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J'aurais aimé pouvoir \rous
apporter la preuve - par la mul-
t ipl icat ion des codes et des
chartes que la déontologie
progresse au royaume de f infor-
mation. Ce n'est apparemment
pas le cas.

L'essentiel de la recension
que je vais vous livrer date c1e
1991. Je vous dirai dans un ins-
tant pourquoi et comment. Pour
la préparation de mon interverr-
tion à ce colloque, je me suis artta-
ché à voir ce qu'il y avait de nou-
veau depuis trois ans. Si je m'en
étais tenu à cette dernière investi-
gat ion,  j 'aura is  à vous par ler
d'une seule et unique charte, en-
core qu'il soit difficile, dans ce
cas particulier, de parler d'une
r'éritable charte d'entreprise. Re-
venons donc à 1997. A cette'
époque, les deux écoles de jour-
nalisme, l 'ES] et le CFJ, m'avaient
demandé de rassembler darrs un
petit ouvrage qui serait publié
dans la collection des "Cuides dtr
CFJ", l'essentiel de ce qr-ri tor,rche
aux droits et devoirs des journa-
listes. Le but premier était c1e
fournir un viatique aux élèr'es
qui, en fin d'études, allaient quit-
ter ces deux établissements p()Lrr
entrer dans la vie active. Mais,
au-delà, un tel ou\/rage - et sa
diffusion l'a prouvé - intéresse
l'ensemble de la profession. Il
m'a alors semblé intéressant qu'à
côté des grands textes constitu-
tionnels, des extraits importarrts
de la législation française concer-
nant la presse et de la convention
collective dans son intégralité,
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soient répertoriées les chartes déontologiques existant dans les
médias, en France et à l'étranger, et que des extraits significatifs
en soient publiés. Pour l'étranger, ne disposant pas de grands
moyens d'investigation, j'ai dfi me contenter de recherches dans
les dossiers rassemblés par la documentation du CFPJ. I'y ui
trourré des choses intéressantes, mais certaines datent quelque
peu et constituent un ensemble forcément incomplet. je vais y
rerrenir. Pour la France, en revanche, j 'ai adressé aux directions
de tous les grands médias, c'est-à-dire aux agences, aux radios,
aux télér'isions, à tous les quotidiens et à tous les grands pério-
diques, un courrier leur demandant s'ils avaient adopté une
charte. Si oui, depuis quand et comment ? Et dans ce cas^de bien
voulo i r  la  communiqucr .

/e ne m'attendais pas à un grand succès de cette pêche aux
renseignements, et je dois avouer que j'ai été plutôt agréable-
ment surpris. Alors qu'habituellement, dans ce genre de son-
dage, les réponses sont plutôt rares, presque tous mes corres-
pondants rn'ont répondu, quelques-uns en me joignant les textes
qu'ils avaient élaborés, quelques autres en se débarrassant de ma
question par Lrne sèche réponse en deux lignes, mais la plupart
en marquant leur intérêt pour le problème. Parmi ces derniers,
certains m'assuraient que c'était une préoccupation de leur
entreprise et qu'ils avaient mis en chantier l 'étude d'une charte
ou qu'ils enr.isageaient de le faire. D'autres, qu'ils se référaient à
la "Charte des devoirs professionnels des journalistes français"
qui leur semblait contenir l'essentiel, d'autres enfin, qu'à défaut
d'une charte, ils ar.aient au moins édicté telle ou telle règle, par
exemple le refus de voyages offerts aux journalistes par des
entreprises, olr encore celui de la publicité politique.

Avant cle passer à l'inventaire des chartes ainsi collectées,
deux constatations :

- d'abord, certaines d'entre elles pratiquent le mélange des
genres, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'affirmation de principes
éthiques au milieu de précisions concernant la force de-corps-du
titre de l'éclitorial, le caractère des échos, le genre des fileis qui
encadrera le billet, ou bien encore la consigne de renvoyer au
service publicité les annonces de coupures de courant de I'EDF.
Dieu sait combien l'ancien secrétaire de rédaction que je suis est
convaincu de f importance du bon choix de la force de corps
d'un titre, mais cela me paraît toutefois d'un tout autre ordre que
le respect cle la vie privée ou de la présomption d'innocence ;

- en second lieu, il semble que peu de ces chartes aient été
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<< l l  semblm que p*# d*  r*s  é laborées,  d iscutées et  décidées démocra-

C h a rtes a ie nt *tË é âæ h* r*e5. t iquement et col lect ivement, c 'est-à-dire

dise ut*eS et  dée ideeo d i rect ion,  encadrement  et - journal is tes t ra-
, . vaillar-rt ensemble à leur élaboration. C'est

cemo{r t r lqu**-* : : - * t  apparemment  p lus souvent  le  f ru i t  d 'une
-  ^  I  !  ^  * " { - ;  "  "  *  ,{*s teÇr$\dËT"YlSÈt t  i :  dèèls ion de la  à i rect ion ou de l ,équipe de

direction, la rédaction en chef et la hiérar-
chie y étant associées ; dans le cas le plus récent, ce sont au
contraire les seuls journalistes qui l 'ont décidé. Pent-on, dans ces
conditions, parler de "charte d'entreprise", émanant d'une col-
lectivité et engageant celle-ci ?

Passons maintenant aux chartes recensées dans le Guide
paru en 7992. Et d'abord, signalons le vade-mecum de la presse
quotidienne régionale bien que ce ne soit pas une charte d'en-
treprise. Il montre, en effet, f intérêt porté aux problèmes déon-
tologiques. En 14 pages, ce texte rappelle un certain nombre de
règles qui découient de ia ioi de 1881 et de ses modifications et
compléments, et rappelle avec insistance la nécessité de respec-
ter la vie prir.ée ainsi que la présomption d'innocence.

Parmi les véritables chartes d'entrepri-
( (  Panmi  les  ve r i tab les  char les  se ,  i l  f au t  c i te r  en  tê te  ce l le  de  Oues t -

d ' tn t rep r i sE ,  Ë l  fa i l t  { i t * r  *n  F rn t t ce , l im i tée  ce r tes  au  t ra i tement  du
+Â+,r .^ l i *  d*  #eregt-F*nm{# } }  fa i t  d ivers et  de ses sui tes jud ic ia i res,
L C  L C  1 * C  I

ili: Il'ati;i ï, ["iËEi,I "riÈi#::
principes de base :

- n Des fnits rtérit'iés, précis et utiles à ln compréhetrcion, rnpportés
nuec I'obsessiott permonente da toutes les conséquences possibles de
Ieur publicntion (pour les nctetn's aux-ntêmes, pour les fnrnilles des t,ic-
tinrcs, pour celles des coupnbles, etc.) " ;

-  u Des faits si tués dnns lctr coutexta, dnns toute leur dimetrcion
humaine, sans uoyeuristne > ;

- n Un suiui srlstémntique das fnits, grnrtds ou petits. Ne pas hési-
ter à rettenir sur certr qui demeurent nnlstérieux, t1ot1 résolus. Az,oir
I'huntilité de dorttter Ia fin de I'ltistoire, nûtne si elle Ttrend à contre-ptied
des papiers nntérieurs >> ;

- n Prolonger les fnits diaers ptnr des témoignnges, interaierus qui
aident à comprendra, pnr des irtforrnntiltls flsceptibles d'nider le let:-
teur à éuiter ce qri uient tl 'nrriuer ti l 'ttutre (ln ltonne qttestion.'
"Qu'est-ce qui peut m'inféressar et m'être utile à moi tlnns ce qtù t,ient
d'nrriaer à I'nutre ?" ,,) :

-  n Être extrêtrretnent prrtdenf sur les cnttses,lesl iens de cause à ef-
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fet,les responsabilités personnelles des différents scteurs. Mêrne I'ér,i-
dence peut être trompeuse en Ia mstière, sotls cotrtpter les strntégies tnn-
nipulntoires des sources d'informntions >.

Le texte donne ensuite des consignes très précises concernant
le vocabulaire : o Bannissons les mots qui blessent et qui sottt nisé-
ment remplaçables, chnssons les t'ornniles qri corditiortnent l 'opiniort
publique et les jurés à la présomption de culpnbilité ("cet indiviclu
bien connu des services de polices", ou encore; "inculpé et écroué
le meurtrier a été transféré" ott ptire, ce titre lu au début d'une itrc-
truction.' "l 'assassin nie les faits"). Attention ou rnppel des contimn-
nntions arftérieures nztrmt Ie ptrocès lui-mênrc ert pthnse d'instrtLctiotr,
elles seraent parfois à masquer Is fttiblesse d'un dossier. lusq{ou pro-
cès,habituons-noLts à éanluer ttne nffnire pour elle-mênte ("nntécédenfs
ne aalent pas preures"). r,

Pour ce qui est du traitement des comptes rendus du tribu-
nal correctionnel relatifs aux suicides, " ln règle est de tre pas en
parler. Deux exceptions méritent une concertntion préalable : Ies sui-
cides publics, uoire spectaculnires ;les suicides qui pnrnissertt liés à
l'exercice d'une responsabilité politique ou prot'essionnelle (extrême
prudence à garder sur les lietts de cnuse à effet). "

A propos des délits, << ne pos me,ttre en cause uomnÉment des
personnes qui ne sont directement impliqtLées dnns I'nffnire ("C'est le
fils de M. Dupont " oLt "C'est le gendre du maire") ,.

En matière de racisme et de xénophobie, n ne L)as tnettre en
cause une prot'ession, une cltlnnttnnttté etlmique, religieuse, ert titrnrtt
"Le psychiatre tue", "Le pompier vole", "L'Algérien cambriole",
etc. Attention aux connotntions racistes de certnines formulations : orr
tt'écrit pns "lJn Français musulman" ; dirnit-on "Un Français ca-
tholique" ? Ne pas employer non plus des termes péjoratifs clrnme "Le
manouche", "Le triste individu", etc. Si l 'nuteur dtt délit est ttrt
étranger, s'en lssttrer et préciser sn nntionalité en ajoutnnt s'iI réside
ou non en France. >

Dans le cas des viols, ,, fri identité, ni éIérnent d'identificcrtion de
la uictime (sauf aolonté contraire nt'firmée par
e l le  pûr  écr i t ,  cont 'ormément  à I 'ar t ic la  39 i {  {  }  * t re  uR ÇonTr*-pûL;v* i r ;
q u i n q u i e s  d e  I n  l o i  d u  2 3  d é c e m b r e  1 9 8 0 )  ) > .  d e n $ n e * r  t e ç  i n i u s t i e * s  ;  æ i # * n

La char te de L 'AIsnce,  sans a l ler  aussi  !nc lor*sÉrrc
toin que celle d.e ouest-Frnnce définit ésa- :::^l:T,T::::-d 

*:.t" 
li"-i: -u 

i,u
I

te-eit les règles essentiettes .;;.;;;;;?i" {:ï u st td te n Tr # ; # Ê# * î '  È*s l*cts rr rS

traitement des faits divers 
"t 

d;;â;. ir i .", à r*f l*ch i r ; etre pm r{i*
de jus t ice .  I l  en  es t  de même de la  char te  p l ' *ârante  dc  l *  v i *  r " *ç l t i l f râ# * t
de Ln Nouaelle République du Centre-Ouest !ocale >)
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qui rapPelle un certain nombre de principes : être un contre-pou-
voir ; dénoncer les injustices ; aider les lecteurs dans leur vie
quotidienne ; aider les lecteurs à réfléchir ; être partie prenante
de la vie régionale et locale.

L'Union de Reims, dans ce qui est appelé "le Manuel de la ré-
daction", aborde également le traitement du fait divers, mais
aussi - ce que l'on ne trouve pas dans les autres chartes - les
relations entre la rédaction et la publicité :

- < lJoris n'auons pas xlstûnntiquement dnns Ie compte rendu
d'ttne mnnifestntion à iudiquer la nom ùt sponsor. Mais, dnns certnittes
circottstances, cette indicntiort est un élément tle l ' int'ormation. Il ap-
partient nu jottrnaliste d'npprécier cos por cas, et, s'il n un doute, d'en
Ttnrler à son chef de sert,ice ou à In rédnction en chef , ;

- u Le pultli-reportnge est tnrc techtique Tnfulicitnire qtti tend à se
déaelopper. Dnns ce cas,ln mention "pttblicité ou publi-reportnge" est
obligatoire. Le texte du Tntbli-reytortngc doit être composé dnns ttn ca-
rnctère différerrt de celui du terte rédnctiortnel. Bien entendu, il est drl
domaine de Ia régie ptùIicitnire , ;

- n Ln régie publicitnire Tteut uendrc, à un tnrif mnjoré, des entpln-
cemettts imposés. Exentple : en Lloge sptorts, en page loisirs, etc. Celn ne
doit pas, bien entendtr, influencer Ie conterru de I'information >.

La Croix et Nord-Eclnir ont aussi des chartes, mais qui s'en
tiennent à la définition des valeurs que ces journaux entendent
défendre, et qui ne descendent pas dans le détail du traitement
de telle ou telle information.

Pour être complet, il faut également citer la charte de Que
choisir qui régit les essais comparatifs, celle de Lyon-Figaro, celle-
ci n'étant que le décalque de la Charte des journalistes français,
et pour mémoire, celle des journaux scolaires et lycéens élaborée
par le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'in-
formation (CLEMI).

Enfin, il faut dire un mot de structures particulières qui ont
été mises en place dans deux journaux, et qui visent, comme les
chartes, à faire respecter certains principes. Ainsi, le quotidien Ln

Voix du I'{ord dispose d'une organisation
(( Le q u of id ie n Lâ Vqlix du lHwrd intéressante chargée de suivre les pro-

d ispose  d 'une  o rgan isa t i *n  b lèmes  déon to log iqueq  e t  d9  t rancher  en

intéressa nte chargé; de su ivre : i t-  
d" confl i t .  I l  s 'agit  d'yt "Conseil  de ré-

l es  p r rb lèmes  déon to I  
dac t ion"  composé  du  rédac teur  en  che f ,  de

Ër d - *?:;?; : : ffi1jî. j;:îX'i:ï,,1:':',ffïlli".:ujjl_
en Câ$ dÊ etnf Bit  y t ion. Le Dnuphiné t ibéré dispôse, lui  aussi,
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d'un "Conseil de rédaction" du même type, composé de cinq
membres de la direction, dont le directeur de la publication, et
de cinq membres de la rédaction, élus pour deux ans. Ce tableau
de la situation en France, en 7997-1992 ne serait pas complet si
n'était pas mentionnée l'Agence France presse, non pour sa
charte en tant que telle, mais pour son "Manuel de l'agencier"
qui en tient lieu et qui, en même temps que des conseils pra-
tiques, édicte des règles déontologiques auxquelles les journa-
listes de l'agence sont priés de se conformer.

Enfin, on trouve quelques journaux
qui ,  sans se référer  à un tex- te é la 'boré,  ont  { {  #r" l  t r t ruv*  quelques j turnâ ux
déf in i  des règles sur  des points  préc is  te ls  qN"! i  o f t t  def  in i  des règles sur
q"" . ]?_par t ic ipat ig l  ?" I  voyages.de pres-  r ies points  pré( is  te ls  que la
se (L'Expansion, Libérntiort), ou l'accepta- n
tion deô cadeaux pour r"r'îo'il;ii:; X:t:'"iy.1t':: ::iJ:J:?-t
( M é d i a s ) .  

'  )  f f i f f i $ 3 r e 5 5 e o u l ' a ( c e p Ï a Ï f Û n

Le gûla"  "Les dro i ts  et  les devoi rs  des d*s c*a jeaux pÛur

j o u r n a l i s t e s "  d o n n e  a u s s i  q u e l q u e r  * * S  j n U r n A l i S t e S >

exemples de textes adoptés - certains de-
puis assez longtemps - par des médias étrangers :

- les quotidiens La Suisse, de Genève (disparu aujourd'hui) et
24 heures, de Lausanne en Suisse ;

- la Guilde des journaux britanniques et le Syndicat national
des journalistes britanniques en Grande-Bretagne ;

- la Société arnéricaine des rédacteurs en chef et l'Associated
Press aux États-Unis ;

- l 'Association des entreprises de presse suédoises ;
- l'Association des journalistes australiens ;
- le quotidien Mihotr Shinbtrn Kyoknl', au fapon.

Revenons en France pour voir si de nouvelles chartes ont été
adoptées depuis la parution de notre guide. La première de-
mande consistait à reprendre contact avec les six journaux ou
groupes de presse qui, enl997, m'avaient dit avoir une charte en
cours d'élaboration. Il s'agissait de Bayard-Presse, désireux de
rajeunir la charte de La Croix, de Sud-Ouest, du Courrier de
l'Ouest, du Progrès, de Paris-I'Jormandie et du Nouuel Economiste.

J'ai donc pris contact avec ces journaux pour savoir si leur
travail avait abouti. Il l 'est presque à Pnris-Normandie. D'après la
rédaction en chef, la charte, inspirée de celle de L'Union, mais
adaptée aux problèmes que rencontre le quotidien normand, de-
vrait être publiée en septembre prochain. Elle est le résultat d'un
travail commun et d'un accord de la direction et de la rédaction.
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Au Courrier de I'Otrest, on a également avancé. Le texte est éla-
boré et on est en train, m'a-t-on dit, "de le peaufiner". C'est l 'en-
combrement des tâches journalières qui empêche qu'on puisse y
consacrer le temps qui permettrait de conclure. En revanche, les
autres n'ont apparemment pas avancé. Au Progrès, on m'a même
clairement laissé entendre que le projet était abandonné.

La collecte de nouveaux codes ou chartes, élaborés et adop-
tés depuis la parution du guide, en 1992, se révèle bien maigre
puisque, sauf erreur de ma part, elle se réduit à... une unité : les
"Dix-huit principes déontologiques" des journalistes de TF1.

Pour la petite histoire, rappelons qu'à la suite de la révélation
de cadeaux et voyages d'agrément dont ont bénéficié des ve-
dettes de la rédaction de cette chaîne, Michèle Cotta avait pro-
posé un "Projet de règlement interne de la direction de l'infor-
mation" qui dirait pour exemple que "tout journaliste de TF1
s'interdit d'accepter de toute société, collectivité publigu€, asso-
ciation, de quelque nature qu'elle soit, tout cadeau ou gratifica-
tion d'une valeur supérieur à 1 000 F, quel qu'en soit le motif ou
encore que " un jottrnaliste de TF7 ne peut nccepter, dans le cadre de
son nctiuité prot'essionnelle, ûLrcune inaitation impliquant Is prise en
chnrge totale de son alyûge ou de ses frais de séjour ".

{{ r * s # n r i * s j r L: r rx * ! ! s r * s d e jtîf#1ti":'ffiiliii': iI','olo,iT,,i' ;1i
TFf qi l i ,  * t r l  s*#i t i*s- l  æ la eh*rtm 

'Chnrte 
des deaoirs proiessionnels des journn-

' -{nr ' 'Ë^" ni 'e pr*f f f igs[*n r" :els des l istes > ont déf in i  u Dix-ht t i t  pr incipes déott-L I Ë }  L J ç V \ J ! I  ]

j *unnæl  is tes ,  #r ' ) t  déf in i  " * ix  -  to log iques-> qu i  ne const i tuent  <  n i  un code,

h,,sat pr inr i*e E n! tnte chsrte,  mais quelques pr incipes qui
,  e  d  !  : '  " ' - ' i - *  s ' i t n u t t s e n t  à  t o u t  i o u r n a l i s t e  d e T F L  " .f f i **nT*Ë*# lq L"Jtrs""  ))  

À t i i . "  d 'exemplLs, voic i  quelques-uns de

- n Le respect ar, ,rnlTii,l,2'-iTlilp"rZi o, Iimiter tes images aiolentes
sux seuls reytortnges dont Is unleur d'exemple est prouuée pnr I'nc-
tunl i té " ;- n Tmft que In responsabilité d'une personne n'est pas prouaée pnr
In jtrstice,les pltts grandes précautions de Inngage doiaent être uti-
Iisées pour qu'on ne confonde pas mise en caLtse, mise en examen et
culpabilité " ;- < Les jounnlistes ne diffusent pas de séquences réalisées en camé-
ra cnchée potrcrnnt permettre I' identification d'une personne oLr
d'trrr l ieu priué > ;

- u Les journalistes sont porticulièrement aigilants lorsqu'ils util i-
sent des interaiezus express dans Ia rue, ou Ie résultat de sondages
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rénlisés par minitel ou Ttnr télépltone . IIs s'interdisent par ce moyen
de déforrner le sens d'ttne infonnntiotl ott d'une sitttcttion >.
S'il n'existe pas de nouvelles chartes, il faut toutefois signa-

ler, parmi les initiatives récentes, la désignation d'un médiateur
au Monde. D'après ce que nous savc)ns, le rôle de ces médiateurs
est de répondre aux doléances des lecteurs, d'intervenir si besoin
auprès des rédacteurs et, ér'entueilement,
de régler des confl i ts. L'expérience est trop n ft . j*us nff i  e*nftôisg*ns ff i  Lj f f i  iæ
récente pour  qu ' i l  so i t  poss ib le d 'en t i rer  T*r t i#  e*s-n*rçc$* de !æ fmnct i *n
des conilusioni et, de pirs, nous ignorons I, ! ,.
quel les sont  les in ter ient ions du"média-  tJu rYl*# l&teur  '  Ses r*P*nses

t è u r a u s e i n d u j o u r n a l ; n o u s n e c o n n a i s -  # i l H  r * p t t a h * 5  q u i  s * n t  f a i t s  à

sons que la  par t ie  émergée de sa fonct ion :  læ r*d*et ion du jûL*rn#È : )
ses réponses aux reproches qui sont faits à
la rédaction du journal.

Enfin, parmi les signes de l'intérêt porté par la profession, et
plus part icul ièrement par les journal istes aux problèmes
éthiques, il faut citer le "Livre blanc de la déontologie des jour-
nalistes", publié par le Syndicat national des journalistes à l'au-
tomne 1993.

Au plan international, il faut également relever l'initiative du
Conseil de l'Europe qui a adopté, en juillet 7993, une longue ré-
solution "relative à l'éthique du journalisme". Dans sa première
partie, le texte fait la différence entre les informations et les opi-
nions et il admet que le traitement des unes et des autres ne soit
pas identique. Puis, il traite du ,, droit de I'information comme droit

fondamental des personnes ) avant d'aborder o In fonction du jour-
nalisme et son nctiuité éthique " et de conclure sur (< Ies statuts de In
rédnction journnlistique > et sur " I'éthique et I'strtocontrôle en jour-
nal isme r.

Le Parlement européen, à son tour, s'est penché sur le pro-
blème. Il a notamment préconisé u une harmonisation des disposi-
tions nntionales régissnnt ln concentrtttion de In propriété des médias ,
et a estimé que les journalistes et les éditeurs de la CEE devraient
élaborer un code européen des médias n qui définisse les principes
à respecter poLff préseruer I'étlique de ln profession ".

Ce texte, pourtant assez vague, a déclenché la colère de la Fé-
dération internationale des éditeurs de journaux (FIEI) et de son
président, M. K. Prescott Low, qui l'a dénoncé comme étant < Ltn
cntalogue de propos ineptes, mslencontreux et confus à l'égard des mé-
diss et de leur fonctionnement dnns une société libre > et < I'une des sé-
rieuses nttaqtres contre la liberté et I' inclépendsnce de Ia presse au cours
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de ces dernières années >.
D'après la FIEJ, les dispositions prévues par le Parlement eu-

ropéen:
- n s'efforcent de dicter otr de contrôler le rôle et Ie contenu des mé-
dias " ;- < tentent de décider poltr Ia presse ce qu'est urt journnliste "lrcn-
ttête" et " éthiqtte" ,  et réclnnrcnt In mise ert place de mécnuisnrcs i t t-
ternationar.tx uisnnt à In aérificntion de I'infonnntion " ;- < entrnuent et limitent les "objectifs pntronaux" des eutre1trises
consncrées à I'infonnntiort ainsi que le drttit das édite ttrs de jour-
naux de choisir I'orientation qtiils désirent donner à letrr pultlicn-
tion " ;- < sapent les t'ondernents cltntnercinux de I'nctiuité journnlistique
dans les démocrnties en strggérnnt que "ni la qualité des infor-
mations ou des opinions, ni le sens de celles-ci ne doivent
être exploités dans le but d'augmenter le nombre de lecteurs
ou l'audience et, par voie de conséquence, les ressources de
la publicité", ;

- < contestent le droit inconditionnel des médins à chercher à in-

fluencer I'opinion prrltl ique ".
Mais à la FIEJ, il est d'autres voix pour aller au-delà des " t'on-

dentents comtnercinux , et de la défense des " objectifs pntronnrtx ".
C'est ainsi qu'au tout récent congrès de cet organisrne qui s'est
tenu à Vienne du 30 mai au 2 jurn7994, M. Peter Kann, président
du groupe de communication de Dow Jones et éditeur du Wnll
Street lournal a abordé les problèmes de la liberté et les manque-
ments aux Etats-Unis, tant dans la presse écrite qu'à la télévi-
sion. Parmi les dix reproches que fait M. Kann, reproches qui
pourraient s'adresser à d'autres médias que ceux de son pays, ci-
tons en particulier ceux-ci :

- n II y a conftrsion erftre journalisme et sptectncle. Le journnlisnte qui
accorde une trop grande priorité au spectncle est conduit à défornter
et à trontper. Le spectncle qui prend le mnsque de I'int'ortnntirnt est
encore plus clnngereux csr il ternit Ie urai jounnlisme > ;

- 
" il existe des problèmes liés au journaliane de nnsse ; ce que trcus
aoyotls trop souuent, c'est une meute à In poursuite de sn prlie " ;

- 
" il y a une t'ascinntion croissnnte des médins

r I( (  l l  y  a  une rasc l la Ï ]on ' ( . . ) .  
i l  i 'es t  pas q t tes t ion, t 'oppo 'scr  les ' i ' t jo r -

croissônte d*s médias pCIur {e ) i i t ion, nobles at tx nr.r t res,  mnis c le demnnder
q U i  est  b iza rre,  perve rS et s ' i l  s 'ngi t  arniment d ' inforntat iorts ,  ;

pathologique x -  
"  I l  11 n trop de célébr i tés instantanées, t rop
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de "crises" (ltti durent un maxitnlnrl de deux jottrs ".
Enfin, à défaut d'une solution miraculelrse, un nouveau sigle

a fait son apparition. Il s'agit des M.A.R.S., (N4oyens non gou-
vernementaux d'assurer la responsabilité sociale des médias). Le
catalogue de ces moyens comprend les codes de déontologie, les
cellules de réflexion déontologique, l 'ombudsman de presse, les
conseils de presse locaux, régionaux et nationaux, les encadrels
de cclrrection, le courrier des lecteurs, les enquêtes d'opinion,
etc.

Darns un récent article de Conurtunicntiotr et lnngl7gcs consacré
au sujet, Claude-Jean Bertrand propose de compléter ces clispo-
sitifs par la création de "Centres d'information et de commnni-
cation consacrés à la déontologie des médias dans diverses ré-
gions du globe". Ces centres auraient cinq fonctions :

1. réunir des informations sur les crises de caractère déontolo-
gique subies par les médias dans un pays ou un autre ;

2. répondre aux demandes d'information ;
3. se proclrrer et mettre à la disposition du public des olr\/rages

anciens, récents et nouveaux sur la déontologie et les
M . A . R . S . ;

4. encourager les échanges d'informations, d'expériences et
d' idées ;

5. organiser une vaste recherche, à l'échelle mondiale, slrr ce
qui a été dit, et surtout sur ce qui a été fait en matière de dé-
ontologie des médias et de M.A.R.S.
Mon recensement des codes et des chartes se termine là. Et je

m'excuse si j 'en ai oublié. Il resterait évidemment à examiner si
l 'adoption d'une charte par une e'ntreprise s'est traduite par une
amélioration, par une avancée de la morale professionnelle ou si
cela a fourni un moyen de se justifier à l'avance de bavures éven-
tuelles et de se donner bonne conscience : ( Comment pouuez-aous
nous lccuser ? Voqez notre charte / " Mais comme ma mission était
de recensel, et non de juger s'il y a ou non concordance entre le
"dire" et le "faire", je préfère en rester là.

Ces questions, de même que la définition de ce que l'on peut
qualifier de charte, pourraient peut-être fournir des thèmes de
recherche pour le centre de recherche sur les métiers du journa-
lisme I
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