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L'oRALItÉ onNs Tous srs Étnts

Mónica CASTILLO LLUCH et Géraldine GALEOTE

Uni.oersité Paris I

L
constatation, qui équivaut dans l'utilisation qu'en fait l'auteur à défendre qu'on
ne peut pas promouvoir I'oralité au rang de modalité unique d'expression
souhaitable pour une société, offre matière à réflexion sur I'intérêt porté à la
question dans de multiples disciplines des sciences humaines et sociales, en
particulier depuis quatre décennies. Que ce soit en tant que support, source
documentaire ou expression pure, I'oralité a connu une revalorisation
remarquable dans le monde contemporain, démarche qui peut être perçue comme
une contre-culture. Il s'agit d'un regain d' déclenché certainement par
réaction à l'ethnocentrisme de la culture I e occidentale consolidée par
l'Flistoire, mais il est probablement déterminé aussi par la mécanisation et la
technologisation galopantes des modes de communication actuels. Retour aux
sources, à la nature, à ce qui est < vrai > permettant de mieux comprendre par la
même occasion la course aux technologies que l'on subit - dans cette même
mouvance, se trouverait la pratique écologique ou I'activisme sous la forme
d,ONG.

Nous nous proposons de contribuer avec ce volume à la réflexion eutour de
l'oralité dans le cadre de multiples perspectives - lin-
guistique,littéraire, h e, juridique et politique -, dans
le but de poursuivre I la question de façon actualisée.

La parole et son mythe

Si toute définition de l'oralité se construit, comme il est d'usage, par opposi-
tion à la notion d'écriture, acruellement l'on se doit de considérer impéiative-
ment que les caractéristiques qui ont fait, par le passé, la spécificité de ces deux
concePts ont été profondément bouleversées par les nouvelles technologies liées
à la communication et aux modes de stockagã de I'information.



l'autre : le son et la graphie resPectivemend.

Des connotations dérivées s'æsocient à I'oralité et à l'écriture, qui possèdent

u on¡rrrÉ oRNS Tous sgs É,TATs

porelle) mais est surtout déterminé par une considération d'ordre socio-cuhurel,
le monde des lettres constituant en Occident la sphère du savoir.

Par ailleurs, un débat peut s'établir autour de notions liées à l'expression,
comme c'est le cas, par exemple, pourla notiondeliberté.Laquellq entre l'orale
et l'écrite, serait l'expression la plus libre ? Des arguments surgissent dans les

deux directions : la dynamique de l'oral abonderait ø priori dans le sens d'une
plus grande liberté de cette modalité d'expression, mais, dans la pratique, cela esr
souvent re-is en question : à titre d'exemple, les études anthropologiques sur
les littératures orales mettent I'accent sur la récurrence en leur sein d'expres-
sions formulaires et stéréotypées er sur le fait que le stéréotype affecte également
la thématique qui s'y présente et qui, de ce fait, est relativement limiée 7. En
revanche, il est souvent question de la libené comme atrribut propre de l'écri-
ture. Ainsi, B. Cerquiglini ira jusqu'à proclamer : u Il faut enfin le dire rout ner :

partout et ateur. L'écrit en
priation d peut êrre un fac
liberté8 u. point de vue, c

les fossiles ortho
tante évolution...
e-planifiée, avec s

correction et à la complexité est motivé par une question de fréquence ainsi que
par un préjugé. Pour une étude linguistique complète sur la relation entre oralité
et écriture il est indispensable de considérer les pratiques orales élaborées (telles
que les débats spécidisés, les discours...) et les formes écrites spontanées ou les
brouillons; bien que moins fréquentes, ces modalités nous apprennent beau-
coup sur le fonctionnement de la langue. En ce qui concerne la question de la
différence de complexité grammaticale enrre la langue orale et la langue écrite,
nous aurons l'occasion de voir dans les pages suivantes à quel point elle est le
fruit d'un préjugé.

pression se déterminent mutuellement, c'est-à-dire les incidences qu'elles peu-
vent avoir l'une sur l'autre.
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Considérations linguistiques sur I'oralité

. . 
La langue est avanr tout orale. cetre réalité pourrant si évidente n'a pas pré-

sidé aux premières études linguistiques qui sont nées avec une orienrarion
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facilité par les nouvelles technologies de stockage de I'information qui ont no-

taÍrment permis la constitution de la matière première de ces études :lescorpora

lø norrnø hablada cuhd en las principales ciudades fu España e Hispanoamérica

dirigé depuis 1964 parJ. M. Lope Blanchla.

Nombreuses sont les avancées des études tent en matière de langue orale que

jonctions de subordination dans la langue parlée où les rapports logiques entre

les énoncés seraient explicités par le contexte, l'intonation, etc.) - n'a plus de

raison d'être. En réalité, comme I'ont démontré des auteurs tels que M. A. K.

HallidaylT, langue parlée aucune n'
que l'autre ité, ainsi que leur mode

sation sont ce qui concerne Plus P

MóNrcr CASTILLO LLUCH Er GÉRAr¡ru¡ GALEOTE u on¡rnÉ r¡.Ns tous ses Étrtrs

orale sont autres que ceux de la langue écrite þar exemple, les strarégies lexicales
et les corrélations sont très fréquentes à l'oral), ce qui ne justifie en aucun cas la
considération selon laquelle la langue parlée serait plus rudimentaire.

Une démarche similaire à celle de Hallyday er Narbona - au sens où elle

de la grammaire aussi bien de la langue parlée que de la langue écrite mais en-
suite, en fonction du canal oral ou écrit et de leurs spécificités morphologiques,
les rédisations seraienr distinctes. Parallèlement aux progrès de la recherihi en
syntexe, il faut rappeler qu'une réflexion de fond s'est développée sur la perti-
nence de l'utilisation de catégories théoriques propres à la langue écrite pour la
description de la langue orale. Ainsi, des unités telles que lernot otlapbrase ne
seraient pas adaptées aux réalités ordcte. Au sujet de la construction théorique
en matière d'oralité, il faut rappeler que la recherche allemande y a introduit des
éléments de descrþtion remarquables. Un résumé de l'analyse réalisée par P.
Koch et \üü. Oesterreicher2o sur le contraste entre oralité et scrþuralité nous est
présenté parJohannes Kabatek da¡rs son article u Oralidad, proceso y estructurz¡ > ;
cette étude est en elle-même une parfaite illustration des progrès de l'école alle-
mande en metière de théorisation sur la langue orale et met en âvant dens sa

conclusion la compatibilité entre les descriptions structuraliste et générativiste.
Par ailleurs, l'oralité présente également un intérêt considérable pour la linguis-
tique diachronique - comme le prouvent différents rravaux de Mario Barra er
de Johannes Kabatek2l - dont s'occupe dans ce volume l'article ,rLa c¿tâfora
p^rafâcfic t ¿residuos de oralidad en la lengua antigua? u de Javier Elvira. On y
suit les traces d'une expression médiévale paratactique de nature orale qui évo-
luera en une structure de subordination. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un
questionnement sur le caractère de la langue orale médiévale mené par les cher-
cheurs en linguistique historique poor qrri trouver des indices d'oralité dans les
textes anciens ainsi qu'étudier l'influence qu'exerce l'oralité sur l'écriture et vice-
versa constitue des objectifs prioritaire22, Enfin, er pour revenir à la langue ac-
tuelle, nous avons dans l'article de Mercè Pujol Berché, uLa atribución de

réalisée à par-
sé parl'auteur

Lettres et voix
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tainement en réaction contre la culture dominante, scripturale par excellence.

C'est ainsi que s pes de recherche consacrées à cette question

parmi lesq.rã[et ement en France le Groupe de recherche en
^litté.ator. orrl" par v. Görög-Karady et dont I'objet d'étude

est fondamentalement la littérature des cultures orales contemporaine2a. Pour

sion de r voie orale qui font I'objet chez les cher-

cheurs en effet, la variation entre les différentes

version e de diffusion -devient un sujet d'étude à

pan entière27.

ralité

et ment

re rales,

gressivement le domaine , Olivier
., Quand dire, c'est écrire d'oralité

, met en avant le complex rire dans

ture de Juan Manuel par rapport à l'oralité, qui ne fonctionne plus dans -El

Conde Lucanorque comme une convention pratiquée minoritairement (Par raP-

port à la littérature précédente), comme une imposture, réminiscence d'une tra-

dition antérieure dominante. Face à cette dimension de pure conYention, l'auteur

Mómcr CASTILLO LLUCH ¡r Gfr¡ror¡¡¡ GALEOTE
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uLa voz del transmisor del romancero panhispánico de tradiciín oraf: homo

rremory creación literaria u. Dans cette étude, l'auteur met l'accent sur la part
considérable de création et de critique dans les ron ances imputable à ceux qui les

trarsmettent : la création se concrétise dans les variantes appoftées par les inter-
prètes et la critique dans le critère sélectif propre à chacun d'entre eux ainsi que

dans la présence, dans certainsrotTrances, de leurs jugements subiectifs.

Nous pouvons remarquer que l'oralité, au sein d'un genre littéraire par es-

sence écrit comme le roman, est une figure, une convention, un " mirage o þour
reprendre le terme utilisé par Julio Premat dans l'article qu'il présente dans ce

numéro) dont se servent les écrivains à des fins précises. Deux articles nous mon-
rrent comment est exploitée l'oralité dans le but de dépasser et de renouveler les

canons classiques du roman : ainsi, Raúl Fernández Sánchez-Alarcos, dans son
étude " Oralidad y literatura: la crisis de la novela realista u, interprète les prati-
ques de narration de style oral dans le roman moderniste espagnol comme une
stratégie de rupture avec le roman traditionnel du xIr siècle (réaliste et natura-
liste) puisqu'elles ont un effet subversif anti-littéraire si l'on s'en tient aux ca-

nons de ce dernier. Pour sa part, Julio Premat, dans .. Los espejismos del decir.
Oralidad y experiencia en Platd quemøda de Ricardo Piglia " nous montre un
procédé similaire utilisé par le roman argentin contemporain. R. Piglia part d'une
histoire réelle et de témoignages aúhentiques pour l'élaboration de son roman
policier Pløu quemada dans lequel il s'efforce de reproduire ces expressions ora-
les originelles. Par ce choix esthétique de valorisation de I'oralité, R. Piglia, mais
aussi d'autres auteurs argentins contemporains comme l. Cortâzar ou M. Puig
qui ont emprunté cefte voie, essayent de surmonter la crise du roman et d'en
moderniser les cânons. Ce protagonisme de I'oralité a pour effets littéraires prin-
cipaux le multiperspectivisme et la relativité du roman. Toujours dans l'univers
littéraire argentin, I'article de Fabiana Sabsay, u L'influence de l'oralité sur la
littérature : analyse de la collaboration entre J. L. Borges et A. Bioy Casares ,r,

nous offre l'étude d'un cas exceptionnel de création à deux voix qui s'intéresse
particulièrement au dialogue précédant l'écriture enrre les deux aureurs ainsi
qu'au produit de cette collaboration, dans lequel l'ordité est omniprésente. lJn
autre article de ce numéro est consacré au genre romanesque : celui de Claire
Pallas, .. Les romans policiers de Manuel Vázquez Mont albin(L97a-1981) : I'oral
comme stade de prédilection possible d'une société ,, qui nous propose une lec-
ture psychanaþique des romans policiers de M. Vázquez Montalbán en mer-
tant en avant la fonctionnalité de I'oral dans ces æuvres.
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exclusivement une élite.
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ressources offertes par la transmission orale qui, en définitive, forme la mémoire
collective des peuples et construit son identité. Comme l'illustre l'étude menée
par Nadia Aït Bachir, u La communauté rurale extrémègne au tournent duxx.
siècle autravers de salittérature orale u, l'approche folkloristetendàrepérerdes
formules mécanisées et transmises oralement pourparvenir à une meilleure con-
naissance de la culture populaire dans des sociétéi caractérisées par leur isole-
ment culturel et leur taux élevé d'analphabètes. Au-delà de l'étude même des

chansons, des danses, des fêtes ou des contes et légendes dont le peuple se fait
l'écho, le folkloriste doit mettre en perspective ces menife$ations traditionnel-
les afin d'analyser leur portée, en tentânt de définir les fondations idéologiques
sur lesquelles celles-ci reposent et en déterminant les implications ou répercus-
sions qu'elles ont pu engendrer sur la culture populaire - en particulier sur le
mode de vie et de pensée. C'est ainsi que Perla Petrich dans o La palabra prover-
bial mexicana ", au-delà du recours à la parémiologie visant à identifier les pro-
verbes qui occupent une place importante dans le discours oral du peuple mexi-
cain, analyse, par exemple, comment ceux-ci peuvenr véhiculer l'idéologie tradi-
tionnelle machiste mais aussi comment l'évolution formelle de ces proverbes
reflète un changement dans les mentalités. Le folkloriste doit, dès lors, s'appro-
prier dans un premier temps les sourcês orales qu'il a pu collecter, pour ensuite
en dégager des données scientifiques permettant de reconstituer l'existence d'une
tradition populaire et de définir ses traits caractéristiques.

L'ethnologie, dont les méthodes ne diffèrent guère de celles utilisées par les

folkloristes, fut à ses origines I'expression d'une volonté nationale des pays occi-
dcntaux d'étudier lcs sociétés dites n primitives ,, qu'ils avaienr découverres pen-
dant la colonisation dans une démarche purement ethnocentriste. En effet, il
s'agissait, dans les premières études ethnologiques, de comprendre comment fonc-
tionnaient ces sociétés ., archaïques , sans écriture non pas pour en dégager leur
richesse intrinsèque, mais pour comprendre le passage du stade de la barbarie
vers le stade de la civilisation, la société civilisée étant, dans la conception de
l'époque, I'européenne. Le terme < ethnologie > est apparu en Europe à la fin du
xvrr siècle. Cependant, depuis le milieu duxx" siècle, son utilisation tend à s'é-tioler
au profit de celui u d'anthropologie o, terme beaucoup plus englobant. Tout
comme le folkloriste, l'ethnologue et I'anthropologue sont confrontés au pro-
blème de la quasi absence de sources écrites. Ils doivent, par conséquenr, rra-
vailler à partir de sources essentiellement orales, collectées sur le terrain afin de
constituer eux-mêmes leur fonds documentaire. Le présent volume nous offre
une illustration de cette démarche empirique avec I'article de Michèle Arrué,
.. Du beau parlé à la maîtrise des langues : enquêtes chez les Mapuches, peuple
autochtone du Chili >, qui nous propose une analyse sur le regard que les
Mapuches portent sur la société chilienne au travers des discours et des représen-
tations mapuches qu'elle a pu recueillir lors d'enquêtes de terrain. Ce nécessaire
recours aux sources orales est non seulement une caractéristique essentielle de

En quête d'une meilleure connaissance des civilisations

Bon nombre de disciplines scientifiques visant à offrir une meilleure connais-

sance des sociétés s'appuient sur le témoignage oral. Tel est le cas de l'étude du

folklore, de I'ethnolã gie / anthropologie ou encore de I'histoire. La démarche

moderne adoptée darrs cet domaines de recherche, consistant à décrire et analy-

ser sans .o.oì ;og"-ent de valeur les cultures Prrrement orales, ainsi que les

manifestatiorm orl., des sociétés avec écriture, va à I'encontre de I'ethnocen-

rrisme occidental qui a longtemps prévalu. Partant de I'idée communément ad-

mise selon laquelle ootr" 
"irrilitation 

a comme paradigme culturel l'écriture, il
apparaît qo. .., sciences, dans une plus ou moin¡ grande mesur€ et plus ou

*åitrr tôt, 
"ont 

adopter une ettitude contre-culturelle ayant pour effet la revalo-

risation de l'oralité.

Le terme u folklore >, venu remplacer celui de Populør Anti'quities, fut créé

en 1g46 par l'Anglais villiam John Thoms dans la revue londonienne 7þe

Athen¿eim,g afin di réunir dans une même discipline toutes les études se raPPor-

tant au savoir traditionnel des peuples. Dans ce cadre, l'utilisation de l'oralité

peut être considérée comme lrn moyen privilégié non setllement de faire resur-

gir rrr, passé souvent oublié mais également de le pérenniser. Il apparaît, en effet,

["e bs possibilités d'avoir recours à des sou ivement res-

tieintes pour le folkloriste du fait même de Il peut être

amené, pìr.templ., à utiliser des documents les membres

de la co-mmunauté étudiée tels que des lettres ou des journaux intimes, qu'il va

exploiter en identifiant des élémints perçus comm€ faisant partie de la tradition

qu-'il cherche à reconstituer ; il peut également recourir à des documents plus

officiels rédigés dans le cadre de la mairie, de la paroisse ou de l'égli5s. Nd¡r,

lorsque l'écrñ n, constitue Pas une sor¡rce suffisante pou_r explorer de manière

"pprãfotrdi" 
les us et coutumes d'une population, c'est-à-dire dans laplupart des

"ãr, 
l. folkloriste doit s'orienter vers une valorisation et une mise à profit des
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l'ethnologie / anthropologie mais il représente également un facteur de délimi-
ration de cenaines de ses sous-disciplines avec d'autres disciplines. Tel est le cas

de l'ethnomusicologie ou anthropologie musicale qui se différencie de la musi-

cologie par la primauté de l'oralité ; assertion mise en avant Pâr Mercedes Gó-

mez Plata dans son étude .. Chant flamenco et oralité : de l'écoute à I'analyse u,

qui nous propose une réflexion sur le chant flamenco, musique de tradition
orale qui n'utilise pas de système de notation écrite, musicale ou littéraire pour
sa transmission et son interprétetion. En définitive, le problème que pose la

prédo-i"ance de I'oralité dans ces sciences est celui de la manière dont est trai-
tée I'information pour aboutir à l'élaboration théorique puisque l'ethnographie
permet au chercheur de jouir d'une très grande liberté dans l'écriture.

S'il n'y e pas eu d'ambiguïté quant à Ia reconnaissance scientifique de l'utili-
sation des sources orales et du recours au témoignage dans les sciences précitées,

il n'en va pes de même pour l'histoire. Le témoignage oral a longtemps été dé-

considéré parles historiens, ces derniers n'accordant un crédit scientifique qu'aux

documents écrits. Notre propos n'est pas d'aborderici les différentes étapes ayant
contribué à la reconnaissance d'une .. histoire orale u car cet angle d'étude nous
est offert par Mercedes Yusta dans son article o Historia oral, historia vivida. El
uso de fuentes orales en la investigación histórica u. Nous allons plutôt tenter de

détinir ce que l'on entend par histoire orale ., vue d'en bas o et histoire orale
.. vue d'en haut o, terminologie que nous empruntons à Florence Desca-[t2e.

L'histoire orale u vue d'en bas u, apparue dans les années 1960 aux États-Unis

- notemment avec laNeu Left -30 a consisté à donner la parole à des acteurs du
passé, des gens < ordinaires " qui jusque Ià n'avaient pas d'existence historique
parce qu'ils étaient exclus des documents écrits. C'est l'Américain Oscar Lewis
qui a ouvert la voie avec Læ enfants dc Sancltez - 196l - et Pedro Martinez -
t964 - à ce que l'on nomme communément < récits de vie ". C'est I'occasion,

en particulier pour les groupes sociaux dits u analphabètes > et dont l'essentiel de

la culture est orale, de témoigner de leur histoire. C'est cette approche que nous
offrent Gina Hermann dans u Mujeres de la izquierda radical en la guerra civil
españoia o et Jo Labanyi dans ,. Ei cine y ia mecüación de ia vida c<-¡t"icliana en ia
España de los años 40 y 50 ". 

La première, à travers destémoignages de fémmes
miliciennes ayant perticipé à la guerre civile espagnole ; la seconde, à travers des

entretiens réalisés auprès de personnes ayant été spectateurs de cinéma en Espa-

gne pendant une période d'austérité et de répression mais également de grands
changements sociaux. L'histoire individuelle est considérée comme faisant par-
tie intégrante de l'histoire au sens large du terme : .. Tout u dominé > ou ano-
nyme qu'il soit, le fait même de se voir proposer un récit de vie ou de carrière
dans le cadre d'un projet patrimonial collectif propulse le témoin au rang d'ac-
teur de l'histoire #1.

u on¡rrrÉ oRNs rous sES ÉTATS

La démarche adoptée par l'histoire orale ,. vue d'en haut > est semblable à

celle utilisée dans l'histoire orale .. vue d'en bas , mais l'interlocuteur est bien

différerr-.Il s'agit généralement de témoignages des élites politiques et adminis-

ffadves. C'est ainsi qu'émergent, au cours du xx" siècle, d'abondantes biogra-
phies d'hommes politiques qui reposent non seulement sur le témoignage des

lntéressés mais également sur celui de leur entourage (collaborateurs, personnel,

proches).

L'histoire orale u vue d'en bas ,, et l'histoire orale u vue d'en haut , ont ceci

en commun qu'elles intègrent toutes deux l'individu au cæur même du proces-

sus de construction de l'histoire. La banalisation de l'utilisation du magnéto-

phone au xr siècle a facilité I'accès au témoignage et la création d'archives ora-

les32. Toutefois, I'historien ne peut se baser exclusivement sur des sources orales,

il doit les confronter à d'autres types de sources afin d'en dégager u la vérité
historique u. La coexistence des sources orales et des sources écrites est égale-

ment une caradéristique essentielle de la science juridique.

Droit et pouvoir politique : quelle place pour I'oralité ?

La diversité des branches du droit et de leur contenu engendre une muhipli-
cité de situations concrètes dans lesquelles I'oralité trouve sa place mais que I'on
ne saurait systémadser en quelques lignes. C'est pourquoi il convient de traiter
la question sous I'angle des systèmes juridiques, perspective globale qui nous
offre une réflexion introductive autour de la relation droit / oralité.

Les deux principaux systèmes juridiques sur lesquels reposent les droits na-
tionaux de nos jours sont le droit issu de la tradition romaine et le droit émanant
de la coutume. Dans la première catégorie nous trouvons les pays de l'Europe
continentale - tels que l'Espagne, la France ou encore l'Allemagne -, les pays
d'Amérique Latine, les pays africains francophones ainsi que de nombreux pays
d'Europe centrale et d'Asie. En revanche, la Grande-Bretagne, les États-Unis et
les pays ayant constitué l'Empire britannique appartiennent à la seconde catégo-
iie. C<-¡ucrèterìeut, quellc csi la perti-uencc tle ceric classificarir¡n au regard de
l'oralitél En fait, le droit romain est synonyme de droit écrit, c'est-à-dire que la
loi joue un rôle prépondérant alors que la jurisprudence et la coutume y occu-
pent une place subordonnée. Au contraire, le droit coutumier, qui a donné la
Common Law et le système dit " anglo-sâxolt ))r est un droit oral.

On sait que à ses origines, c'est-à-dire à l'époque royale, le droit romain ou
u droit archarque u n'était pas écrit. L'oralité y avut une place déterminante
puisque le droit reposait exclusivement sur la courume. Cependant, à partir de
450 avant Jésus-Christ, les grands principes du droit courumier romain relevant
jusqu'alors du domaine exclusif de l'oralité allaient prendre la forme de l'écrit.
Tout d'abord, de façon rudimentaire , avec les Douze Tables, première législation
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écrite de Rome, ensuite, d'une manière réellement élaborée, avecleCorpus luris
Civ'Jis33 (sz9 après JésusChrisQ institué par I'empereur byzantin Justinien ler

- Flaaius Petrus Søbbatius tustiniaru¡s. A partir de cette époque le processus de
codification du droit est engagé et n'a cessé de se développer au fil des siècles.

Toutefois, la primauté du droit écrit dans les pays où prévaut le système
juridique issu de la tradition romaine a ses limites ; la législation n'est pas tou-
jours adaptée aux cas d'espèces. Il convient alors de recourir à la jurisprudence.
Celle-ci peut être considérée comme une source orale du droit dans la mesure où
elle est constituée par l'ensemble des décisions émanant directement des juges. Il
s'en dégage des principes juridiques qui ne sont pas assimilables à du droit écrit
puisque ce ne sont pas des règles de droit commun constaté€s par des textes
officiels. La décision juridictionnelle a force de loi pour le cas d'espèce auquel
elle s'applique mais elle n'a pas force de loi pour les cas à venir ; le juge n'est pas

légalement tenu, dans un cas sinilaire, de suivre la jurisprudence antérieure même
si, dans la pratique, les tribunaux de premièie instance s'appuient généralement
sur les décisions des tribunaux supérieurs. Cependant, les jugements rendus par
les tribunaux peuvent avoir une portée supérieure à celle d'une simple interpré-
tation du droit écrit ; en droit administratif français, par exemple, le juge exerce
un véritable pouvoir normadf en rendant des jugements de principe visant à
édicter des normes. Il se rapproche, en ce sens, du droit jurisprudentiel de la
Common Law, - lois non écrites u faites par le juge rfa.

Il convient également de ne pas omettre le fait que l'oralité est au cceur même
du procès. Comme le montre Géraldine Galeote dans son article ., La oratoria
forense en la causa penal ", la plaidoirie, en particulier dans les procès d'assises,

est une composante essentielle du débat contradictoi... À l'origitte source orale
du droit, la jurisprudence est par la suite consignée par écrit dans des recueils de
jurisprudence pour une meilleure diffusion. Ainsi, parce que le droit doit être
un n droit vivant > et évolutif - adapté àla réaJité des êtres humains - et non
un droit figé,la complémentarité entre droit écrit et droit oral est fondamentale.
Outre la jurisprudence, il existe une autre source orale du d¡oit. Il s'agit de la
coulume, pratique cie la vie juricüque qui présente un caractère habituel et qui,
de ce fait, tend à se poser en règle de droit. Celle-ci est donc constiruée de prati-
ques et d'usages généraux et constants - élément matériel ouconsuetudo- que
la population reconnaît comme obligatoire parce que le droit l'exige - élément
psychologique ov opinio ìr.t'ris sel necessitatis.La coutume a un caractère obliga-
toire. Dans le droit contemporain, le rôle joué par la coutume est relativement
modeste par rapport aux autres sources de droit.

Sur la base du principe de la séparation des pouvoirs mis en avant par I'An-
glais John Locke en 1690 dans Essai sur le gouarnernent ciail puis par Montes-
quieu en 1248 dans L'Esprit des lols, seul le Parlement est habilité, dans les démo-
craties pluralistes, à édicter les règles juridiques dites ., primaires u, à savoir les
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lois. Si, comme nous l'avons souligné précédemment, la loi constitue la source

de droit écnt par excellence, il convient toutefois de ne pas omettre, dans notre

approche introductive sur I'oralité, une des phases essentielles de son élabora-

don : la phase de discussion dont la procédure est orale. Ainsi, le projet de loi est

examiné en séance publique et le débat est organisé autour de trois étapes succes-

sives : une discussion générale sur les grandes lignes du texte, une discussion et

un vote sur les articles et enfin, le vote sur l'ensemble du texte. C'est au cours de

ce débat que s'affrontent, dans une joute oratoire, les différents groupes parle-

mentaires défendant des lignes politiques souvent opposées et que les parlemen-
taires déploient tout leur talent oratoire au travers du discours qu'il sont amenés

à prononcer, comme l'illustre l'article de Luis María Cazorlau Apuntes sobre la
oratoria parlamentaria >. Le recours à Ia discussion pour l'adoption des lois nous
renvoie, à nouveau, à la nécessaire interdépendance de l'oralité et de l'écrit dans

les Etats démocratiques. Cependant, l'intervention des députés au Parlemenr ne
vise pas uniquement à discuter des projets de loi. Ainsi, Danièle Bussy Genevois,
dans son étude o La découvene de la parole fondatrice : discours de députés
(juillet-septembre 1931) o, analyse les toutes premières interventions de députés,
d'obédiences politiques distinctes, dans le contexte du gouvernement provisoire
de la Seconde République espagnole après l'instauration du Parlement, et au
cours des premiers examens de la Constitution qui entraînera la crise fondamen-
tale d'octobre. La transcendance de ces premières prises de parole réside dans le
fait qu'elles peuvent être considérées comme des discours fondateurs, au sens où
chaque député tente d'imposer son image et son utopie de la République, voire
de l'Etat.

Mais, au-delà de l'enceinte de l'hémicycle, l'homme politique est amené à
prononcer des discours de tous ordres, Il s'agit pour lui d'un exercice habituel
mais souvent périlleux puisque tactique, er dont les enjeux sont parfois cruciaux.
Toutefois, un bon orateur politique ne doit pas uniquement savoir parler. Il est

essentiel qu'il prenne en considération I'auditoire auquel il s'adresse. Ainsi, la
rhétorique, depuis Aristote, a placé le récepteur au Gur du processus persuasif
au travers de la communication35. Le locuteur doit communiquer avec lui afin
de le persuader du bien-fondé de ses arguments. Or, I'appropriation du discours
politique par un auditoire hétéroclite multiplie les possibles interprétationr6
car, dans la plupart des cas, le message politique s'adresse au plus grand nombre
et non à un groupe restreint de spécialiste 37. Le talent oratoire et les stratégies
de séduction politique doivent, de ce fait, être utilisés avec subtilité et efficacité.
Manuelle Peloille, dans son article u Emilio Castelar o la oralidad para
muchedumbres. Notas sobre un discurso ante el comité republicano de Madrid
(tSea) u, aborde cette question de la mise en scène de soi au travers du discours
politique, mais également celle de l'activation des mécanismes identitaires et idéo-
logiques.
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Si l'homme politique doit savoir user de la rhétorique ou << art de persuader
par le discours > pour faire passer le message qu'il véhicule, l'idée selon laquelle
le discours et l'éloquence donnent le pouvoir par la parole n'est pæ nouvelle
puisqu'elle est développée par les sophistes au cours de la deuxième moitié durn
siècle avant Jésus Christ. Protagoras, Gorgias, Prodicos, Hippias ou encore
Thrasymaque ont été des maltres de rhétorique en enseignant à leurs disciples
l'art de parler en public et de défendre leurs idées à I'assemblée du peuple ou au
tribunal3s. On peut considérer que les apprentissages visant à maltriser l'ar-t de la
parole ont constitué, à l'époque classique, jusqu'au r siècle après Jésus-Christ,
une activité fondamentale. Mais, n'oublions pas que Antiphon a introduit la
rhétorique judiciaire à Athènes en rédigeant des " lieux > utilisables dans n'im-
porte quelle situation3e, les sophistes eux-mêmes ont utilisé la lecture publique
de discours qu'ils ont perçu comme étant des modèles. Dès lors, la rhétorique
conçue comme I'an de la persuæion par le discours est dès ses origines étroite-
ment liée à l'écriture et, comme le souligne \Ø. Ong u la rhétorique elle-même
est progressivement mais inévitablement passée du monde oral au monde de
l'écriture uao.

cAecAecAe

Il est fort satisfaisant que la valorisation de I'oralité ne soit plus uniquement
une réalité en amont - au niveau de l'utilisation des sources orales par la com-
munauté scientifique - mais qu'elle le devienne également en aval - lors de la
diffusion au public grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, en adéquation avec
sa nature, Ie Romøncero a logiquement fait l'objet d'une édition incluant un livre
et un CD audio avec l'enregistrement de certainsrornnncesal. Dans cette même
perspective, nous pouvons citer l'exemple qui nous est offert dans le présent
volume des projets d'édition en cours de réalisation parJo Labanyia2 et par Gina
Flerrmanna3 qui combinent les deux supports, visuel et sonore. Il convient égale-
ment de se référer à la dernière publication de l'équipe u Traverses 

", 
Les poly-

phonies du texte, qui, outre le recueil des Actes du séminaire inclut également un
CD - voir compte-rendu dans ce numéro.

Comme nous l'avons vu, de nombreuses idées ayant trait au clivage oralitê/
écrjture sont maintenant dépassées et ce dépassement coïhcide, d'une façon
qui n'est en aucun cas fortuite, avec la revalorisation par les différentes disci-
plines de l'oralité comme moyen d'expression et comme source documentairda.
De fait, la conception de l'oralité est aujourd'hui plus que jamais centrée sur
son articulation avec l'écriture, ce qui est mis en évidence par les nouvelles mo-
dalités textuelles et, en particulier, par l'hype raextés.En effet, une nouvelle forme
de u lecture > se met en place avec I'hypertexte, essentiellement de l'écrit mais
combinant également des sons þinsi que des images srariques ou dynamiques),
et surtout se présentant d'une manière beaucoup plus dialogale et réactive que la
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lecrure traditionnelle : I'utilisation des hyperliens s'éloigne d'une pratique clas-

si fré-
mme,
y Pfé-

vaur parce qu'il permet une analyse de la pensée facilitée cognitivement par une

disposition et un accès spatiaux, mais à cela viennent se greffer les possibilités
réactives et interactives de l'oral. Si les changements dans les moyens de trans-
mission de I'information et dans les habitudes de lecture ont toujours impliqué
des révolutions dans I'histoire culturelle et sociald6, il est clair que l'oralité est

au cæur même de cette mutâtion moderne.

1 \ü1. Ong, Orality and Literaq: The Technologizing of the Vorl Londres, Methuen, 1982.

lOralifudy acriturø, Tænologíøs de k palabraMéxico D. F. , Fondo de Cuhura Económic4
7987 , p. 169 (nous traduisons de I'espagnol).1

2 D'autres travaux de nature collective ont été réalisés dans I'hispanisme français, comme
celui de J. Bonnamour (dir), L'orali4 Les Cahiers de Fontenay,34, 1984 (monographie
sur I'oralité consacrée au domaine littéraire spécifiquement) ou bien les publications très
variées de l'équipe d'4. Iglesias Ove.iero, Cahim du P.R.O.H,E.rl,l1.O. @rogramme de
Recherche sur . Oralité, Histoire, Écriture ' dans le Monde Ibérique d'Orléan$.
Numéros : 7 - t996, 2 - 1998,3 - 2000, 4 - 2002.

3 Cf. pour le concept de tabula¡ité Ch. Vandendorpe , Du papyrus à I'ltyprtøte. Essai sur les

mutatinns du texte et dc la lectt4re, Paris, La Découverte, 1999, p. 4l-69 .

a Certains auteurs comme J. Goody (cité par B. Cerquiglini, Étoge de h va,ri¿.nte. Histoire
critique de la philologie, Paris, Seuil, 1989, p. 37) considèrent I'oralité comme un moyen
d'expression contenualisé et subjectif alors que l'écriture serait le moyen d'expression
décontextualisé et objeaif. Mais malgré I'opérativité d'une telle distinction, celleci est
faussée par les technologies modernes. Pour illustrer cela, il suffit d'évoquer les
enregistrements video de déclarations publþes de terroristes qui ne contiennent aucune
piste sur le lieu ni le moment de l'émission par le sujet, c'est-à-dire, qui jouent précisement
sur un effet de décontextualisation.

5 Au sens où R. Barthes I'entend dansþthologLb, Paris, Éditionr du Seuil, 1952.

6 N'oublions pas non plus le sens donné au stade oral dans la psychanalyse.

'z 
Cf. \ø. J. Ong, Intøfaces of the Vord,Ithaca, Cornell University P ress, 1977 ,p. 103 et du
même auteur, Oralidady øcritura... p. 47-48.

8 B. Cerquiglin i, Éloge d¿ la oari¿næ..., p. 37 ; voir aussi Ch. Vandendo rpe, Du papyrus à
I'lrypmexæ..., p. 247 : " IJn des enjeux fondamentaux du livre peut se résumer en un
mot : la libené,.

e Dès I'antiquité, les études grammaticales étaient orientées vers l'étude des langues classiques
écrites et linéraires et la philologie dux¡f siècle a fait des texres son objet d'étude.
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10 Voi¡ F. de Saussure, Coun dc linguistþuc genøale, Paris, Payot, L969, p. 45.

rr Néanmoins, le générativisme, I'un des couranß linguistþes modernes les plus influents,
travaille généralement avec des exemples " fabriqués u, qui ne correspondent pæ forcément
à des productions réellement âtte$ées. Ce choix est conditionné par le fait que les

hypothèses sont te$ées à partir des contrastes entre ce qui est possible et. ce qui est

impossible. Cela exige que les exemples soient des o représentations o schématiques et
non des occurrences attestées (il n'est pas possible d'attester I'impossibilité).

12 Voir C. BlancheBenveniste, " Les études françaises sur la langue parlée ", Trarnux et

dacummß,ll,2001, p.224-243,pourune synthèse des travaux du GARS ainsi que pour
une bibliographie de I'auteur. Cf. également C. BlancheBenveniste, Estudios lingüísticos

sobre k relación entre oralidad y øcritur4 Barcelone, Gedisa, 1998.

13 '!ùí. Beinhauer, El español coloquial, Madrid, Gredos' 1978119291,

'n Cf.J. M. Lope Blan ch, El ætudio del æpañol høbhda cuho,México,U.N.A.M., 1986 et J.
M. Lope Blanch (éd.), Memoriø de k V reuniÁn de trabaio de k Comisión Ejecøtiva dcl
ætad.io dcl apañol habhdo culrq México, U.N.A.M., 1996. L'une des tâches fondamentales

de ce projet socio-dialectologique aétêlaconstitution d'un corpus de I'espagnol parlé,

dont une édition en CD-Rom a été publiée parJ.A. Samper Padilla, C' E. Hernández

Cabrera et M. Troya Déní2, Macrocorpus de la norma lingùístira culu de ks principala
ciudadcs dzl rnøndo hispánico, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Asociación

de Lingüística y Filología de la América Latina, 1998.

ls Cf., par exemple, N. Chomsky, (Jrø aproxirnación naturalista a h tnente y al lenguajq

Barcelone, Editorial Prensa lbérica" 1998.

1ó Cf. M. Garman, Psycholinguistlcs, Cambridge, Cambridge University Press' 1990,

chapitre 8.

rTVoirM. A. K. Halliday,Spokmand.writtmkngøge,Oxford, OxfordUniversityPress,
1985, ainsi que, du même auteur, " Spoken and Written Modes of Meaning r, dans R.

Horowitz ; S. J. Samuels (comps), Comprebmding Oral and lV'rittm lønguage, 1987, p.

55-82.

18 A. Narbona, . Sintaxis coloquial y análisis del discurso ", Revisa Española de Lingüísticø,
?-1 , ? , 1991 , n 195 Voir égalemont- <{u même arlteur. Sintaxis øpañola: nuet¡os y ¡itios
mfoques, Barcelone, Ariel, 1989.

eCf.C.BlancheBenveniste, Estudioslingüßticossobrel¿rekri.óz...,chapitre3(.Lasunidades
de lo escrito y lo oral ').

20 Voir notamment, de ces auteurs, . Sprache der Nähe - Sprache der Distanz. Mündlichkeit
und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte o,

Romanßtisches Jahrbilch36,1985, p. 1543 ; Gæpochene Sprache in da Romani¿: Französbh,

Ialie¡tisch, Spanisch,Tibingen, Niemey er, 1990 et o Langage parlé et langage écrit , dans

G. Holtus; Ch. Schmitt; M. Metzeltin (éds.), Løciknn der Romdnistischen Linguistiþ
VoL 1, Tübingen, Niemeyer,2000.

21 Cf. labibliographie de leurs articles resp€ctifs.
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oraleetadoptent
arlera de " parole
. Goody, Entre

24 Cf., par exemple, les actes de deux colloques internationaux organisés par cette équipe :

G. Calame-Griaule ; V. Görög-Karady ; M. Chiche (éds.), Le conte, pourquoi ? cornrnent l,
Paris, CNRS, 1984 et V. Görök-Karady; M. Chiche (éds.), D'un conæ... à I'aute. lø
oariøbilité d¿ns k litterøture oralgParis, CNRS, 1990.

ø Une bibliographie sur la question se trouve dans P. Díaz-Mas (é &), Romarrcero, Barcelone,

Critica, 1994 (Biblioteca clásica, 8).

z6 M. Frenk, Corpus dc h antigua lírba popalar þiglos xv a xwl, M^&id, Castalia, 1982

(Nueva biblioteca de erudición y crítica).

27 L'étude de la tradition et de ses métamorphoses mais aussi de la disparition des poèmes

épiques et des romances intéresse la recherche ; voir sur ce dernier sujet.A. Deyermond,
La literatura pødida d¿ h Edad Media castellarø. Cauílogo y estudio L Epicø y roïMncet
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995.

,s \1. J. Thoms (sous le pseudonyme de Ambrose Merton),dansThe Athenaeurn,n"982,22
août 1846.

2e F. Descamps, L'historicn, I'archiviste et le magrætophone. De k constitution d¿ k source

orale à son exploiøtion, Paris, Comité pour l'histoire contemporaine et financière de la
France,2001.

r0 o Les histoires de vie aussi connaissent leur diffusion véritable dans le grand public dans

les années soixante, da¡rs le contexte troublé et contestataire de la guerre du Vietnam, en
plein mouvement des droits civiques, donnant naissance à unnpopulisme existentialiste,
postulant que le savoir peut en lui-même résoudre la question sociale" et la question
erhnique. Ce courant insnire la Ne¡u 1,e.fr. (féministes. raclicarrx. pacifisres) rrri oppose
alors une histoire orale vue " d'en bas o à une histoire \ØASP vue " d'en haut o, masculine,
écrite et blanche. ,r,Ibidern, p. 31.

tL lbidern,p.739.

32 Ainsi, par exemple, le Conseil économique et social français a rendu, au cours de sa

s&nce du 10 janvier 2001, un avis sur les archives orales, leur rôle et leur stâtut. Dans
celui-ci il préconise I'adoption d'un critère temporel pour la définition des témoignages
oraux courâmment appelés a¡chives orales (distinction entre o témoignages immédiats "
et n témoignages uhérieurs ou r&rospectifs ,). Il demande également à ce que I'accès aux
collections soit facilité, notafirment pour les chercheurs, et la création d'un Comité
scientifique chargé des témoignages oraux ayânt pour mission "- d'établir un cahier des
charges, qui cherchera à préciser les critères scientifiques relatifs aux modalités de recueil
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de conservation et d'exploitation des témoignages oraux afin d'assurer aussi bien Ia
cohérence scientifique et l'unité des procédures que les règles déontologiques inhérentes

à toute collecte de ce genre ; - d'élaborer un programme des priorit& à raenir, spécialement
en ce qui concerne le recueil de témoignages immédiats ". Enfin, le Conseil économique
et social souligne la nécessité de promouvoir une politþe volontariste et raisonnée des

témoignages oraux : " Sans les témoignages, il est impossible de connaître pleinement
I'histoire du temps présent u, Conseil économique et social, I¿s archhtæ orølæ, rôle a
statut,loumal Oftcicl ü 17 janvier 2001'

13 P. Krueger; T. Mommsen, lùØ. Kroll, CorpuslurisCioilis,Hildesheim,Veidmann, 1989,

3 volumes,

ra Voir sur la Common Law: D. Poirier,Sourcø dekCommon løut, Bruxelles, Bruylant,
1996; J. Vanderlinden , Histoire de h Common Lau, Bruxelles, Bruylant, 1996; A. D.
McNair; F. H. Lawson , Deræho romano y n Common l¿.7Ð >: ilrra comparación en esbozo,

traduction espagnole de Ignacio Cremades Ugarte, Madrid, Université Complutense,
1994.

rs M. Meyer (dt), Histoire de k rhétori4ue des grecs à nos jours, Paris, LGF, 1999.

16 
" La diffusion des idées ne peut êüe tenue pour une simple imposition : les récepteurs
sont toujours des appropriations qui transforment, reformulent, excèdent ce qu'elles
reçoivent. L'opinion n'est aucunement un réceptacle, une cire molle o. R. Chartier, Zes

origines cuhurellæ dc k ReuoløtionfrançaisgParis, Seuil, 1997, cité par C. Le Bart dans,
Le discours politique,Paris, PUF, 1998, p. 109-110.

3z Sur ce point voir : F. Bon, n Langage et politique ,t, dâns L'action politi4ue, Truté de
science politique, Paris, PUF, vol. 3, 1985, p.537-573.

" Cf.J. De Romilly, Z es grands sopbistes dans lAthène de Periclès, Paris, Editions de Fallois,
1988 ; B. Cassin (éd.), Z e pløisir dc parlr, étudø dc sophístþue cornparée,Actes du colloque
de Cerisy, Paris, Minuit, 1986.

3e Sur les lieux rhétoriques voir M. Franco, M. Olmos, o Lieux communs : histoire et
problématiques r, dans Lieux commtns, Revue Pandora, nol, 2001, en particulier
p.l2-13.

a0 '\trf. Ons, Oralidad^v acritrtra --.i olt.cit. o. 115.

atP. Díaz-Mas (ê&),Romanrøo, Barcelone, Crltica, 1994 (Biblioteca clásica, 8).

n2 Intitulé " Una historia oral del público cinematográfico en la España de los años 40 y 50 ,
et qui donnera lieu à une publication avec un livre, un CD et une base de données
muldmédia sur le web.

a'Les témoignages des femmes qui ont participé à la guerre civile espagnole feront I'objet
d'une publication sous forme de livre et de CD.

aa La nouvelle considération scientifique octroyée à I'oralité ces dernières décennies se

manife$e dans la pléthore de bibliographie sur la question (cf. bibliographie à la fin de
cette introduction).

L' ORALITÉ DANS TOUS SES ÉTATS

a5 Cf. sur ce concept Ch. Vandendorpe , Du papyras à l'þrpøtexte...,notamment p. 113-126

ef.235-251.

¡¿ yei¡, par exemple, sur ce zujet, R. Chartier, Lbrdre dø livrø. Lætcun, autean, bibliathèquø

en Europe øtre xMc et xvIIIe siècle, Aix-en-Provence, Alinea, t992 ;1. Goody, Ente
I'orølité et I'écriture,Paris,PUF, 1994, p.67-68 ;8. Cerquiglini, Eloge de la odriante,..,
p. 37 et Ch. Vandendorpe Dø papyrils à I'lrypertexte..., dans la présentation de son

livre'
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