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TEXT

Le com men taire audio est un do cu ment so nore qui ac com pagne un
film. C’est le ré sul tat d’une com pi la tion des conver sa tions, des com‐ 
men taires et des ré flexions pro fondes et su per fi cielles qui per‐ 
mettent aux spec ta teurs de re ce voir des dé tails très pré cis du pro‐ 
ces sus de créa tion de cette ex pres sion ar tis tique. Cette com mu ni ca‐ 
tion est une ré flexion à par tir de la re cherche que je suis en train de
faire sur l’adap ta tion lit té raire au ci né ma, dans la quelle la pers pec tive
des réa li sa teurs est es sen tielle. Donc, en pre mier lieu, on pré sen te ra
quelques in for ma tions sur les an té cé dents his to riques de l’audio
com men taire afin d’avoir un contexte plus clair. En deuxième point,
on par le ra briè ve ment d’un de ces do cu ments afin d’avoir une per‐
cep tion gé né rale du conte nu de ces ma té riaux et, pour finir, on par le‐ 
ra de quelques pers pec tives à par tir de ces do cu ments.

1

L’échange réalisateur- spectateur a beau coup évo lué. His to ri que ment,
toute créa tion ci né ma to gra phique dé marre avec l’idée du pro jet de la
part du réa li sa teur et finit avec la ré cep tion du pu blic. Les phases du
dé ve lop pe ment et de la concep tion du film, ainsi que les étapes de
pré pro duc tion, pro duc tion et post pro duc tion donnent tou jours l’oc‐ 
ca sion de cu mu ler ma té riaux et té moi gnages qui plus tard de vien‐ 
dront utiles pour faire de la sor tie d’un film, tout un évé ne ment. De la
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même façon, les dif fé rents in ter ve nants jouent leur rôle en tant que
pro mo teurs si mul ta nés de l’œuvre  : d’une part, les pro duc teurs
ciblent le film parmi les spec ta teurs et les dis tri bu teurs en cou ragent
le pu blic à être co- auteur du film. D’autre part, les réa li sa teurs et les
ac teurs par tagent avec la presse quelques ex pé riences pen dant le
tour nage, sans rien dé voi ler sur les in trigues du film, afin d’éveiller
l’in té rêt de l’au dience.

Le contexte his to rique
Avec l’ap pa ri tion du ci né ma, le spec ta teur s’est in té res sé seule ment
au vi sion nage des films, mais il a tou jours voulu aller plus loin en li‐ 
sant des ar ticles dans la presse écrite dans un but de pre mière cri‐ 
tique, mais aussi dans une fi na li té pé da go gique afin de com prendre
tout ce qui se cache der rière les ca mé ras. Em ma nuel Ethis dans sa
So cio lo gie du ci né ma et de ses pu blics men tionne : « Les cu rieux oc ca‐ 
sion nels de viennent des spec ta teurs, et ces spec ta teurs qui re‐ 
viennent au ci né ma et qui convainquent d’autres d’y aller, vont peu à
peu for mer une au dience 1. »

3

Déjà en 1908, les au diences étaient bien re cen sées grâce au tra vail de
la so cié té Film D’Art qui a at ti ré l’in té rêt du pu blic avant, pen dant et
après la sor tie d’un film. Pro gres si ve ment, de nou velles pu bli ca tions
consa crées au ci né ma sont ap pa rues comme la Revue du Ci né ma en
1928 (et plus tard les Ca hiers du Ci né ma). Ces pu bli ca tions étaient
des ti nées au pu blic spé cia li sé, c’est- à-dire, aux ci né philes qui exis‐ 
taient déjà à l’époque, dans le but de leur per mettre d’en tre voir ce qui
se pas sait dans les cou lisses  : ils trou vaient des in for ma tions dé‐ 
taillées sur les cos tumes, le ma quillage, les lieux, des obs tacles liés à
la météo, etc. En même temps, les créa teurs et in ter ve nants des films
pou vaient par ta ger leurs té moi gnages sur les échanges avec des jour‐ 
na listes spé cia li sés en ci né ma qui po saient des ques tions pré cises
afin d’avoir un effet de rap pro che ment en core plus pro fond avec l’au‐ 
dience. À pro pos de ce sujet, un jour na liste de la presse ci né ma to gra‐ 
phique ex plique que : « Ce tra vail d’après le par ler des ci néastes, a été
pour l’époque une li ber té nou velle, et per met tait, outre l’in ti mi té avec
l’au teur, un nou veau mode d’in ter ven tion cri tique 2 ».

4

La re la tion réalisateur- spectateur s’est in ten si fiée dans la me sure où
la tech no lo gie, in hé rente au ci né ma, a per mis aux pro duc teurs de
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faire un usage pro fi table des ma té riaux pa ral lèles cu mu lés pen dant le
pro ces sus du tour nage et no tam ment avec la mul ti pli ca tion in évi table
des textes qui gra vitent au tour des films, c’est le cas de l’ap pa ri tion
des émis sions de té lé vi sion du type Ma king of, Be hind The Scenes, etc.
où les spec ta teurs pou vaient consta ter vi suel le ment l’ex pé rience de
cette créa tion ar tis tique. C’est à par tir de l’année 1984 que l’his to rien
du ci né ma amé ri cain Ro nald Haver a en re gis tré un audio pen dant
qu’il re gar dait le film de Me rian C. Co oper King Kong de 1933, afin
d’ex pli quer le pro ces sus de créa tion d’une œuvre qu’il avait re gar dée
plus de 200 fois. Le jour na liste du ci né ma Geor gio Ber tel li ni, de l’Uni‐ 
ver si té de Texas, consi dère cette ty po lo gie do cu men taire comme la
lec ture à haute voix d’un essai sur le film.

Spe cial ly writ ten es says (often re fer red to as liner notes and de ri ved
from re cor ding in dus try prac tices) have also be come a fa mi liar fix ture
in the mar ke ting of au tho rial ly am bi tious DVD re leases. They are par ‐
ti cu lar ly com mon as in serts with box sets or spe cial two- disc edi tions,
when they may even take the form of ele gant book lets that share the
size, cover, and layout of the box set and of its DVD cases. Even though
ma te rial ly ex trin sic to the DVD content, ac com pa nying es says af fect
the ap peal of many DVD edi tions as they too, when ac ces sed, me diate
consu mers’ ove rall ex pe riences—as film ins truc tors (and their stu dents)
know all too well. Be cause they are chea per to pro duce, writ ten ma te ‐
rials are so me times added in place of audio com men ta ries 3.

Ce ma té riel avait été bien reçu par les ci né philes et il est peu à peu
de ve nu très ha bi tuel. Ce pen dant, il ne sera dis po nible pour un pu blic
plus gé né ral qu’à par tir des an nées quatre- vingt-dix, lorsque la di gi‐ 
ta li sa tion des films a été pos sible grâce à la mas si fi ca tion du mar ché
du DVD, un for mat qui avait une ca pa ci té beau coup plus vo lu mi neuse
que leurs pré dé ces seurs le VHS et le for mat BETA.

6

Le com men taire audio comme
pro duit consa cré
Le com men taire audio s’est im po sé en tant que do cu ment sup plé‐ 
men taire par ex cel lence et jusqu’à la date garde son for mat ori gi nal : il
s’agit d’un vi sion nage en voix off du film où l’en re gis tre ment d’une si ‐
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tua tion com mu ni ca tive est su per po sé don nant place aux opi nions
d’un réa li sa teur, d’un pro duc teur, des ac teurs ou des spé cia listes en
ci né ma dans le but de conce voir une nar ra tion des as pects tech‐ 
niques et hu mains de chaque scène du film, par fois en tant que
conver sa tion, ou par fois en tant que com men taire où même d’en tre‐ 
tien. La plu part du temps, il s’agit d’une conver sa tion in for melle sur la
façon dont les dé ci sions ont été prises, mais c’est aussi le mo ment de
ra con ter des anec dotes, pour com men ter ce qu’ils étaient en train de
pen ser pen dant le tour nage, pour cri ti quer leur propre tra vail et pour
par ta ger pra ti que ment tout ce qu’ils veulent dans le but de com mu ni‐ 
quer à l’au dience le point de vue em pi rique de leur tra vail. Pour tant,
le com men taire audio n’est pas un do cu ment sé pa ré du film, c’est un
do cu ment so nore avec une dé pen dance contex tuelle et des crip tive
de la même façon que le scé na rio, mais d’un point de vue ex tra dié gé‐ 
tique. Il faut men tion ner sa dif fé rence avec l’au dio des crip tion qui est
un en re gis tre ment de des crip tion scé no gra phique pour aider les mal‐ 
voyants, et créé en 1974.

Dans l’ar ticle de 2004 de De bo rah Par ker et Mark Par ker in ti tu lé
« Di rec tors and DVD com men ta ry  : The Spe ci fics of in ten tions  », ces
aca dé mi ciens ont pré sen té à tra vers l’ana lyse dé taillée de plus d’une
di zaine de ces do cu ments, la double fonc tion du ré sul tat : la pre mière
est la pos si bi li té d’in clure dans le DVD tous les ma té riaux ad di tion‐ 
nels écar tés et ob te nus pen dant un tour nage afin d’être re cy clés,
don nant de cette ma nière aux spec ta teurs qui les achètent, la sen sa‐ 
tion d’avoir ac quis un pro duit plus pro fi table qu’un do cu ment d’une
durée dé ter mi née et, de la sorte, en cou ra ger plu sieurs vi sion nages.

8

Some of these sup ple men ta ry ma te rials is sim ply re cy cled, such as
elec tro nics press kits, trai lers from thea tri cal re lease, or de le ted scenes.
Other fea tures are spe ci fi cal ly com mis sio ned for the DVD re lease. The
pro duc tion and pa cka ging of these extra fea tures have be come an in ‐
dus try in it self. Lar ger Stu dios such as Pa ra mount and Dream Works
have been pro du cing do cu men ta ry style behind- the-scenes fea tures
du ring the shoo ting of a film for at least three years 4.

La deuxième fonc tion est la pos si bi li té pour les réa li sa teurs d’ex pri‐ 
mer leurs in ten tions et de jus ti fier leurs dé ci sions, qui par fois ne sont
pas com prises par le pu blic ou sont mal in ter pré tées, don nant lieu
même à des in fluences sur la culture à tra vers, par exemple, des lé ‐
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gendes ur baines. De cette façon, ils peuvent ex pli quer les im pré ci‐ 
sions, les si lences et les am bi guï tés per çues par les spec ta teurs. Sur
l’in ter pré ta tion ci né ma to gra phique, Mel vin Stokes ex plique :

On est […] passé d’un sta tut du film comme texte au to nome à une vi ‐
sion du film comme étant ou vert à l’in ter pré ta tion et à la ré in ter pré ‐
ta tion par des spec ta teurs dont la lec ture dé pend de leur iden ti té so ‐
cio cul tu relle. Les études fil miques sont ainsi pas sées de l’ana lyse tex ‐
tuelle à une re cherche sur le sta tut du film comme outil de trans mis ‐
sion cultu relle 5.

Le cas « Fight Club »
Pre nons le cas du com men taire audio du film Fight Club du réa li sa‐ 
teur David Fin cher de l’année  1999. Ce film a été une adap ta tion du
roman du même titre écrit par Chuck Pa lah niuk en 1996. Dans ce
com men taire audio, la conver sa tion est menée par le réa li sa teur,
David Fin cher, et les ac teurs Brad Pitt et Ed ward Nor ton, avec la par‐ 
ti ci pa tion de l’ac trice He le na Boham Car ter. Cette der nière n’était pas
pré sente dans le même stu dio d’en re gis tre ment, mais ses com men‐ 
taires ont été in clus tout au long de la dis cus sion. Le ré sul tat est un
texte oral d’une pro por tion com pa rable au scé na rio dont le conte nu
est éten du sur la to ta li té du film (138  mi nutes). Afin d’exa mi ner le
conte nu, les com men taires ont été clas sés de la façon sui vante  : les
com men taires tech niques, les com men taires thé ma tiques, les com‐ 
men taires sur la ré cep tion et les com men taires aléa toires.

10

Com men taires tech niques

Les ac teurs et le réa li sa teur men tionnent les choses qu’ils ont ai mées
et qu’ils n’ont pas ai mées du film et du scé na rio, des lieux, ainsi que
les po si tion ne ments de ca mé ras, le bud get, les coûts, la lu mière, les
ré pé ti tions constantes de scènes, le nombre de jours de tour nage, les
scènes cou pées, le temps de chaque ac teur sur les scènes, le po si‐
tion ne ment pu bli ci taire de pro duits, la po si tion des scènes par rap‐ 
port à l’ordre de tour nage et les dia logues im pro vi sés. Ils com parent
aussi le roman avec le film et donnent leur opi nion sur la qua li té du
tra vail des autres membres de l’équipe. Le réa li sa teur ex plique les
clins d’œil dans chaque scène et les ac teurs cri tiquent l’ac tua tion des
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autres ac teurs. Fi na le ment, ils ra content la col la bo ra tion des gens qui
re gar daient le tour nage et donnent leur opi nion sur les ac ces soires et
les vê te ments.

Com men taires thé ma tiques
Tous les in ter ve nants donnent leurs opi nions po li tiques no tam ment
sur le gau chisme et l’anar chisme, ils ex pliquent les sen ti ments des
per son nages selon leur per cep tion, la psy cho lo gie et leur dé fi ni tion
de la dou leur, la men ta li té des per son nages, le contexte his to rique de
la pu bli ca tion du roman, la si gni fi ca tion du titre, la vio lence dans la
culture et la cri tique so ciale. On en tend aussi des ex pli ca tions sur
l’in trigue ainsi que le ni hi lisme et la lec ture de Nietzsche. Sur ce
point, les in ter ve nants sont conscients que les spec ta teurs ont déjà
re gar dé le film et s’ex priment li bre ment sur les su jets et les scènes
qui pour raient être consi dé rées comme des spoi lers.

12

Com men taires sur la ré cep tion
Les ar tistes donnent leur opi nion sur leur par ti ci pa tion aux émis sions
de té lé vi sion. Ils com parent le film à d’autres du même genre du point
de vue de la cri tique par rap port à la vio lence, la sen sa tion des ac‐ 
teurs sur la ré cep tion dans des fes ti vals de ci né ma. Ils men tionnent
les dé tails dont ils ne se sont ja mais rendu compte sur l’his toire. Ils
men tionnent l’opi nion de la pré sen ta trice amé ri caine Rosie O’Don nell
qui a dé tes té le film et l’a cri ti qué du re ment dans son émis sion de té‐ 
lé vi sion. Ils men tionnent aussi les com men taires des gens qu’ils
connaissent qui ont re gar dé le film et ainsi que leur opi nion. Vers la
fin de l’en re gis tre ment, ils s’in ter pellent sur le suc cès du film et
même sur l’uti li té du com men taire audio qu’ils sont en train d’en re‐ 
gis trer en pre nant en compte la fu ture ré cep tion : Nor ton finit avec la
phrase « On verra le ré sul tat dans une ving taine d’an nées 6 ».

13

Com men taires aléa toires

Brad Pitt et Ed ward Nor ton parlent de la per cep tion ini tiale du scé‐ 
na rio comme une co mé die mal gré la vio lence, de l’effet de la mu sique
et so nores sus ci tés, de leurs mé prises pour quelques marques et
com ment ils l’ont ex pri mé dans le film. Ils font men tion des fautes qui
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ont été re te nues pen dant le tour nage, ap pe lées « happy ac ci dents »
qui est un terme ex pli qué par le réa li sa teur du film Ame ri can Beau ty,
Sam Mendes que Par ker et Par ker com mentent dans leur ar ticle :

Here de ci sions about the set, ligh te ning, and ca me ra angle ap pear
over de ter mi ned, and the pro cess of de ci sion see min gly a fe li ci tous
conjunc tion of pur poses (which Mendes terms « happy ac ci dents »)
that need never in ter sect and, hap pi ly. Never be come cross. In this
case, in ten tion ap pears fully de ter mi nate, as each spea ker clear ly ar ti ‐
cu lates the ef fect he de si red, yet stran ge ly ana mor phic, as these ef fects
are ar ri ved at in de pen dent ly 7.

Par fois, les in ter ve nants du com men taire vont trop loin au mo ment
de s’ex pri mer sur des su jets pra ti que ment in si gni fiants comme un
pei gnoir de bain, l’ap pren tis sage de la fa bri ca tion du savon, la façon
dont Nor ton a pré pa ré sa mère pour voir les scènes les plus vio lentes,
l’opi nion sur les fi gu rants, leur dou leur de voir les cas ca deurs ré pé ter
les scènes, les coups de poing réels, les blagues sur l’ap pa rence de
per son nages, les com men taires ré ac tion naires pour of fen ser quel‐ 
qu’un. Ils posent des ques tions au réa li sa teur comme : « Pour quoi au
ra len ti ? », « Com ment as-tu fait ça 8 ? ».

15

Par ker et Par ker ré af firment dans leur ar ticle que le com men taire
audio crée une nou velle re la tion entre le film et le spec ta teur, parce
qu’il s’agit d’une ré orien ta tion du film et, en consé quence, le DVD qui
l’ac com pagne, de vient une nou velle ver sion du film qui met en va leur
la com pré hen sion et l’ap pré cia tion de l’œuvre :

16

The DVD edi tion is es sen tial ly a reo rien ta tion of the film, often car ried
out by a va rie ty of agents, and sub ject to a wide va rie ty of choices
made by the even tual vie wers. Conscious ly or not, the DVD consti tutes
a new edi tion, and it should be seen in these terms 9.

En re vanche, et comme on l’a men tion né, la re la tion in hé rente qu’il
existe entre le ci né ma et la tech no lo gie a fait évo luer pas seule ment
le film lui- même avec des ca mé ras plus puis santes et des ef fets spé‐ 
ciaux illi mi tés, mais elle est en train de mo di fier aussi la ré cep tion du
pu blic de ce type de do cu ment, no tam ment parce que l’ac qui si tion
des DVD au jourd’hui, et pos si ble ment dans le futur proche, sera com‐ 
pa rable à l’achat du vi nyle  : une pra tique com mer cia le ment li mi tée,
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étant donné que le strea ming fait dis pa raître de plus en plus tous les
com po sants tan gibles des ex pé riences liées à l’écran comme les jeux
vidéo et la té lé vi sion. Au jourd’hui, un film peut avoir un site in ter net
of fi ciel où le spec ta teur trouve toutes les in for ma tions re la tives à la
pro duc tion, et même un ma ga sin où ils peuvent ac qué rir des pro duits
liés au film ou avoir accès aux ma té riaux sup plé men taires créés en
tant que pro duits pa ral lèles.

Ce pen dant, ce qui donne l’im por tance au com men taire audio di sons
« clas sique », c’est jus te ment son uni ci té grâce à la par ti ci pa tion des
in ter ve nants prin ci paux du film : il ne s’agit pas d’un do cu ment isolé,
mais il ap par tient aux sup plé ments qui font par tie du film, de la
même façon que la bande so nore ou la bande d’an nonce, et il de vient,
au- delà d’un en re gis tre ment de la dy na mique réalisateur- spectateur,
une pho to gra phie du contexte his to rique, so cial et tech no lo gique de
l’époque du tour nage. Exa mi nons de plus près deux par ties du dia‐ 
logue du com men taire audio de Fight Club. En pre mier, et en tant que
re marque, les in ter ve nants parlent de ce qu’ils ont re gar dé sur un
jour nal le jour de l’en re gis tre ment : un ar ticle qui men tion nait que la
créa trice Do na tel la Ver sace avait bap ti sé sa der nière col lec tion
« Fight Club ». Dans une autre par tie, ils font des re marques sur les
marques « Viagra » et « Ales tra » qui ve naient de sor tir à l’époque. De
la même façon, on trouve dans l’en re gis tre ment des opi nions sur cer‐ 
tains su jets pré sents dans les films qui de nos jours pour raient être
per çus comme trop in sen sibles et même of fen sifs. Par consé quent,
l’audio com men taire est une source d’in for ma tion sur un film qui doit
être consi dé rée dans l’ana lyse fil mique.

18

Cette dé ma té ria li sa tion im mi nente des for mats a per mis les mé ta‐ 
textes de de ve nir pra ti que ment in fi nis, n’im porte qui peut les créer et
s’en ser vir. Au jourd’hui, d’autres com men taires au dios sont dis po‐ 
nibles avec la par ti cu la ri té d’avoir été faits par les spec ta teurs eux- 
mêmes et qui par fois fo ca lisent sur un ou plu sieurs élé ments du film,
comme les ef fets spé ciaux, les su jets abor dés, les contextes his to‐ 
riques, les vê te ments, un ac teur, etc. Le réa li sa teur Ma nuel Gu tiér‐ 
rez Aragón, lors de la confé rence Ciclo Cine y Li te ra tu ra 10 à la Bi blio‐ 
thèque na tio nale d’Es pagne, men tionne la dé pen dance constante de
la trans mé dia li té dans le ci né ma ainsi que le phé no mène des deux
écrans : c’est- à-dire, pen dant qu’il re garde un film, un spec ta teur par‐ 
ti cipe avec son écran per son nel (son por table ou sa ta blette) aux fo ‐
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rums pu blics par fois dans le but de pré dire ce qui va se pas ser ou
d’in fluen cer l’his toire. Sur le même point, Fran ces co Ca set ti ré af‐ 
firme :

[…] films can be vie wed on a num ber of plat forms and in a num ber of
si tua tions. This oc curs not only be cause of the pres sure of the tech no ‐
lo gi cal re vo lu tion, which fa ci li tates a new dif fu sion of the ci ne ma, but
also be cause there is a new cultu ral sce na rio with which ci ne ma must
en gage 11.

C’est- à-dire, que le spec ta teur n’est plus pas sif. Gu tier rez Aragón
men tionne aussi com ment les chan ge ments au ni veau du ci né ma et
sa ré cep tion peuvent af fec ter la lit té ra ture mo derne, qui em prunte de
plus en plus des élé ments nar ra tifs au ci né ma.

Conclu sion
En tant que ré ponse à la ques tion dans le titre de notre com mu ni ca‐ 
tion, on peut dire que le com men taire audio n’est pas seule ment un
mé ta texte, mais il s’agit du mé ta texte of fi ciel où le réa li sa teur fait son
ap proche cri tique, pre nant la place du spec ta teur. C’est pour lui l’oc‐ 
ca sion de ra con ter avec ses propres mots ce qu’il n’a pas pu ex pri mer
avec des images, ni le scé na rio, ni le tra vail des ac teurs. Ce pen dant,
on s’in ter roge sur les ef fets que toutes ces pos si bi li tés peuvent avoir
sur la qua li té ci né ma to gra phique ac tuelle et dans l’ave nir. Est- ce que
les réa li sa teurs comptent de puis la concep tion de leur pro jet sur le
com men taire audio comme le moyen pour se jus ti fier, après la ré cep‐ 
tion et la cri tique ? Vu qu’il y a un pro cès d’édi tion dans le com men‐ 
taire audio et qu’il a été consi dé ré comme un essai  : est- ce qu’il ne
s’agit pas d’un autre scé na rio ? Le fait d’avoir un do cu ment consti tu tif
du film lui- même ne peut pas de ve nir une op por tu ni té pour pré sen‐ 
ter des idées contra dic toires à celles mon trées dans le film, afin d’évi‐ 
ter les cri tiques ? On peut as su rer que la par ti ci pa tion ac tive du pu‐ 
blic va de ve nir de plus en plus im por tante d’au tant plus que les ré‐ 
seaux so ciaux de viennent le ter rain d’échange de l’opi nion pu blique,
en par ti cu lier sur des su jets qui ras semblent les gens et sur les quels
tout le monde a une opi nion comme c’est le cas du ci né ma. Il est
donc in té res sant de voir si le com men taire audio va chan ger la dy na‐ 
mique réalisateur- spectateur ou s’il peut ou vrir la place à une nou‐
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