
RENDRE PUISS/IVT

De quelqu.es postures (d.e commtrnicateurs)
au sen:ine d.e In d,omination

PAR

Dominique MEMMI

Chargée de reclærchcs au CNRS GaRAPP )

"Lc port du prince, sa manière dc se tenir n'étaicnt Point sans mnjesté,

mais souaent iI uoulait imposer à son interlocuteur; alars il s'embarrassait
lui-même et tonbait dans un balancernent d'wte jambe à I'autre Presque
contiutel Du reste, Enæst lV aoait un regard pénétrant et d.omhwteur; lcs
gestes dc ses bros aaa,ient d,e Ia noblcsse, et ses parolcs êtabnt ù ln fois mesu-
rées et conckes.

Mosca auait préoenu Ia d.u.ch.esse que b prin'ce ansait d.ans lc grand' cabi-
net où iJ receaait en au.di.errce, un portrait dc Louis XlV, et wæ tabb fort belln

dc Scaglinla de Florence. ELlc trouua que l'imitatinn était frappante; éai'd'em-

ment iI cherchait Ic regard et ln parolc noblc dc Louis XIV, et iI s'appuyait sur

Ia tabl.e d.e Scagliola, d.e façon à se d.onner Ia tournure d'e Joseph II- "
(Stendhal, La Charteuse de Parme, Paris,l,e Liure de poche, 7962, p.119)-

Le pouvoir est une promesse. "Potentialité et capacité de forces", plus

qu'un état, il est, dit Louis Marin, une o'réserve de force qui ne s'exerce pas,

mais met en état de se dépenser"I. Mais lorsqu'il ne's'exerce pas ici et mainte-

nant, il doit être en état de se rappeler, y compris à lui-même, comme r:ne vir-

tualité toujours présente. Moments doabstention qui mettent en évidence la

fragilité du détenteur d'une position de pouvoir en dévoilant le travail spéci-

fique qu'il lui faut fournir pour parvenir , cornme Ie petit Prince de Parme, à

sten donner la tournure sans trop dt"embarrastt.
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RENDREPUISSAIIT' I4S
homm,es que tout est méti,er iri-bas; quc nous sorr,znes tous dans ce monde d.es
espèces d'empiriquns montés sur des tréteaux pour uendre notre marchand.ise
a,ufi po"ssa'r"ts. Une pareille uue de la société mènerait ù des conséquerlces
funestes". (Cornmnntaires d,e Chateaubriand aux Mémoires d.e Louis XIV pour
l'instruction d,u Dauphin (1806) in Louis XIV, Le Métier de Roi, Editinns d.e
Kerdraon, 1987.).

A) La naturalité du pouuoir.

Les communicateurs doivent vaincre les résistances du personnel politique
à leur présence ou à leur entrée dans le jeu politique. Voilà qui les met en
situation de se rendre par écrit et publiquement utiles, nous faisant accéder
par là même à ce qui leur apparaît souhaitable de mettre en avant d'eux-
mêmes et de leurs interlocuteurs pour les encourager à une collaboration. Ils
nous livrent ainsi un univers d'oppositions assez fortement structurées et qui
font système. Elles ne nous intéressent ici qu'en ce qu'elles orchestrent et per-
mettent de mettre en valeur une position dans un rapport de force spécifique :
celle qu'adopte le communicateur face à un interlocuteur puissant mais à la
recherche d'une apparence, c'est-à-dire, et plus généralement, la position de
celui qui se trouve en situation plus ou moins contrainte d'aider un dominant
à assumer son rôle. C'est ce double fil -oppositions / positions - qui constitue la
texture de notre analyse et que nous suivrons ici sans le démêler arbitraire-
ment, ni statuer - nous n'en avons pas les moyens- sur le degré exact d'adhé-
sion des uns et des autres à ces représentations, et donc sur leur efficacité
réelle auprès des hommes politiques.

Le plus immédiat des services que s'avèrent rendre les professionnels de
la communication apparaît être celui de "naturaliser" la domination, d'en
affirmer l'évidence et le caractère irrésistible, à travers un discours sur la
véracité du pouvoir et urre posture visant à rappeler sans cesse sa primauté
présumée. Une première série de tensions est requise à cet effet : celle qui
oppose naturel et artifice.

Certes ces ouvrages sont capables de proposer une vision désidéologisée de
la présentation de soi en politique, une vision distanciée des modes d'accès à la
grandeur politique "présentable". Et ils ne s'interrogent alors que médiocre-
ment sur la légitimité des images qu'ils sont chargés d'imposer : "D'ailleurs, à
quoi bon se justifier ? La communication n'est qu'un haut-parleur. Il amplfie
le message, bon ou mauvais"4. Les communicateurs acceptent alors d'aborder
le problème de la promotion de soi dans les termes -relativement dévalorisés
dans I'univers politique- de la séduction : "Comment les hommes politiques
réussissent à vous plaire" se demande Thierry Saussez, en guise de sous-titre
de son ouvrage, Politi,que séd.uctions. Les auteurs s'attachent donc à affirmer
l'importance des techniques de séduction , de leur prise de conscience, de leur
maîtrise, et I'agacent des retards du personnel politique à les intégrer. Bref,
ils n'hésitent pas à vanter leur produit.

Mais au total on s'étend assez peu sur les "trucsl de la profession et les
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I48 RENDRE PUISSAIIT

dans son Portrait du Roi, et pour lesquels c,êtait êgalement l,aptitude à res_
pecter les ressources propres, res traiù essentiers di modèle qri?i"it 

""rr.c.assurer la qualité du portrait lui-même. Discours sans doute Ëonvenu ; chez
ces experts en présentation de soi d,hier et d,aujourd,hui, de celui qui doit
vendre son produit. Mais il ne fait gue détourner à .o' profit une fonction
bien précise secrétée par ra proximité'd'orr" situation de pâuvoir : ra nécessité
de réconcilier le soutien à ltdentification au rôre de dominant, .rn"" l"rrrg"rr""
-contraire qui la menace, la nécessité d'objectiver tant soit p"o r", recettes de
la domination.

B) Apparence, idcntifi.cation et distance au rôl.e.

. 
Car ces _ouvrages rendent un double service : ils facilitent à la fois, par

leurs exposés sur le ',savoir 
plaire'', un rapport distancié, t""t rriq,r", au rôle,

et par leur affirmation douné-nature politiqu" substantieÉ 
", f"rïJrl, ra pos-

sibilité d'une adhésion à la fincrlln: Le io.t.rit re plus 'oréussi,,, 
cerui gui

aura ainsi le plus de chance de séduire re gouvernant rui-même, est cerui qui
est capable de lui fourniro en même temps f,ue ra promesse de ra séduction, re
moyen le plus confortable pour s'identifie" à- ror, .âr", poo" rui faire oubrier la
part écrasante et déligitimante de I'apparenre drrrs'ro,, poo.roi,. ,-"l"st celui
qui sait obtenir au profit du personner poritique d'auj'ourd'hui conme du
monarque absolu de jadis, que oopersonne 

ne saiiqu'à l,iiverse, le roi est seu-
lement son image, et que deirière ou au delà du f,ortrait, il 

";;; 
p.. f" ,oi ,mais un homme. Personne.ne sait ce secret, et l'e roi -âior q"" i". 

",rr.".,peut-êtrettu.

La tension entre naturel et artifice ne procède que de cela : du souci d,une
bonne gestion, confortable et sans .isque'excessif io,,, l,adhésion au rôle, de

l^a1ry*l*. 
Tout se passe.comme s,il y avait q,r"lqïe 

"hor" 
d'irrsrrpportable àra prrse de conscrence pleine et entière de rimportance du paraître dans re

pouvoir et des calculs de séduction; comme si r'âbjectivatio" à;.;;;odes de
la domination avait ses lirrrites; comme si ceux mêmls qui se chargerrt dl"r, p.o-
poser les recettes devaient, dans une certaine mesure, savoir aussi les faire
oublier. Il faut alors en .oremettre'o rlans,le registre opposé, celui de la transpa_
rence et du naturel : o'Globalement 

les homrie. poritiqo"" sont très honnêtes.
Pour ceux-,qui les connaissent vraiment, ils sonf même prus qu,honnêtes : ils
sonl naïfs"r8. Il s'agit de protéger, aux yeux de tous comm€ à ceux de l,homme
politique, son in-nocence, au sens premier du terme. par son affirmation pure
et simple (l'homme politiqu3 

19 
ruil pas y faire, et quand il sait, il ne fait pas

lxprès ) par une éclatante division dËs taches qui renvoie la séduction du côté
d: 

"o.T-r11cateur 
(ce qu'il répète aoe" obstàadon, à travers ces ouvrages,

c'est à la fois o'soyez-vous 
même-" et "laissez-nou nous occuper du reste"") , ou

en_coï par I'atténuation- de 
!9 qu'ir peut y avoir de poritique -;ilJ de cal-

cul dénué d'innocence- dans l'aùour-du pouvoir po,', t ri--e-e et des efforts
pour l'obrenir déployés par rohomme- f,ohtique'. c'esr ce a qoài t",,a p..
glmrlg Jacques Séguéla lorsqu'il fait limer le-s dents un peu 

"âr"rJa.". 
a"

i::T:iI y,]9."1t4 ("immenses, cruelles et acêrées, ses 
-canines 

en particu_
Der' n'rnsprraient pas confiance. (François Mitterrand) en était bien cànscient
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et ne les dégageait qu'à contre-coeur"re ) ou que, dans Ie même ordre d'idées,

il lui fait abandonner son allure de oobanquier" et de "tacticien", de "prince

florentin de la politique" au prolit de ce qu'il y a chez lui de. .. "Yrai'o 2o -

C'est qu'entre différentes postures dominées possibles à côté du pouvoir -

auto-anihilation, revendication d'un pouvoir concurrent, servitude admirati-

ve- le communicateur a en effet choisi d'être celui qui le sert sans en être

dupe : c'est-à-dire celui qui entretient une conscience démystifiée du pouvoir

.ma r"rrorr""r à tirer les bénéfices de son cotoiement et de son entretien. "Le

plus vieux métier du monde" comme I'annonce Claude Marti en sous-titre de

lor ooo"tg" pour qualifier la oocomrnunication" : c'est ce qu'on appelle être

un peu o'pute"o en effet, que de flatter, sans y croire mais sans le montrer tout

à fait, et sans quitter le registre de la vérité, les désirs et les représentations

chères à son "client "- le jeu ne pouvant fonctionner que grâce à la bonne

volonté tacite des protagonistes. Le compa'gnonnage homme politique-commu-

nicateur, et le discours qu'il engendre hésitant sans cesse entre le vrai et le

faux, I'adhésion et la distance au rôle, pourraient bien être symptomatiques

de tous les contacts rapprochés entre dominants et dominés : où Ia proximité

met la puissance des premiers, si elle n'est pas frontalement renise en ques-

tion pai les seconds, en risque permanent de démystification et de désacralisa-

tion ('oil n'est pas de grand homme pour son valet de chambre"). C'est ainsi

que la confrontation des deux professions fait souvent penser à I'exemple

paradigmatique du rapport de domination rapprochée : la relation homme-

fernme 2r.

C) Se rend.re nôcessaire sans se rnontrer o'suffisant"-

Dans ce type de relation, le service le plus immédiat rendu par le dominé est

la reconnaisssance de la relation de domination elle-même. Affirmer la'ovêritê"

du pouvoir c'est-à-dire ici son existence, et établir sa primauté est alors tout

un. Les communicateurs savent l'importance de cette reconnaisance minimale

: ooAu début est le pouvoir. Il est essentiel qu'il existe. Que 19 pouvoir se mani-

feste. Premier temps, le pouvoir..'L'identifier, le palpero'22. L'opération les

place ipso facto dans la posture de dominés, empressés à reconnaître la réalité

àe h domination; Ies substantiels bénéfices découlant de cette fonction explici-

tement subalterne font que les cornmunicateurs n'hésitent pas, au besoin, à

inciter les dominants à les y ramener, I'affÏrmation de la o'vérité" du dominant

commandant , sans trop de sacrifice apparent, la'ovêrttê" de la position secon-

de qu'ils occupent eux-mêmes : ooPolitiques, voulez-vous me permettre un

"oll.ôil? 
Remettez les publicitaires à leur vraie place. C'est ce que font les

meilleurs de nos clients. Pour eux, nos techniques, notre savoir-faire ne sont

que des moyens à leur service. Pour une vraie réflexion, une vraie stratégie, rrn

orai -.tsage. Avec bien sûr, de vrais talents"23. "Chac1rn sa placeo'r-rappelle

Pierre Zêmor en titre d'un de ses chapitres2a, tandis que M.Bongrand fait de ce

principe la première règle de Ia "déontologie" du métier2s. Le répondant de la

itg,tr" d" lalovérilêr'appliqué au personnel politique est alors_celle, réservée au

co'mmunicateur, de la:'màdestie;', de la 'oservitude" ou ds l"'lumilité"26rles

mirniques de l'un commandant celles de I'autre.
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La profession n'hésite donc pas à prendre ses marques dans ce discours :
elle prend soin de s'assigner à elle-même une place seconde, dirninuée. Une des
caractéristiques de ces textes est le curieux mélange d'assurance dans I'affir-
mation de compétence et doauto-limitation consentie, par les communicateurs,
de leur propre pouvoir qu'on a déjà rencontrée dans I'affirmation récurrente
du charisme politique. Avec autant de rigidité que la division sexuelle du
monde, la structure même des discours de communication tend alors à recons-
tituer cette hiérarchie entre les deux professions si nécessaire à I'ajustement
pacifique de leurs rapports. Les communicateurs inventent ou accentuent des
principes d'opposition entre les aires d'évolution de I'homme politique et du
communicateur. Elles se cristallisent dans les dichotomies abstraites et de
principe assénées dans ces textes , entre inné et acquis ("toute campagne tradi-
tionnelle ne fera que mobiliser les acquis" affirme Th.Saussez), essence et
apparence, naturel et artifice, intérieur et extérieur, fond et forme, le modèle
doune o'parfaite collaboration", étant par exemple illustré par la campagrre de
Jacques Chirac : o'Sur le fond, le maire savait ce qu'il voulait. Sur la forme, il
écoutait les professionnels"2T.

Autre lieu cornmun imposé par la logique du métier et des positions qu'il
assigne : I'antino-rg entre o'pouvoir" (du personnel politique) et ooi'Iluence" (du
communicateur )28. "I l  rêvait à son entreprise pour devenir un homme
d'influence et non de pouvoiro', dit Th. Saussez de son héros, fondateur d'une
agence de comnunication politique2e, rétrocêàant ainsi un des aménagements
possibles de ces contacts rapprochés avec plus "grand" que soi : par la qualifi-
cation, un 'omarquage" volontairement différents des pouvoirs de chacun.
L'in-fluence n'est rien d'autre quo '. pouvoir, mais un pouvoir dominé, ou qui
noa pas, en tout état de cause, la force ou la légitimité suffis"rtes pour s'affirmer
ouvertement. La relative conscience que le commrrnicateur entretient du carac-
tère à la fois ténu et orienté de cette différence montre que sa relation au per-
son:lel politigue n'apparaît viable qu'au prix d'une certaine auto-censure, u.u
auto-contrôle volontaire de sa puissance de la part de celui qui a choisi d'assu-
mer la fonction d'adjuvant rassurant au profit d"n pouvoir officiel, dêcrêtê
seul o'vraio'. Tout I'effort consiste alors à présenter conrme ,. clivage ce qu,il
avoue parfois corlme n'étant qu'une tension procédant d'une pure et simple
rivalité entre deux métiers, entre deux figures : o'Loexpert dispose à sa poriée
d'un instrument réel de pouvoir. Se contente-t-il de I'inlluence ? C'est qu'il a la
prudence de s'écarter, d" o" p.. toucher à l'expression du pouvoir, airx attri-
buts du dirigeant, aux symboles. Détermination de ne pas le faire ,.,0 30.

Àu comm'.icateur par là-même, lorsqu'il ne peut éviter d'être confronté
au caractère arbitraire de la frontière qu'il tend ainsi à instaurer -"4 force
d'influence, avoue-t-il alors, (le communicateur) prend du pouvoir"- de
contrôler fermement les risques de confusion des rôles comme le fait un des
héros de Thierry saussez, en dépit des plaisirs que pourrait lui procurer cette
transgression toujours possible : o'a la fin d''ne conférence dans une école de
commerce, un étudiant admiratif s'était écrié à I'adresse de Morland : oMais,

finalement, ce 6ont des ho--es comme vous qui dessinez le paysage politique
et économique français !'. Morland était trop lucide pour ne pas éôhter de
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identité professionnelle à travers leurs ouvrages, Jean-Baptiste Legavre appel-
le l'attention sur la récurrence, dans cette représentation de soi, de la figure
du 'ofou du roi".

"Je suis un Triboulet" et "Nous avons éré les bouffons de la prospérité" (C.Marti), ..La

pub est le bouffon du roi" et "la pub est Ie bouffon du produit" ou encore "Iæs batteleurs"
(J'séguéla), "Le roi des camélots", "Les troubadours" ou "tu resteras (pour res hommes pori-
tiques) un saltimbanque" (J.M.Goudard), "Les baladins", "En l98l, nous avions I'impres-
sion de quitter nos tréteaux" (a,storch),'ol,ee coneeils en communication sont considérés
comme les "fous du roi" de l'élu du vingtième siècle" (Ph.Langenieux-villard), "Le désordre
un peu organisé des saltimbanques" (Th.saussez),"Petit à petit le messager grec, le baladin,
le bateleur, le marchand d'orvitan, le tambour de la ville, I'aboyeur, le camelot, se réincar-
nent en pullicitaire" (C.Marti).

En restituant cette construction d'identité par les communicateurs, et tout
en s'interdisant de s'interroger sur l'exactitude historique de la figure invo-
guée du fou de cour, I'auteur accepte de ne pas prendre de distance a priori à
l'égard de ces représentations collectives et de les restituer telles quelles3s. r

I'a pag tort : ce qui est peut-être le plus étonnant ici, c,est en effei non point
la perfection, mais l'insistance joyeuse et la continuité avec laquelle le com-
municateur entend jouer le rôle qu'il revendique lui-même, le zèle sans tension
mis à ressembler à ce qu'il prétend être. Il a I'air de faire en se jouant ce qu'ir
prône : I'adhésion distanciée au rôle, mais en prenant sur lui toute I'am-biguité
que peut secréter une telle pose.

ainsi le sens de la distance joyeuse revendiquée à travers I'image du bala-
din se dorure littéralement "à voir" non seulement à travers I'hexis corporelle
des communicateurs (couleurs pastels et chatoyantes 'opeu 

"o--orr"i 
d"o.

I'univers du Pouvoir" )36, rnais aussi à travers tous les modes de transgres-
sion du o'sérieux" et de la bienséance dans la présentation de soi par écrit :
titres et sous-titres d'ouvrages volontairement inattendus et provàcateurs -il
s'agit de ne jamais être dans une place bien définie-37, résistance à se laisser
enfermer dans un seul genre, fût-il littéraire (ooun bon conseil" de pierre
zémor adopte explicitement et successivement le genre de la o'nouvelle", de la

l'Balerie de portrait", du oorapport", de la "chronologie',, du.oreportager', de
la oornéthode des cas", de la 'oparabole", du 'omanifàste", du ..àramàr', des
"ve_rs très libres", du o'journal", du o'pamphler,,... 

), ou encore adoption d'un
style intermédiaire, ni parlé, ni écrit, par la transgression constante des
conventions qui commandent la forme écrite. on utilise ainsi à I'excès cer-
taines tournures dont il est d'usage de faire au contraire en français un
recours modéré à l'écrit : phrase sans verbe, point d'exclarnation, point
d'interrogation,^alinéa, blanc et ruptures diverses, abbréviation, interjeàdon,
interpellation. . .38.

ce style est censé imilsr, en même temps qu'il la vante, l'absence d'auto-
censure formelle imputée au bouffon. Peu importe, là encore, la réalité du
rêférenr., au regard de I'immédiateté, de I'opiniatreté et de Ia constanca dans
I'imitation : art de prendre la pose du portrait, dessiné par soi-même, au



';Ë
Ë

i€isâ'âË
iË

lË
iË

iË
Ë

Ë
gË

iË
igË

È
àË

{ïË
i3l5gii

E
iiË

 j If Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
iÏÏliiiiiË

t{Ë
ffii 

;+
Ë

ïiiË
iË

â
E

ffE
u

 
ïiË

l8
:r

F
 ËË

È
iË

Ë
Ë

 
iË

tE
à

ifiË
Ë

Ë
iË

Ë
 

iË
Ë

Ë
È

Ë
Ë

 
iiË

 *ËË
;+

 
Ë

Ë
Ë

È
i*s

E
 ËË

,ïe;E
I 

iiiË
Ë

Ë
Ë

E
gË

Ë
ï 

tÊ
Ë

Ë
iË

Ë
gË

Ë
tït;ï 

Ë
 iiiiiË

g
ii;È

Ë
Ë

i;iË
iiE

Ë
Ë

Ë
ig

ïË
Ë

, 
sË

à
i 

E
:+

iË
Ë

çE
 

I ui Ë î È
1

Ë
ïÉ

Ë
Ë

Ë
E

Ë
 

sË
e

iirîË
E

Ë
#

iiË
iib

 
â

Ë
iË

Ë
iË

ig
Ë

Ë
iiË

i 
Ë

 iiË
[Ë

Ë
ï

Ë
 HË

;Ë
ilË

Ë
Ë

â
Ë

E
Ë

iE
Ë

Ë
â

Ë
Ë

â
È

 
3

{Ë
Ë

Ë
Ë

Ë
ffiË

Ë
Ë

 
Ë

E
Ë

 
ô

 -ssË
 

rË
F



iË
1Ë

gË
tliiË

Ë
Ë

{ttË
Ë

iË
Ë

Ë
iï?iÉ

:Ë
;iË

iË
â{Ë

Ë
Ë

ïË
E

Ë
€

 
;tg

;i 
g

{Ë
iË

ï 
[Ë

â
Ë

Ë
Ë

Ë
Ë

i1
E

 
E

*Ë
tË

* 
Ë

iË
iË

Ë
iifË

 
,

, Ë
Ë

 
I Ë

â
iii Ë*iË

Ë
*Ë

 
iË

{u
â

iiË
Ë

j 
Ii*9

-Ë
E

*;rirs;Ë
Ë

H
Ë

Ë
Ë

 
$ Ë3Ë

Ë
F

 
iâË

ïË
igË

Ïi3lïË
ftË

r 
Ë

Ë
fË

jiiiË
Ë

Ï1Ë
flfiË

iË
;Ë

 
tË

iË
.È

, 
Ë

ii3
Ë

Ë
{tË

 iîË
s:n

i 
n

:tE
Ë

€
siE

Ë
ilu

g
Ë

;Ë
i 

Ë
Ë

È
Ë

Ë



RENDRE PUISSANT

III. - FAIRE DU PLEIN AVEC DU VIDE.
r55

"Les Mémoires d'e Louis XIV augm'enteront sa renommée' Vu de plus près,

Louis xlv ftc cesse point d'être Louis le Grand; on est charnté qu'un si beau

buste n,ait  point ine tête vide. (Commentaires de Chateaubriand aux

Mémoires de Louis xIV pour I',instuction d.u Dauphin. ( 1806) in Louk xIV,

Le Métier de Roi, Editinns dc Kerd.raon, 1987.Souli5nÉ par l'auteur)'

Mais dans cet art de la pose sans illusion, fût-il joyeux, demeure une

menace fondamentale que les communicateurs s'efforcent d'écarter, ultime

service qu'ils rendent à ce pouvoir qu'ils ont entrepris de conforter, en

contrepa;de de bénéfices certains. Menace qui se concrétise, au mieux, par

I'irrupition inquiétante de la dérision dans cet univers qui le proscrit. Elle

tient à h chut-e toujours possible de tension4 lié à un démascage (celui qui est

provisoirement associé à lanalyse technique du rôle), à un passage du plein à

ia vacuité, un .,dégonflement" du personnage, le discours politiq_ue étant

bien au contraire chargé, de I'avis des communicateurs de "faire du plein avec

du vide"4e. Le service rempli par les communicateurs réside ainsi dans cette

opération de .oremplissage"def identité politiq-ue, qu'ils assurent par un dis-

càurs insistant et par une gymnastique particulière.

La fabrication du rôle apparaît en effet comme un exercice périlleux qu'il

a fallu imposer à I'homme pôhtiq"" tout en le protégeant contre I'irruption du

dérisoire et de la démystification. avec chaban-De[nas, qui, au moment où

on lui demande d'adopter cette mise en scène du naturel- en l'occurence de

penser à s'adresser à guelqu'un devant I'oeil froid de la caméra- o'dérape" et
's'écrit.oManan, 

je t'aiine !i'. Ou avec Simone Weil qui, oosincère (...)_sensible

à tout ce qui exprime une convictiono' préfère au contraire 'orester distante"

face au dé-aichrge, menâçant pour son identi té et 6on imperturbable

sérieux, dont elle est I'objetso. On ne s'étonnera donc Pas que ce soit souvent

les communicateurs politiques qui se sont imposés au personnel p-olitique,

coup de force en don""u" de séducteuirs décidés à ]ivrer leur art de plaire

"onire 
rémunérationsl et acharnés à vaincre les réticences liés apx risques tou-

jours présents de démystification. Ils ne diffèrent guère en cela des_portrai-

tistes âu Grand Siècle; ce sont ces derniers, en effet, qui prennent I'initiative

de proposer au roi leur intervention autant qu'une version moyenne' raison-

.rrËI",ï,, rôle de la séduction en politique : Pellisson en faisant I'apologie et

la théorie de la fonction d'historiographe qu'il entend occuper (activité inter-

méfiaire entre les récits et les mémoires royaux - trop évidents plaidoyers pro

domo - et la chronique et ou le registre, récit plat et sans o'art", c'est-à-dire

sans séduction) et Felibien en proposant un cornmentaire' louangeur, d'un

portrait du Roi, lui-même marqué par le "naturel", peint par Lebrun'

Tout en se plaignant des résistances des hommes politiques à cette entre-

prise difficile5,iler-co--onicateurs doivent eux aussi rassurer ces derniers -

àutant que ceux qui les regardent- sur la'oplénitude", au sens premier, de

I"rI" 
".sË."e, 

insifler mieux que de I'air dans I'inquiétante_baud_ruche -o'les

hommes politiques aussi ont uie âme" affirme M.Bongrand s3 - et lui rétrocé-
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der quelques-uns des mouvements capricieux de la vie : ..Si le produit peut
être créé aujourd'hui par le marketing, I'homme politique exisie préalabre-
ment, ses idées plus encore. Il a une existence propre et impréviiible qu'il
importe de faire valoir"S4.

La grande affaire est d'assurer à tous, citoyens et hommes politiques, qu'il
n'y pas d.e béance derrière le masque qu'on s'efforce dans le même temps de
raffiner, en prenant sur soi le soupçon ou le risgue de vacuité ou d'insaisissa-
bilité afférent à cette opération : "les journalisies en mal de sensationnel se
sont évertués à dire que séguéla avait fait  él ire Mitterrand. Faux, c'est
Mitterrand qui a fait élire séguéla. Que serait-t-il resté de cette affiche un peu
rétro qu'est La force tranq 'illstr si son mannequin n'avait êtê êlI_ président ?
Bref, le produit est roi et lui seul mérite la couronne',s5.

Et séguéla de vanter dans son ouvrage - tout en s'ôtant répétitivement à
lui-même toute conviction, comme le font la plupart des communicateurs, et
toute identité politiques6- la consistance du futur Président : ..J,avais décou-
vert sous sa carapace tant de vertus cachées qu'il me sembla opportun de faire
d'abord connaître le Mitterrand intime", "l'étonnement continue. Je le trouve
beau, d'une beauté comme sculptée de I'intéri,eur", ..en lieu et place du prince
de l'équivoque et du florentin de la politique, ils découvrirent soudain un
humaniste"r "Nous le montrerons enfin tel qu'en lui-même" etc... Le plus
étonnant est que cette opération de réassurance se fait là encore concurrem-
ment avec I'exposé, qui risque d'être fort démystifiant, de la oofabrication" de
Mitterrand : o'on le dit vieux, il sera sage (...), on le dit intellectuel, il sera réa-
liste, ami du bon sens, proche des gens, de leur quotidien (...) O,, le dit per-
dant, il sera tenace (...).ott le dit tacticien, il sera vrai (...) Dnailleurs si on re
dit littéraire, c'est qu'il est passionné"s?.

L'ensern-ble des ouvrages des communicateurs concourrent sans défaillan-
ce à cet office de "remplissage" du "mannequin', en même temps qu,ils le
fabriquent, manifestant à cet égard dans cette duplicité agile, dani ceite apti-
tude acrobatique à la contradiction, une continuité dans le rôle que nous
avons déjà vênfirêe dans leur auto-représentation, une constance do.rt Michel
Bongrand avoue indirectement qu'elle est, pour le fabricant en images cré-
dibles, une des conditions de réussite du métier : "ceux qui savent pratlquer à
temps ce "marketing politique permanent" toucheront leurs dividendes le
moment venu. Le marketing électoral ne serâ que le galop final',ss. pour
vendre la mèche et dénoncer la "béance de l'être" politique, il faut être sorti
du jeu, après un retentissant échec par exemple, 

"à--" 
phitippe Michel, qui

avait assuré la campagne de Valéry Giscard d,Estaing en lg8l : ooJe ne veux
plus en faire (des campagn€s politiques) aussi longtemps que les hommes poli-
tiques attribueront à la publicité le rôle de mastic pour co 'hler les fissuràs de
leur discours (...) Plus ce vide de proposition sera sensible, mieux nous com-
prendrons que c'est en nous, en chacun dtentre nous, quton trouvera les res-
sources, les_forces, pour relever les défis, pour faire face.1...; l,affiche permet
d'occuper le terrain, de cimenter les fissures, de créer artificiellement une
cohérence là où il n'y en a plus"Ss.
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Les communicateurs savent là occuper une place forte -même s'il leur a
fallu préalablement la conquérir- qui n'a en creux que la forme de la "faille" -
ou le risque de div'lgation de la faille- dans l'identité de celui qui occupe une
place dominante toujours susceptible d'être ramenée à l 'apparence et à
l'imposture60. Leur force leur provient de l'appréhension partagée qu'ils
entretiennent de cette fissure, appréhension souvent incertaine mais parfois
fulgurante : 'oTôt ou tard, le politicien devient une personnalité extravertie
qui peu à peu, ignore ce que pense ou fait son alter ego, I'homme de chair qui
enveloppe son ambition (...) L. cohabitation entre ces der.rx jumeaux, i[ui ne
sont vrais que d'aspect, n'est pas toujours facile. Elle est pleine de failles. Ces
failles, il faut les dissimuler, les protéger"6r. Cette "appréhension" des commu-
nicateurs toujours accompagrrée d'empathie suscitée par la proximité au pou-
voir (nombreux sont les développement sur la solitude, la sensibilité ou la peur
des hommes politiques )62, les incite à colmater ces vides de leur propre corps,
en quelque sorte, en adoptant les allures du pantin.

Les communicateurs politiques acceptent donc de remplir une fonction
étroite et acrobatique. Ils sont là pour construire, à I'intention du pouvoir la
juste économie entre l'apparence et la substance (mais aussi pour partielle-
ment o'endosser" ce dosage). C'est le fondateur présumé du marketing poli-
tique, M.Bongrand qui explicite le plus lucidement cette apparente nécessité
de définir un équililre entre ce qui est présenté €omme un ooactif réel"- la
o'présence" et la personnalité politique- et ses images; en termes d'abord de
tension entre le crédit et ses ooréalisations" (aux deux sens du mot ): 

'oil faut
pouvoir, une fois par an au moins publier les promesses tenues. Il faut tenir
très étroitement la comptabfité de ce que l'on avait promis et de ce que I'on
réalise"l en termes de gestion de la présence : o'(le chef d'Etat) ne doit pas abu-
ser des émissions télévisées et pourtant il doit être constanrment présent. Cette
juste mesure de la communication pour un chef d'Etat définit son prix. On dit
que tout ce qui est rare est cher .."1 en terme enfin de la gestion de "l'essen-
tiel" et de I'accessoire : le chef d'état doit abandonner ce dernier aux infé-
rieurs, "l'essence" de la grandeur politique se nourrissant apparemment au
caractère "essentielo' de ses activités. Bref les communicateurs sont les gar-
diens d'une véritable économie de la croyance et de la crédibilité politique que
l'homme politique doit entretenir pour, comme le dit Michel Bongrand, o'tenir

son rang 0063. Ils se font les intermédiaires et les garants du juste rapport entre
représentation et représenté afin d'éviter la dévaluation des images, et par là-
même, de la puissance, qui se décline le plus souvent, comme I a 6tê dit plus
haut, dans le registre de la virtualité et de Ia pure représentation.

On s'explique mieux alors le moment où se fait I'adoption collective de
cette fonction par les professionnels de la communication politique et sa raison
d'être : elle se produit dans une conjoncture marquée par une inflation des
images -dont iI faut se garder- et par une concurrence sévère entre eux de
leurs "fabricantsoo, dont il faut se défendre. Pourquoi les communicateurs se
mettent -ils en effet à prétendre dire la vérité de leur pratique, à se livrer sur-
tout à un exposé public de ce jeu à la lirnite , endossé à la première personne,

I57
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entre la vérité et Ie rrensonge ? Ce o'coup de vérité" est comme souvent un

"coup de force" symbolique pour préserver sâ place sur un marché saturé de

signes. La rationnalisation collective et publique dans ces ouvrages de l'équi-

libre entre apparence et vérité s'explique sans doute en partie par cette

conjoncture concurrentielle qui exige de choisir entre les deux fonctions qui

font I'ambiguité du métier de communicateur : Ia fabrication d'inages et leur
ooremplissage". En 1986, les communicateurs, qui ont exercé pendant vingt

ans leur métier dans une relative discrétion, avouent tous qu'ils se sentent

concurrencés par les fabricants doimages Pures, par ce qu'ils est convenu

d'appeler les 'opublicitaires", et qu'ils ne se lassent pas de mal-ener dans ces

ouvragesfl. La production simultanée de ces ouvrages peut alors s'interpréter

comme une stratégie de distinction collective et de dénonciation nécessaires à

Ia sauvegarde du métier. Face à cette menace, le o'parler vraioo, accompagné de

la croyance publiquement affirmée en loexistence indépassable de l'homme

politique, constitue Ie meilleur argument de distinction , et les services rendus

ârn. ô"r ouvrages eux-mêmes à la positivité de l'être politique le meilleur

argument de vente, Ia meilleure illustration de l'apport spécifique de cette

profession au maintien de la grandeur politique.

L'activité des communicateurs est à double face, comme explicitement

tous leurs ouvrages, adressés conjointement au personnel politique et aux élec-

teurs : les cabrioles du bouffon peuvent se faire au vu de tous, I'essentiel est

que la o'marionnette au pouvoir"6s en sorte nantie de substance' truffée de cré-

dibilité, farcie de sérieux. Jacques Séguéla ne sait qo'il a réussi son coup de

force , son coup de vérité, que lorsque Mitterrand, qui "le premier, (s'est)

reconnu dans la formulet', stest mis à otltincarner totalement", et plus encore à

la fin de ce processus de trans-sulstantiation : ooIJn homme nous avait quittés

quelques instants plus tôt, un président nous revenait. Il avait cette aura que

sa marche au Panthéon révélerait bientôt à tous les Français. L'Histoire

lhabitait déjà'66.-L'imposture ne réussit que parce que I'usurpateur n'est

pas un calculateur cynique, qui trompe consciemment le peuple, mais quel-

qu'un qui se prend en toute bonne foi pour autre chose que ce qu'il est", dit

Pi""r" Bourdieu6T. Mais le mécanisme qui fait d'un homme une idée, une fonc-

tion , un titre, une représentation, bref qui Ie transforme -et d'abord pour lui-

même -en image dotée de valeur se profi le ici  autrement que simple et

immédiat. Il semble exiger notamment que I'image publique convoitée garde
'odu corps"...Il faut, pour les observateurs mais plus encore pour I'impétrant,

quoelle puisse trouver à oos'incarner 'o dans une figure qui ait de l'épaisseur et

une vie qui n'apparaisse pas comme un faux-semblant. Il faut savoir créer

l'homme de la situation. Dans la tension , inhérente au rôle, entre réel et

apparence au coeur de laquelle ils se logent en soimposant, les communicateurs

prétendent conforter ce qu'ils contribuent à construire, ffie nature en fonc-
iion. Qu'elle soit empruntée aux représentés ( nature populaire de Giscard) ou

plutôt aux représentants (nature lettrée de François Mitterrand), peu importe.

Eil" doit rappeler I'honme , mais un honme archétypal, fermement dessiné'

Ce n'est certes pas celui-là que la fonction doit faire oullier. C'est Ià non

contester l'importance de la désignation institutionnelle dans le processus

d'identification au rôle, mais la relativiser, complexifier ses effets et attirer
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