droit international], qu'un certain nombre 
d'intemationalistes aient peine a accepter un renouvellement aussi radical 
sur le plan de la pensee et des concepts, mais aussi a admettre, sur le plan 
des faits, que les changements politiques et sociologiques, intenrenus dans 
la societ6 internationale depuis vingt ans, aient 6t6 assez profonds et 
irr6venibles pour entrainer une transformation aussi substantielle du droit 
qui la rt5git. 



M(6) 6.1 5 Ce [il est possible B la lumi6re des travaux de la CDI et des reactions 
qu'ils ont suscit&es de tenter de cemer la notion rnhe de jus cogens et de 
dkterminer la m4thode qui permettrait de reconnaitre les utilisations 
&entuelles qui en seraient faites dans la pratique] sera I'objet de ces 
rbflexions - 

I Les caractbres des normes appartenant au /us cogens 

M(7) 7.19 Dans beaucoup de cas, cette methode [le raisonnement par analogie] 
a pu &tre utilisb avec su&s. 

7.20 Elle ne peut, cependant, &e maniee qu'avec une extreme prudence. 

M(8) 8.27 Dans ces conditions , les analogies utiliskes ici [avec le droit 
constitutionnel, I'ordre public en droit etatique], plut6t que d'eclairer la 
notion que I'on cherche A definir [le jus cogens], ant pour eflet de susciter 
des obstacles artiiciels A son introduction dans le droit international. 

M(9) 9.31 Toutefois, mdme s'il en est ainsi [le jus cogens peut appartenir en 
commun A I'ordre jutidique intemational et a I'ordre juridique etatique], une 
analyse du jus cogens en droit intemational doit, pour eviter les faux 
probl8mes, partir du droit international lui-m&me, et non de concepts 
emprunt6s au droit interne. 

10.32 11 s'agit, d'autre part, d'htablir une notion idu jus cogens] utilisable 
dans le droit positif et non pas simplement d'htablir un pur concept 
doctrinal. 

11.36 C'est cette definition [du jus cogens par la CDI], nous sernblet-il, 
qui doit &re le point de depart de toute discussion, si on ne veut pas se 
livrer A un exercice purement academique. 

12.42 Ce sont ces trois 6lbments [une norrne doit, 8 la fois: gtre 
impbrative, appartenir au droit international gkneral, et frapper de nullite 
les trait& pass& en violation de ses dispositions] que nous voudrions 
successivement analyser. 

Mu 3) 13.44 Toutes les norrnes du droit international, en effet, sont, en principe, 
obligatoires pour les etats, ce qui signifie que la violation dont elles 
pourraient faire I'objet constituerait un acte illicite, avec toutes les 
mns6quences juridiques qui en dhoulent. 

M(14-1) 14.50 Dbs Ion, il est norrnalement possible P deux ktats de dkider, 
pour ce qui conceme leurs rapports mutuels, de ne pas appliquer 
certaines norrnes du droit intemational qui leur imposent des obligations 



I'un envers I'autre, ou bien encore de choisir dappliquer d'autres 
normes, comportant d'autres obligations que celles prevues par le droit 
international gendral. 

14.52 Si donc le legislateur entend r&ler les relations sociales 
conformement P une norrne d6termin6e. les sujets de droit sont tenus de 
la respecter, B moins qu'ils ne soient expressement autorisC a y 
deroger. 

15.56 En d'autres termes, les norrnes de droit intemational constituent 
nonnalernent ce que I'on appelle du droit "dispositif", alon que le jus 
cogens se caracterise prbcisement par le fait qu'il interdit une telle 
derogation dans les rapports mutuels entre deux etats. 

16.59 11 d6coule de cette analyse que le jus cogens presente un 
caractere prohibitif, mais dans un sens trbs particulier, puisque la portee 
de cette prohibition est d'interdire toute dirogation P ses dispositions. 

17.60 Deux consequences egalement importantes pour la 
comprehension du jus cogens peuvent en [caractere prohibitif, dans un 
sens tr&s particulier puisque le portee de cette prohibition est d'interdire 
toute derogation A ses dispositions] Btre tirhes: 

18.63 Sous cet aspect [limitation P I'autonomie de la volont6 des Bats. a 
leur libertb contractuelle], le jus cogens pourrait &re considere comme 
une atteinte Q la souverainetb des Etats. 

19.65 On peut. d C  lors, se demander quelle est la justification d'une 
prohibition [de toute derogation A une norme de jus cogens] en apparence 
aussi contraire A tous les principes sur lesquels repose la societe 
intemationale. 

20.67 mais il [le lien tr& etroit entre le jus cogens et le droit de traiter des 
Etats] apporte des limites en quelque sorte naturelles I'utilisation de ce 
concept. 

21.71 C'est 18 [si les norrnes du jus cogens sont des norrnes 
fondamentales et d'une importance exceptionnelle pour la societe 
intemationale, il n'en resulte pas, pour autant, que toutes les norrnes 
fondamentales du droit intemational fassent partie du jus cogens] un point 
qui merite &&re soulignb 

22.73 D'autre part, les limites mQmes du pouvoir de traiter determinent 
celles de Itapplication de la notion de jus cogens. 



M(23) 23.79 On pourrait en dire autant de la rhgle de la bonne foi. [I1 est 
difficile d'imaginer comment deux etats pourraient mnvenir par voie de 
trait6 d'appliquer suivant un autre prindpe - c'est-adire de mauvaise foi - 
les obligations que le Dl leur impose.] 

M(24 24.82 En revanche, s'il n'est pas possible de deroger P pacfa sunt 
servanda, il n'en va pas de m6me pour les norrnes qui en sont issues et 
qui constituent le droit des trait&; 

b) La justification de la prohibition 

Mt251 25.86 La prohibition de toute derogation a une norme de drol 
international peut se justifref, semble-t-ill dans deux hypothkses 
diffbrentes: 

M(26) 26.87 La premiere hypothese concame les r&gles destinees P proteger 
des interets depassant les intbrgts individuels des Etats et dont il est 
normal, par cons4quent, que ceux-ci ne puissent pas disposer dans leurs 
relations inter se. 

27.90 Une telle situation peut se presenter lorsque la norme en cause 
posskde une valeur ethique qui rendrait normalement inacceptable sa 
mise P 1'6cart. 

28.94 11 se peut aussi qu'une norme du droit international presente pour 
la socibtb internationale dans son ensemble une importance telle que sa 
non-application exposerait celle-ci un grave danger, m&ne s'il existait 
un accord formel entre ceux qui decideraient de s'en ecarter dans leurs 
rapports mutuels. 

M(29-I ) 29.96 Dans les deux cas, le trait6 dbrogatoire aurait pour effet de 
permettre P un &at d'adopter un comportement immoral ou antisocial. 

M (29-2) 29.98 mais il est difficile de discerner la portde exacte de ce 
rapprochement [entre le jus cogens et I'ordre public tei qu'il est conqu 
dans le droit btatique] et les cons6quences qui peuvent en 6tre tirbes. 

30.100 11 [le jus cogens) st6carte de la conception du droit international 
classique, ou la souverainett5 ne wnnaissal pratiquement aucune limite 
en ce qui mncerne la dbfinition par un &at de ses relations 
conventionnelles avec d'autres, puisque tout ce qui &ait convenu entre 
deux etats, pour r6gir leun rapports mutuels, faisal la loi des parties en 
vertu de ce mQme droit intemational, c'est-&-dire de la norme pacta sunt 
servanda. 

31 .I01 I1 n'est pas sans inter& P cet bgard, de remarquer que les Bats 
qui, a I'heure aduelle, paraissent les plus attaches 3 la notion de jus 
cogens, sont aussi ceux qui insistent sur le caractere fondamental de la 



souverainetb etatique, qu'ils considerent wmme la base de tout I'ordre 
international. 

32.105 En d'autres terrnes, il [la seconde hypothese pour justifier le 
caraddre prohibitif du jus cogens] s'agit d'une protection contre les 
inegalUs dans la puissance de n6gociation (bargaining power). 

33.106 La societe internationale actuelle se caracterise par une extreme 
in6galit6 de fait entre les Bats. qui risque de contraindre ceux d'entre 
eux qui sont dotbs des rnoyens les plus limites a accepter en 
contrepartie d'avantages qui leur sont necessaires, des concession 
excessives ou disproportionnees. 

34.1 10 Toutefois. rndme si elle est suggestive, cette analogie [entre le 
jus cogens et le droit social et I'ordre public] ne perrnet pas, ici encore, 
de deductions de grande importance. 

35.1 12 En effet, le droit intelvient pour proteger un contractant contre 
un autre, soit pour des raisons ethiques, soit parce que les 
consmuences qui pourraient resulter du fait que certains sujets de droit 
abuseraient de la position avantageuse ou i f  se trouvent, entraineraient 
des desordres prejudiciables a 1'6quilibre et A la paix de la societe tout 
entiere. 

36.115 11 existe. P cet egard. un parall6lisrne frappant entre le jus 
cogens ainsi compris et les dispositions de I'arlicle 49 du projet de la 
Commission du droit international, qui concement la nullit6 d'un traite 
dont la conclusion a etk obtenue par la menace ou I'ernploi de la force 
en violation des principes de la Charte des Nations Unies (10). 

37.1 17 sans le droit, la souverainetk n'est qu'un simple pouvoir de fait, 
dont I'efficacitb dbpend uniquement des rapports de force, et qui n'est 
donc qu'un leurre, en particulier pour les Etats faibles. 

2)  Norrne de droit international g6n6ral 

M(38) 38.1 19 Le fait que le jus cogens soit constitue exclusivement de norrnes 
de droit international general souligne, en effet, qu'il prksente un 
caractere d'universalitb; 

M(39) 39.126 Ce tral [11universalit6] souligne bien que le jus cogens se 
caract6rise par l'irnportance qu'il revet pour la sociW internationale dans 
son ensemble; 

M(40) 40.134 Notons, au surplus - nous aumns I'occasion d'y revenir plus loin 
- que si certaines r&gles valables I1int&ieur dun groupe particulier 



d ' b t s  sont considhrees comme spkialement importantes et comme 
devant, en consequence, pr8valoir sur d'autres, ii n'en resulte pas 
nbcessairement qu'elles pren nent le caractdm de jus cogens. 

41 .I 35 En tout etat de cause, m&me si un jus cogens r&ional peut ainsi 
se former, il sera, bien entendu, subordonne au jus cogens mondial, tel 
que le dUnit la Commission du drol international, puisque celui-ci 
interdit, prkisdment, qu'un groupe &tats quelconque puisse deroger a 
ses exigences, mgme dans les relations mutuellea entre ses rnembres. 

42.1 37 il s'agit danc d'une societ6 internationale P iaquelle les f h t s  ne 
sont pas libres de s'ouvrir ou de se refuser. 

43.142 Pourtant on peut se demander si ce n'est pas la [btablir des 
normes de Dl general] I'objet meme d'un trait6 de codification, et donc 
du travail auquel elle [la CDI] s'est consacrbe. 

44.143 11 existe, cependant. un accord unanime pour definir le droit 
international general comme Itensemble des normes applicables a tous 
les etats membres de la soci6t6 internationale, par opposition aux 
normes internationales applicables A certains d'entre eux seulernent et 
qui constituent la droit international particulier, qu'il soit regional, local ou 
bilatt5ral. 

M(45) 45.150 La precision [une nome de jus cogens peut etre modifiee par 
une nonne de meme nature] n'etait pas inutile. 

M(46) 46.152 d'autre part le mecanisme de la coutume semble s'opposer a ce 
que celle-ci soit utilWe pour m e  telle modification [du jus cogens]. 

M(47) 47.161 Par cunstkquent, elles [les normes du jus cogens] sont integrees 
dans I'ordre juridique par le jeu du systeme de sources que cet ordre 
juridique comporte, tout comme les autres normes qui le cornposent. 

M(48) 48.162 Cependant, tous les modes de formation du droit international ne 
peuvent donner naissance a des normes de jus cogens. 

c)  Tout droit impdratif n'est pas nkessairement du jus cogens 

M(49-I ) 49.169 Par definition, un trait6 bilateral ne peut weer de droit 
imp&atii, puisque ses auceurs peuvent y dbroger d'un commun 
accord. 

M(49-2) 49.170 En revanche, le probleme se pose pour les traites 
multilat&aux a IYgard desquels on se trouve dans une situation tout a 
fait diffkrente. 



M(50) 50.173 La principe pose par la Commission est que la conclusion d'un 
tel trait6 [entre deux ou plusieurs parties a un trait6 multilat6ral, pour 
modifier le trait6 dans leurs relations mutuelles seulement] est possible 
et licite- 

M(51) 51.187 touts derogation dont elle [une norme de jus cogens] serait 
I'objet par voie de trait6 doit entrainer la nullite de I'acte qui la contient. 

3) Nome frappant de nullit6 touta nome ddrogatoire 

52.189 En effet, la nullite wnstitue la sanction la plus grave qui puisse 
frapper un acte juridique, puisqu'elle supprime tous les effets de droit 
qu'il aurait pu normalentent produire. 

53.197 encore pourrahn se demander si une telle sanction [la nullite], 
prkvue par un trait6 particulier, serait valable, puisqu'elle introduirait un 
cas de nullit& des trait& non prevu par le droit intemational general. 

54.199 11 en rbsulte, tout B fait logiquement, que les etats se voient 
placds dans I'impossibilit~ juridique d'bchapper B leur application [les 
normes du jus cogens), puisque, s'ils tentent de le faire, leurs actes 
seront d6pourvus d'effets juridiques. 

55.202 On peut se demander, cependant, s'il s'agit, ici, d'une veritable 
hierarchie [entre rt9gles imp6ratives du jus cogens, regles dispositives et 
regles simplement suppletives]. 

56.207 On peut dire simplement que les norrnes du droit intemational 
general se distribuent en dew classes, les normes du jus cogens et les 
normes du jus dispositivum, la difference entre les deux categories 
tenant A la validit6 ou, au contraire, 4 la nullit6 des traites particuliers 
qui prbtendraient deroger a leurs dispositions. 

56.208 La v6ritable hierarchie qu'introduit le jus cogens - et elle est 
tr&s nouvelle - est donc une hierarchie entre, d'une part, les normes du 
droit intemational general, qui presentent ce caractere, et, d'autre part, 
les norrnes du droit intemational particulier, rbgional, local ou bilateral. 

57.209 Pour cette raison [existence d'une hierarchie entre les normes 
de Dl g6n6ral ayant valeur de jus cogens, et les nonnes du Dl particulier, 
regional, local ou bilat6ral], on peut considerer que la violation du jus 
cogens n'entraine pas seulement la nullit6 des trait& contraires, comrne 
I'a btabli le projet de la Commission du droit international, qui n'avait pas 
& aborder le problbme sous un autre aspect, mais qu'elle deterrninerait 
aussi - pour les memes motifs - la nullit6 d'une coutume regionale ou 
locale qui comporterait une derogation A ses dispositions. 

58.213 Une telle methode [pour determiner quelles regles appartiennent 
au ius coaens. en ~renant en consid8ration le contenu des nomes en 



question, leur signification 4thique et politique] risque, toutefois, de 
soulever des difficult& pratiques consid6rables: 

II La qualification des normes appartenant au jut cogens 

M(59) 59.224 Toutefois, avant de prodder ;i cette recherche [determiner 
comment une dgle de jus cogens p u t  &re crebe], qui risque d'etre 
difficile, il parait indispensable de consideref, pour les ecarter. les 
objections qui ont 6t6 prbsentees, en doctrine, contre I'introduction de la 
notion que nous examinons en droit international, pour des raisons de 
principe tir6es de la nature meme de la societb internationale 
contemporaine et du droit qui sty applique. 

1) Les objections de principe 

M(60) 60.230 En d'autres tennes. I'apparition du jus cogens ou de normes du 
meme ordre, serait lide un certain niveau de developpement 
institutionnel, qui n'a certainernent pas 6t6 atteint dans la societe 
internationale "non organis6eW c'est-8-dire celle oh prbvaut le droit 
coutumier, mais qui ne I'a pas kt6 davantage au stade de la societe 
internationale dite "organisbe" c'est-adire dotbe d'un certain nombre 
d'organisations, cornrne les Nations Unies et les institutions specialisees. 

M(61) 61.234 La question qui se pose est de savoir si une telle conception 
[I'apparition de nonnes absolument imp6ratives depend de deux 
BIBments institutionnels suppl8mentaires: I'existence de modes de 
crbation autoritaire du droit et celle d'une puissance de contrainte 
im6sistibleJ est bien en harmonie avec la ddfinition de jus cogens a 
laquelle on est parvenu B la suite des d&veloppements pre&dents. 
bas& eux-m9mes sur fe projet de la Commission du droit international. 

a) Les conditions d'apparition du jus cogens 

M(62) 62.236 11 [le jus cogens] n'exige pas de m6canismes autoritaires de 
formation du dtoit, puisque toute r&gle du dmit international general - 
coutumier en grande partie, sinon en totalit6 - peut devenir une regle de 
ce type- 

M(63) 63.239 Ce developpement dans le domaine de la psychologie sociale 
[niveau de d&eloppernent qui conf&re A la socibt6 une cohsion 
suffisante pour qu'un accord gbnbral se rbalise entre tous ses membres 
sur quelques conceptions 6thiques communes], qui est lui-m6me lie a 
certaines transformations de structure de la societt6, s'accompagne 
gheralement de progres institutionnels substantiels, 

M (64-1 64.245 on peut m h e  dire, qu'elle [la formation par voie coutumiere du 
jus cogens] est P la fois norrnale et frbquente. 



M(64-2) 64.246 Les "bonnes moeurs" dans I'ordre interne. qui representent la 
conception la plus generafe de I'ordre public, sont I'expression dune 
morale sociale, dont I'apparition et le developpement sont certainement 
&rangers A des proMes autoritaires. 

b) La sanction du jus cogens 

65.252 En effet, seules la sanction penale et I'execution forde 
requierent I'intervention de la contrainte. 

66.255 Ce droit a, dam tous les cas, B definir les consequences qui 
resulteront des violations dont il pourra &re I'objet. 

67.261 Ce caract&e de la nullit& le fait qu'elle n'exige aucun recours a 
la force organis6e, constitue mdme probablement la raison profonde - 
raison pratique et non pas theorique - de l'hostilit6 que certains auteurs 
manifestent a I'encontre du jus cogens. 

68.269 Si le caractbre de jus cogens est reconnu a certaines norrnes en 
raison de leur importance pour la societe tout enticire, pour des raisons 
dt8thique sociale ou d'equilibre social, il serait contradictoire que leur 
qualification pGt r6sulter d'un accord particulier entre quelques ttats et a 
fortiori de I'interpr4tation unilaterale de I'un d'entre eux. 

69,272 11 convient, neanmoins, d'kviter de confondre les deux problemes 
de la creation et de I'application du droit. 

70.277 Ce qui est redout6 ici n'est donc pas I'application reguliere du 
jus cogens, qui peut evidemment entrainer la nullite de certains traites - 
c'est Ih sa raison d'etre - mais ne porte nullernent atteinte a la 
"saintet6" des accords r&guli&rement passes. 

70.278 On craint seulement que la possibilit6 ainsi offerte de mettre en 
jeu la validit6 d'un trait6 ne permette des abus regrettables, le jus 
cogens &ant invoquh dans des hypoth8ses auxquelles il est 
certainement etranger et devenant ainsi une nouvelle arme entre les 
mains des contractants de mauvaise foi. 

77.283 Si I'apparition des norrnes de droit international general 
presentant ce caracthre est le r6sultat d'un certain progr&s, realise dans 
la prise de conscience des besoins de la saciete internationale, lie lui- 
m&ne au fait que cette sociW est parvenue & un certain niveau de son 
d4veloppement socio-historique, le jus cogens s'imposera dans la 
pratique, quelles que soient :es opinions que I'on puisse professer en 
doctrine A I'bgard des risques que comporte son maniement. 

72.287 Si les dangers resultant des possibilit6s d'abus inhdrentes A la 
notion de jus cogens pouvaient renforcer la volont6 d'aboutir dans ce 
domaine, on ne pourrait que s'en fbliciter. 



M(73) 73.291 Or, jusqu'8 prbsent, on ne I'rmethode pour etablir I'existence 
d'une norme de jus cogens] a guere mis en lumihre. 

2) la d6termination du contenu 

a) La situation actuelle de la soci&t6 intemationale 

M(74) 74.292 Le developpement contemporain de la socMt6 intemationale 
nous rend temoins d'un rapprochement des conceptions ethico- 
juridiques des Bats qui la composent, malgrb les oppositions 
ideologiques qui continuent de les diviser. 

M(75) 75-293 C'est un fait remarquable que la Charte des Nations Unies, 
adopthe en 1945, n'est pas un simple instrument de proddure 
etablissant les conditions institutionnelles d'une coopdration entre les 
Etats. 

M(76) 76.303 mais on ne saurait en [simple rapprochement de surface entre 
etats servant seulement A dissimuler des divergences en profondeur, 
dam une large mesure] dbduire I'inexistence d'un terrain commun, ou 
tous se retrouvent. 

M(77) 77.310 tout au contraire, elle [la notion de jus cogens] tend s'irnposer. 

w78) 78.317 De ces observations [rapprochement de surface mais existence 
d'un terrain commun, I'idee de jus cogens tend A s'imposer] se degagent 
deux conclusions campl6mentaires: 

b) Le classement d'une nonne de droit international gdneral dans le jus cogens 

Mi791 79.323 Si le caractkre sp4cifique du jus cogens, au point de vue 
juridique, tient au fait que tout acte particulier apportant une derogation a 
ses dispositions est frappbe de nullitb, c'est ce caractbre qui doit &re 
etabli, chaque fois qu'il est prbtendu qu'une norme determinee du droit 
international general en fait partie. 

Ml80) 80.324 Une telle demonstration [que taut acte particulier apportant une 
derogation a ses dispositions est frapp6e de nullitb] est diRicile P faire en 
ce qui concerne les pn'ncipes gbneraux du droit, au sens de I'article 38 
du Statut de la Cour intemationale de justice, qui constituent des 
principes wmmuns 4 tous les ordres juridiques et, par consequent, ne 
sont pas irnposbs par les necessit6s propres 4 la societb internationale. 



i) Dans le droit conventionnel 

M(811 81.331 Elle [une norme conventionnelle de Dl general] acquerra alors le 
caractere de jus cogens, si le trait6 qui la consacre dispose 
expressbrnent que toute derogation A ses dispositions sera sandionnee 
par la nullit& 

82.335 Carticle 103 de la Charte des Nations Unies a egalement W 
souvent invoqub dans ce contexte [de name conventionnelle qui 
acquihre le caracthre de Dl gbneral]. 

83.347 Ils [les principes de la Charte] n'ont pu acquerir cette qualite [de 
Dl g6n6ralI de fawn certaine qu'd la suite de I'admission de la quasi- 
totalit6 des Etats composant la socibte internationale et de leur 
reconnaissance par certains des Gtats maintenus en dehors de 
IIOrganisatian. 

84.354 De la m&me fawn que le droit conventionnel peut devenir 
obligatoire P 1'6gat-d d'gtats non parties par la force de la coutume et se 
transformer ainsi en droit international general, il peut aussi acquerir le 
statut de jus cogens. 

ii) Dans le droit coutumier 

M(85) 85.357 DLs Ion [la coutume est I'expression d'une regle juridique 
valable d 1'6gard de la soci6tt5 06 elle s'est formee en raison du 
"consensus" dont elle beneficie au sein de cette societb], ce qu'il 
convient d'examiner c'est le contenu de ce "consensus". 

86.363 La preuve de I'existence d'une telle norme [une coutume ayant 
valeur de jus cogens] soul&ve, certainement, des difficultes 
considbrables, du fait de la nouveaute meme de la conception du jus 
cogens out plus exactement, de la prise de conscience dont celle-ci fait 
1'0 bjet. 

87.371 et [d'autres preddents concordants - non-reconnaissance des 
situations de fait Qtablies en violation du Dl] constituent la base d'une 
r@le coutumidre expn'rnke aujourd'hui dans I'article 11 chiffre 4 de la 
Charte, mais ayant valeur de jus cogens, tant en raison de cette pratique 
antbrieure que de celle qui I'a suivie depuis 1945. 

88.374 on en trouverait certainernent d'autres [exemples de r&gles 
coutumi&res ayant valeur de jus cogens] dans le domaine des droits de 
I'homme et des peuples, ainsi que dans celui des activites considerees 
comme criminelles par le droit international, pour s'en tenir a ce qui est 
le plus apparent. 

89.379 I1 n'est donc pas possible de donner une reponse a prion et 
globale P la question de savoir quelles sont les rbgles qui font partie 
aujaurd'hui du jus cogens. 



ANNEXE 10-3 VIRALLY, M.: "Reflexions sur le jus cogens" (F1 -VIR) 

AFDI, 1966, pp.4-29 

- Presentation et contktion du texte 

PRESENTATION DU TEXTE 

M(6) 6.1 5 Ce [il est possible a la lumiere des travaux de la CDI et des reactions qu'ils 
ont susoitees de tenter de cemer la notion rneme de jus cogens et de 
determiner la methode qui permettrait de reconnaitre les utilisations 
eventuelles qui en seraient faites dans la pratique] sera I'objet de ces 
reflexions. 

M(69) 69.272 11 convient, neanmoins, d'eviter de confondre les deux problemes de la 
creation et de I'application du droit. 

M(89) 89.379 11 n'est donc pas possible de donner une reponse a priori et globale a la 
question de savoir quelles sont les regles qui font partie aujourd'hui du jus 
cogens. 

Texte 

S'il est possible a la lumiere des travaux de la CDI et des reactions qu'ils ont 
suscitCs de tenter de cemer la notion meme de jus cogens et de determiner la rnethode 
qui permettrait de reconnaitre les utilisations eventuelles qui en seraient faites dans la 
pratique, tout en evitant de confondre les deux problemes de la creation et de 
I'application du droit, il n'est pas possible de donner une reponse a prion' et globale a la 
question de savoir quelles sont les regles qui font partie aujourd'hui du jus cogens. 

CONTRACTION DU TEXTE 

Ne sont prises en consideration pour la determination des MT et MMCR, que les 
chaines de macrostructures dont le premier element est directement relie a une 
subdivision de I'auteur. En effet, celles comprises entre le titre d'une subdivision et la 
macrostructure qui lui est directement reliee, peuvent &re considerees comme des 
introductions. En d'autres tennes, nous sommes partie de chaque titre des subdivisions 
de I'auteur, et avons pris comme unite la chahe de macrostructures dont le premier 
element est directement relie a ce titre et dont le dernier est la macrostructure qui 
predde le titre suivant. 



M(6) 6.1 5 Ce [il est possible B la lumk2re des travaw de la CDI et des reactions 
qu'iis ont suscitbs de tenter de cemer la notion meme de jus cogens et de 
dhterminer la m4thode qui permettrait de reconnaitre les utilisations 
eventuelles qui en seraient faites dans la pratique] sera I'objet de ces 
reff exions. 

I Les caractdres des normes appartenant aujus cogens 

M(12) 12.42 Ce sont ces trois eYments b u r  avoir la qualU de jus cogens. une 
none  doit, la fois: &re imperative, appartenir au droit international 
genQral, et frapper de nullite les trait& passes en violation de ses 
dispositions] que nous voudrions successivement analyser. 

a) Le sens de /'expression 

M(4 6) 16.59 11 d h u l e  de cette analyse que le jus cogens prdsente un caractere 
prohibitif. mais dans un sens trhs particulier, puisque la port& de celte 
prohibition est d'interdire toute derogation A ses dispositions. 

18.63 Sous cet aspect [limitation P I'autonornie de la volont6 des etats, a leur 
libertb contractuelle], le jus cogens pourrait etre consid&& cornme une 
atteinte A la soweminett5 des Etats. 

19.65 On p u t ,  d&s lors, se demander quelle est la justification d'une 
prohibition [de toute derogation A une norme de jus cogens] en apparence 
aussi contraire A tous les principes sur lesquels repose la societe 
internationale, 

20.67 mais if pe lien tres 6troit entre le jus cogens et le droit de traiter des 
eats] apporte des limites en quelque sorte naturelles A I'utilisation de ce 
concept. 

M(21) 21.69 Le caractdre obligatoire des normes du droit international sum A 
expliquer que les &its doivent les respecter. 

6) La justification de la prohibition 

M(25) 25.86 La prohibition de toute d6rogation 21 une nonne de droit 
international peut se justifier, semble-t-il, dans dew hypoth6ses differentes: 



M(26) 26.87 La prernkre hypothese conceme les r&les destin6es prot6ger des 
intWts dbpassant les intern individuels des h t s  et dont il est normal, par 
consQwnt, que ceux-ci ne puissent pas disposer dans leurs relations inter 
se. 

M(31) 31 -101 11 n'est pas sans intb&t. t, cet hard. de rernaquer que les Etats 
qui, a I'heure actuelle, paraissent les plus attach& B la notion de jus 
cogens, sont aussi cew qui insistent sur le caractire fondamentaf de la 
souveninet6 etatique, qu'ils considtirent comrne la base de tout I'ordre 
intemational. 

35.1 12 En effet, le droit intervient pour prot6ger un contractant contre un 
autre, soit pour des raisons ethiques, soit parce que les cons6quent;es qui 
poumient resulter du fait que certains sujets de droit abuseraient de la 
position avantageuse oir il se trauvent, entraineraient des desordres 
prejudiciables I'&uilibre et h la paix de la sou&% tout entiere. 

M(37) 37.1 17 sans le droit, la souverainet6 n'est qu'un simple pouvoir de fait, 
dont 11efficacit6 d6pend uniquement des rapports de force, et qui n'est 
donc qu'un leurre, en particulier pour les Bats faibles. 

2) Norme de dmit international g6n6ml 

M(38) 38.1 19 Le fait que le jus cogens soit c o n s t i i  exclusivernent de normes 
de droit intemational gbneral souligne, en effet, qu'il presente un caractere 
dguniversaIit4; 

M(39) 39.126 Ce trait [I'universalite] souligne bien que le jus cogens se 
caract6rise par I'irnportance qu'il rev& pour la societe internationale dans 
son ensemble; 

M(44 44.143 11 existe, cependant, un accord unanime pour dbfinir le droit 
international general comme I'ensemble des normes applicables tous les 
ctats membres de la socibtb internationale, par opposition aux normes 
internationales applicables certains d'entre eux seulement et qui 
constituent le droit intemational particulier, qu'il soit r&ional, local ou 
bilat6r;rl. 

M (47) 47.161 Par consequent, elles [les normes du jus cogens] sont int4grbs 
dans I'ordre juridique par le jeu du syst6me de sources que cet ordre 
juridique comporte, tout comme les autres normes qui le composent. 



M(48) 48.162 Cependant, tous les modes de formation du droit international ne 
peuvent donner naissance P des normes.de jus cogens. 

C) Toid dmit irnp6rWn'est pas n8cessairernent du jus cogens 

M(50) 50.173 Le principe po& par la Commission est que la condusion bun tel 
trait4 [entre deux ou plusieun parties un traite multilat&al, pour modifier 
le traY dans leurs relations rnutuelles seulement] est possible et licite. 

M(51) 51 .I87 toute ddrogation dont elle [une nome de jus cogens] serait I'objet 
par voie de trait6 doit entrainer la nulliib de I'acte qui la contient (12). 

3) Norme frappant de nu//it6 toute nonne dhgatoire 

M(55) 55.202 On peut se demander. cependant, s'il s'agit, id. d'une veritable 
hihrchie [entre kgles im@ratives du jus cogens, r&gles dispositives et 
r&les simplement suppleives]. 

M(57) 57.209 pour cette raison [existence d'une hierarchie entre les norrnes de 
~e gen6ral ayant vafeur de jus cugens. et les normes du D& particulier, 
rwional, local ou bilat&al], on p u t  consid6rer que la violation du jus 
cogens n'entraine pas seulement la nullit6 des trait& contraires (13), 
cornme I'a ktabli le projet de la Commission du droit international, qui 
n'avait pas A aborder le probleme sous un autre aspect, mais qu'elle 
deterrninerait aussi - pour les mgrnes motifs - la nullit6 d'une coutume 
r4gionale ou locale qui comporterait une derogation A ses dispositions. 

58.213 Une telle methode [pour determiner quelles rbles appartiennent 
au jus cogens, en prenant en considhtion le contenu des normes en 
question, leur signification 6thique et politique] risque, toutefois, de 
soulever des difficuIt6s pratiques consid&ables: 

II La quaiification des nonnes appartenant au jus cogens 

M(59) 59.224 Toutefois, avant de p r o d e r  a cette recherche [determiner 
comment une r&le de jus cogens peut &re cr&], qui risque d16tre 
difticile, il parait indispensable de consid6rer. pour les Bcarter, les 
objections qui ont Bt6 pksentbs, en doctrine, contre Itintroduction de la 
notion que nous examinons en droit international, pour des raisons de 
principe t i r h  de la nature m&me de la societe intemationale 
contempomine et du droit qui s'y applique. 

1)  Les objections de pnncipe 

M(60) 60.230 En d'autres termes, I'apparition du jus cogens ou de normes du 
meme ordre, serait liee & un certain niveau de d4veloppement 
institutionnel, qui n'a certainement pas &?t5 atteint dans la societe 
intemationale "non organisW1 c'est-&-dire celle ou prevaut le droit 
cuutumier, mais qui ne I'a pas W davantage au stade de la societe 



intemationale die "organis&" c'eskbdire dot& d'un certain nombre 
dtorganisations, comma les Nations Unies et les institutions sp&ialis&s. 

M(61) 61.234 La question qui se pose est de savoir si une telle conception 
[I'apparition de normes absolument irnphtives dbpend de deux Blhents 
institutionnels suppl6mentaires: I'existence de modes de creation 
autoritaire du droit et celle d'une puissance de cbntrainte idsistible] est 
bien en harmonie avec la definition de jus cogens a laquelle on est 
parvenu B la suite des d6veloppements p&&dents, bas& eux-m9mes sur 
le projet de la Commission du droit international. 

a) Les conditions d'appatjtion du jus cogens 

M(62) 62.236 11 @e jus cogens] n'exige pas de mecanismes autoritaires de 
formation du droit, puisque toute r&le du droit international general - 
coutumier en grande partie, sinon en totalit4 - put devenir une r&le de ce 
type- 

64.246 Les "bonnes moeurs" dans i'ordre interne, qui repr6sentent la 
conception la plus gknerale de i'ordre public, sont I'expression d'une 
morale sodale, dont I'apparition et le dbveloppernent sont certainement 
etrangers A des proW8s autoritaires. 

b) La sanction du jus cogens 

M(66) 66.255 Le droit a, dans tous les Gas, i~ definir les cons&pences qui 
resulteront des violations dont il pourra &re I'objet. 

M(69) 69.272 11 canvient, neanrnoins, d'bviter de canfondre les deux problemes 
de la creation et de I'application du droit. 

a) La situation actuelle de /a soci6t6 intemationale 

M (74) 74.292 Le dbveloppernent contemporain de la socidte internationale nous 
rend ternoins d'un rapprochement des conceptions ethico-juridiques des 
Etats qui la composent, rnalgr6 les oppositions ideologiques qui continuent 
de les diviser. 

M(78) 78.317 De ces observations [rapprochement de surface mais existence 
dun terrain commun, I'idb de jus cogens tend P slimposer] se dhagent 
deux conclusions campl8rnentaires: 

b) Le classement d'une nome de dmif international g&n6ral dans le jus cogens 

M(79) 79.323 Si le caractbra sphfique du jus cogens, au point de vue juridique, 
Cent au fait que tout acte particulier apportant une derogation a ses 
dispositions est frapme de nuliitb, c'est ce caractere qui doit &re Uabli, 



chaque fois qu'il est prbtendu qu'une norme dbtermink du droit 
international general en fait partie, 

M(80) 80.324 Une telle d4monstration [que tout acte partiwlier apportant une 
ddrogation B ses dispositions est frappt$e de nuflitel est difficile I faire en 
ce qui conceme les principes gheraux du droit, au sens de I'article 38 du 
Statut de la Cour intemationale de justice, qui constituent des principes 
communs tous les ordres juridiques et, par consQuent, ne sont pas 
imposb par les nkessit6s propres A la societd intemationale. 

i) Dans le dmit conventionnel 

M(81) 81.331 Elle [une norrne conventionnelle de DG g6n&al] acquerra alors le 
caractbre de jus cogens, si le trait6 qui la consacre dispose expressement 
que toute derogation a ses dispositions sera sanctionnb par la nullit&. 

M(84) 84.354 De la m&ne fawn que le droit conventionnel peut devenir 
obligatoire I'Qard dEtats non parties par la force de la coutume et se 
transformer ainsi en droit international gdneral. il peut aussi acquerir le 
statut de jus cogens. 

ii) Dans le droif coutumier 

M(86) 86.363 La preuve de I'existence d'une telle norme [une coutume ayant 
valeur de jus cogens] soul~ve. certainement, des difficult& considerables, 
du fait de la nouveaut6 m&me de la conception du jus cogens ou, plus 
exacternent, de la prise de conscience dont celle-ci fait I'objet. 

M(89) 89.379 11 n'est donc pas possible de donner une reponse a prion et 
gfobale P la question de savoir quelles sont les r&gles qui font partie 
aujourd'hui du jus cogens (18). 

Texte - 
II est possible B la lumibre des travaw de la CDI et des rbactions qu'ils ont 

suscitbs de tenter de cemer la notion meme de jus cogens et de determiner la methode 
qui permettrait de reconnaitre les utilisations eventuelles qui en seraient faites dans la 
pratique. 

I Les caract6res des nonnes appartenant au jus cogens 

Pour avoir la qualit6 de jus cogens, une nome doit, A la fois: &re imperative. 
appartenir au droit international gendral, et flapper de nullite les trait& passes en 
violation de ses dispositions. 



Le jus cogens prbsente un caract&re prohibitif, mais dans un sens t k s  particulier, 
puisque la port& de cette prohibition est d'interdire toute d6rogation A ses dispositions. 

Ainsi, d'une part, en tant que limitation A Pautonomie de la volonte des etats, le jus 
cogens pournit etre considbr6e comme une atteinte P leur sowerainetb et I'on pournit 
donc se demander quelle est la justification de cette prohibition en apparence aussi 
contraire a tous les principes sur lesquels repose la societ6 intemationale. D'autre part, le 
lien tr&s emit en- le jus cogens et le droit de Waiter des Etats apporte des limites en 
quelque sorte naturelles I I'utilisation de ce concept, car le caractere obligatoire des 
normes du droit international suffit a expliquer que les Bats doivent les respecter. 

La prohibition de toute derogation a une norrne de droit intemational peut se 
justifier, semble-t-il, dans deux hypothbses difterentes. La premiere concerne les r&gles 
destintks A prot6ger des int&Ots depassant les intkrts individuels des etats et dont il est 
normal, par cons&quent, que ceux-ci ne puissent pas disposer dans leurs relations inter 
se. II n'est pas sans intWt, 4 cet Qard, de ramarquer que les kats qui, B I'heure 
actuelle, paraissent les plus attaches B la notion de jus cogens, sont aussi ceux qui 
insistent sur le caradere fondamental de la souverainetb etatique, qu'ils considerent 
comme la base de tout Pordre international. Dans la deuxieme hypothese, le drol 
intervient pour prot6ger un contractant wntre un autre, soit pour des raisons &hiques, 
soient p a r a  que les cons6quences qui pourraient resulter du fait que certains sujets de 
droit abuseraient de la position avantageuse ou ils se trowent, entraineraient des 
desordres prejudiciables ;i I'6quilibre et la paix de la societb tout entihe. Sans le dml, 
la souverainete n'est qu'un simple powoir de fait, dont I'efficadte depend uniquement des 
rapports de force, et qui n'est donc qu'un leurre, en particulier pour les Gtats faibles. 

2) Norrne de droit international gbn6rai 

Le fait que le jus cogens soit constitue exclusivement de normes de droit 
intemational ghbral souligne qu'il presente un caractere d'univenalite, et donc 
I'irnportance qu'il rev& pour la societt5 intemationale dans son ensemble. En effet, il 
existe un accord unanime pour definir le droit intemational general cornme I'ensemble 
des normes applicables d tous les ctats membres de la sociW internationale, par 
opposition aux normes internationales applicables A certains d'entre eux seulement et qui 
constituent le dmit intemational particulier, qu'il soit dgional, local ou bilat&al. 

Les norrnes du jus cogens sont int6grbs dans I'ordre juridique par le jeu du 
sys the  de sources que cet ordre comporte, tout comme les autres normes qui le 
composent. Cependant, tous les modes de formation du droit intemational ne peuvent 
donner naissance A des normes de jus cogens. 

Une veritable hierarchie n'existe pas entre les dgles imwratives du jus cogens, 
les r6gles dispositives et les mles  simplement suppl&ives, mais entre les norrnes de 
droit intemational g6n6ral ayant valeur de jus cogens, et les normes du droit international 
particulier, r&ional, local ou bilateral. pour catte raison, on p u t  consid&er que la 
violation du jus cogens n'entraine pas seulement la nullit6 des trait& cantraires, wmme 
I'a etabli le projet de la Commission du droit intemational, qui n'avait pas A aborder le 
probl&me sous un autre aspect, mais qu'elle ddterrninerait aussi - pour les rnemes motifs 



- la nullit6 d'une couturne r6gionale ou locale qui comporterait une derogation P ses 
dispositions. 

I1 apparait ainsi que pour determiner quelles r&les appartiennent au jus cogens, il 
est nkessaire de prendre en considhtion le contenu des normes en question, leur 
signification 6thique et politique; cette mkthode risque, toutefois, de soulever des 
diff~cult&s pratiques considerables. 

II La qualification des nomes appartenant au jus cogens 

Avant de rechercher comment une r@Ie de jus cogens peut &re cre&. ce qui 
risque d'etre difficile, il parait indispensable de considerer, pour les ecarter, les objections 
qui ont W present-, en doctrine, wntre I'introduction de la notion que nous examinons 
en droit international, pour des raisons de principe t i r h  de la nature rnerne de la societe 
intemationale contempomine et du droit qui sty applique. 

1 ) Les objections de principe 

L'apparition du jus cogens ou de normes du meme ordre, serait lib A un certain 
niveau de developpement institutionnel, qui n'a certainement pas et6 atteint dans la 
socibt6 intemationale 'non organis&" c'est-Mire celle 00 prevaut le droit coutumier, 
mais qui ne I'a pas 6th davantage au stade de la socibt6 intemationale diie "organis6e" 
c'est-a-dire dot& d'un certain nombre d'organisations, comme les Nations Unies et les 
institutions sp6ualis6es. La question qui se pose est de savoir si la conception selon 
laquelle I'apparition de normes absolurnent imp6ratives depend de deux eYments 
institutionnels supplementaires (I'existence de modes de c&ation autoritaire du droit et 
celles d'une puissance de contrainte irresistible) est bien en harmonie avec la definition 
du jus cogens a laquelle on est parvenu a la suite des developpements precedents, 
bases eux-mgmes sur le projet de la Commission du droit international. 

A cela il est possible de repondre que le jus cogens n'exige pas de mecanismes 
autoritaires de fonnation du droit, puisque toute rQle du droit intemational genkral - 
coutumier en grande partie, sinon en totalit6 - peut devenir une r&le de ce type. 
D'ailleurs, les "bonnes rnoeun" dans I'ordre interne, qui reprksentent la conception la plus 
generale de I'ordre public, sont I'expression d'une morale sociale, dont I'apparition et le 
developpement sont certainernent &rangers A des p r o d &  autoritaires. De plus, si le 
droit a dans tous les cas B d6finir les cons6quences qui resukeront des violations dont il 
pourra Qtte I'objet, il convient d'bviter de confondre les deux probl&rnes de la creation et 
de I'application du droit. 

2) La dbtermination du contenu 

Le dbveloppement contemporain de la societb internationale nous rend ternoins 
d'un rapprochement des conceptions &him-juridiques des &ats qui la composent. 
rnalgre les oppositions id6ologiques qui continuent de les diviser. Certes ce 
rapprochement est de surface, mais il existe un terrain commun et I'idb de jus cogens 
tend s'imposer. 

Si le caradhre sp6cifique du jus cogens, au point de vue juridique, tient au fait 
que tout acte particulier apportant une d6rogation a ses dispositions est frap@e de 



nullit& c'est ce caract&-e qui doit &re etabli, chaque fois qu'il est prhtendu qu'une norme 
determinb du droit international general en faii partie. Une telle demonstration est 
di#fcile faire en ce qui concerne les principes gBn6raux du droit, au sens de I'artide 38 
du Statut de la Cour internationale de justice, qui constituent des prindpes communs a 
tous les ordres juridiques et  par consequent, ne sont pas imposes par les n&essit&s 
propres la socibte internationale. Une norme conventionnelle de droit international 
general acquerra le caracth de jus cogens, si le trait4 qui la consacre dispose 
expressbment que toute dbrogation P ses dispositions sera sanctionn& par la nullite. De 
plus. de la m6me fapn que la droit conventionnel peut devenir obligatoire B I'eard 
d'gtats non parties par la force de la cwtume et se transformer ainsi en droit international 
general, il peut aussi acqdir le statut de jus cogens- Quant B la preuve de I'existence 
d'une wuturne ayant valeur de jus cogens, elle soulhve des difficult& considerables. du 
fait de la nouveautb meme de la conception du jus cogens ou. plus exadement, de la 
prise de conscience dont celle-ci fait I'objet. 

il n'est donc pas possible de donner une r6ponse a pnon et globale Q la question 
de savoir quelles sont les r&les qui font partie aujourd'hui du jus cogens. 



ANNEICE 104 VIRALLY, M.: 16R6flexions sur Ie jus cogens" (Fl-VIR) 

Gnphique de I'analyse en t e n r s  de coordination, 
subordination et superordination, SVM par SVM 
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ANNEXE 10-5 VIRALLY, M.: "R6flexions sur le /us cogens" (F1 -VIR) 

Gnphique do I1analyse en termas de coordination, 
subordination et superordination, MCR par MCR 
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Structure du texte tout entier 

Lien direct - 
Lien indirect .,..., .. 



ANNEXE 1 0 6  VIRALLY, M.: "R6flexions sur le jus cogens" (F1 -VIR) 

Gnphique de I'analyse selon la perspective 
fonctionnelle, SVM par SVM 
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ANNEXE 10-7 VIRALLY, M.: "R6flexions sur le /us cogens" (FI-VIR) 

AFDI, 1966, pp.4-29 

Graphique de I'analyse selon la perspective 
fonctionnelle, MCR par MCR 
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