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Dans la préparation de ce col-
loque et des travaux de notre ate-
lier, il me rel'ient de faire le point
slrr la notion de "charte rédac-
t ionnelle", en y ajoutant les
"codes de bonne conduite". Plus
spécifiquement, il s'agit ici de
préciser ce que peut être une
"charte", de montrer comment
nous avons essayé d'introduire
cette réalité dans les structures
mêmes de l'entreprise de presse
avec l'autre notion qlle nous esti-
mions liée, celle d'"équipe rédac-
tionnelle".

Ce "nolls" comporte nombre
de professionnels de l'informa-
tion, et surtout du "Croupement
des rédacteurs en chef des quoti-
diens régionaux". Créé à la suite
d'un séminaire fondateur au CPJ
en7970, i l  a tout de suite rassem-
blé des responsables de rédac-
tions de journaux de dimensions
ou d'orientat ions dif férentes.
Mais tous étaient réunis par le
souci d'améliorer la qualité du
contenu et, lors des sessions ré-
gulières de travail en commlln,
d'aborder des thèmes très
concrets. Tous, aussi, étaient dési-
reux de réfléchir ensemble sur
leur rôle d'animateurs, le mot
qu'ils privilégiaient, au sein des
"équipes rédactionnelles" et
cette expression s'est imposée
tout naturellement, comme Llne
donnée de fait et une volonté.

Tous enfin entendaient n'être
plus les "grands silencieux" dans
la profession. Ce fut dit dès la
première réunion, avec le rappel
de la priorité à l' investissement
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en matière grise dans ies entreprises de presse. Ce fut exprirné
clairement ensuite dans les statuts de l'Association qui se don-
nait notamment pour mission de "chercher les moyens" de rem-
plir mieux la mission d'un quotidien de province ; apporter aux
lecteurs des éléments de réflexion sur notre temps ; enrichir et
renouveler le contenu des journaux, notamment dans leur rôle
d'animation régionale. Nous entendions aussi " faire connaître à
l'extérieur les positions des rédacteurs en chef sur les problèmes
engageant la vie et l 'avenir de la profession et des quotidiens )).
Ce qui fut fait.

On ne peut dire que ces interrrentions ont recc-rntré ptrrtout ie
plus large assentiment. Mais avec Eugène Brulé, d'Ouest-Frnuce,
Paul Bentz, du Répttblicnirt lorrnirr, Fernand Cousteaux, de Ln Dtt-
pêche du Midi, André Desthomas, de L.n Morrtagne, Gry Bonnet,
de Lcr Nouaelle Réprblique à Tours, Marc
Carcé,  de Ln RéTtubl iqua du Centre à Or-  { {  $ \*us f f i \ is fTs f f i *ne i l ' "1*  act ion
léans, avec Louis Guéry, notre "conseil ler" {*Ètçt*r" l le f fr :  f  av*nJr dt la
permanent ,  e t  l 'on excusera l 'an: i : l l j : : r^  déf*ns*  du p lu r ; *  I  is i r : *  de la

*:il#l;,ffij:ii:î.li#'.1:Hil""ï p'"****, E ,r p#ss# pæy Ê*
f aveur  de  la  dé fense  du  p lu ra l i sme de  la  #é fense  { : {â  l ' i dcn r i té  d*  chaque
presse, qui passe par la défense de l' iden- T it a"* ))
tité de chaque titre. Et c'est ce qui nous in-
téresse ici.

Il s'agissait surtout, et pour ceux qui entourent aujourd'hui
Jean-Marie Haeffelé, de L'Alsttce, il s'agit toujours, à travers les
évolutions de toutes sortes dans les entreprises et dans les mé-
tiers du journalisme, de garantir cette identité, incarnée au jour
le jour par une direction et une équipe rédactionnelle. D'où
l'idée de l'élaboration, dans chaque entreprise de presse, d'une
"Charte rédactionnelle" liant les propriétaires, la ciirection, la ré-
daction en chef et les journalistes.

Ce n'est certes pas par hasard que cette idée a pris corps en
premier lieu dans les entreprises où s'étaient constituées des
"Sociétés de rédacteurs", devenues ensuite "Sociétés de journa-
listes" ou bien "associations", lesquelles étaient admises, d'une
façon ou d'une autre, à participer à la vie sociale de l'entreprise.

Cette participation et ces garanties demandées par les rédac-
tions sont apparues d'autant plus nécessaires que le phénomène
de concentration des titres et le développement des groupes de
presse suscitaient des inquiétudes en matière de défense du plu-
ralisme.
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En 1978, à la demande du Premier ministre, le Conseil éco-
nomique chargeait le Doyen Vedel d'un rapport sur la "gestion
des entreprises de presse". Celui-ci faisait adopter des proposi-
tions portant notamment sur les concentrations, justiciables à ses
yeux de procédures spécifiques : celles-ci peuvent en effet, di-
sait-il, soit < gnrnntir Ie plurnlisna des idées et de I'erTtressiort, soit Ie
détruire >.

Les rédacteurs en chef ayant envoyé leurs propres sllgges-
tions à M. Barre, celui-ci provoqua une réunion à Matignon, en
sa présence, entre le Doven Vedel et notre "Directoire". Quelques
extraits du compte rendu de cette réunion montrent que nous
étions en passe de franchir une étape importante :

- n Pour ptermettre à Ia "Cottuttission des opérntiotts de presse",
dotft Ie rnTtport Vedal dennrtdnit |tt créntiott, da contrôlcr et't'icncarrcnt
s'iI t1 n nttt' irtte nu ptltrrnlisme, c'ast-à-dire à l' indéTtendnnce ou à In
"pensée" de chnque jottrnnl concerné,le Groupement tles rétlncteurs en
chef propose I'instittttiott d'une "chArte rédnctiotu'telle", dont il dé-
tnontre aussi ln nécessité, et paff le moirts l ' util ité, ntênrc lorsque ln uie
socinle de I'entreprise tt'est apparemtnent ptns perturbée , ;

- n Ln question est de sauoir si gu mnirttien d'un titre corresportd
bien Ie mnintiut de In personnnlité du jounml. Le clnngement de In
I igne pol i t ique, ott  du uisage, ou de l 'or igirnl i té t l 'un journnl peut en
effet se faire plus ott moins brutalement, plus ou mohrc subtilement > ;

- n Ln clnttse de conscience (nccordée nux iournnlistes) ne peut four-
nir ttrre réportse. L'indernrrité ninsi nppeléc Ttermet, en effet, ntt jorrntn-
Iiste de percaaoir r.me réTtnrntiort mntérielle. Elle lui tlonne ufie garon-
tie indiuiduelle. Mnis eIIe n'a nullemertt empêché Ia disparitiort
progressiue du pluraliane > ;

- 
" En fnit, il nppnrnît que ln rneilleure glran-

( {  â l  *ppar f r î t  que Ë* r i le i l Ic i - *ne t ie  rés ide d 'abord dsns ln  rédact ior t -  d 'une
gærân t ie  nes ide  d 'æb* rd  dmn s  "char te "  dé f in i ssan t  I ' o r ien tn t ion  ph i loso-

[æ rédac t ! *n  d 'un* , ,Chër t€  "  ph ique ,  ou  doc t r ina le ,  ou  po l i t i que  du  jou rnn l ,

déf  in issant  l , * r ientæt ion se.s, r .é férences. ,  le .s t ls tènte de onleurs ot t  de so-

p h i I r s û p h i q u e, o u * *.t''" ,î; I ;; i':;i,:"rT,:':: :'-'i,';î:,' i,#,','iTl,l,U',,!,iT,Ji
tu pol i t ique du journal )) C'r)t t ,  clhsrte, s' ignée entre 1es rt i f férentes pnr-

ties, protégerait In rédsction nussi ltiert contre
elle-même que contre l'éditeur ou des tiers, si les uns oLt les autres ou-
blinient les règles cotnmunes. Elle serait cotrnue de tous et chnquc jour-
naliste,lors tJe son embnttche, s'engagernit à en prendrc connnissnnce,
et à In respecter > ;
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- < Atttre aL)antoge, immédint : Ln "clTarte" ne supprimerait pns
tous les conflits, mais elle nméIiorernit à coup sûr Ie climat et fncilite-
rnit le trnrtnil. Snns être une "bible" npportant réponse à tottt, eIIe res-
ponsabilisernit les journnlistes en les fnisant pnrticiper dnanntnge à
I'auentttre du journal. Ce texte sernit d'ntttnnt plus apprécié que Ie
journnl, se trourtnnt en étst de monopole de fnit, déclnre publiqttement

Ttrntiquer le "plurnlisme interne" : ttotion qui mérite d'être précisée " .
Si nous avons repris ici de longs extraits de ce compte rendu,

c'est qu'il a servi de base à l'action que nous avons menée depuis
lors. Nous ne citerons que quelques démarches.

À ta veille des éleciions de i981, dans une résolution, notre
Groupement décidait en effet de prendre < tous les contacts né-
cessaires ,.

En janvier 1982, un argumentaire était de nouveau formulé,
comportant en annexe des extraits de la "Charte" du journal Ln
Suisse de Cenève, qui était alors considérée comme un "modèle".

En octobre 1983, alors que se préparait une nouvelle "loi sur
la presse", une délégation du Groupement était reçue par M.
Fillioud, Secrétaire d'Etat chargé des techniques de communica-
tion. Elle lui soumettait notamment son projet de "charte rédac-
tionnelle". M. Fillioud a manifesté un grand intérêt, et pris
quelques engagements, mais n'a pas donné suite. En décembre
7983, au terme d'une session à Lyon, le Croupement < regrettnnt
que le gotrcernetnent nit déposé, snns concertntiort prénlable, un projet
de loi trop incomplet pour prétendre à une aéritable dét'ense du plurn-
lisme " décide de saisir les responsables et les formations poli-
tiques de son projet de charte.

Le 18 janvier 1984,le Groupement rencontre M. Jean CIuzeI,
sénateur, rapporteur du budget de l'Information. Celui-ci dit son
vif intérêt et prodigue ses encouragements.

Le 19 janvier 7981, nous sommes longuement reçus en audi-
tion au Sénat, devant la commission spé-
ciale "Liberté de la presse", présidée par it
M. Pasqua, lequel nous avait adressé un
questionnaire. Nous insistons sur la pro- *,7

tection de l' identité d'un journal à travers #'
sa rédaction : une question portait en effet Sfr
- et c'était un progrès - sur la responsa-
bilité d'une équipe rédactionnelle dans

f l r l *us  ins is t *ns
r "  læ p r r l *c l i nm #*  I ' t * *n t i f  *
âJn  j f f i { J rn# l  #  t rave  rs
nmdær t imn p
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une entreprise de presse. M. Maurice Schumann, parmi d'autres
participants, nous avait ensuite appuyés, comme l'avait fait le
Président de la Commission.
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Entre-temps, maints parlementaires, de tous horizons poli-
tiques, avaient répondu favorablement à la lettre circulaire que
les membres de notre Directoire leur avaient adressée.

Le 29 mars 7981, M. Pierre Mauroy, Premier ministre, qui
nous avait déjà reçus en juilletl.982, répond à notre document. Il
note que le projet de loi en discussion n représente la première re-
cctnnnissnnce de I'existeuce collectiue des journnlistes dsns une entre-

Ttrise de presse ,. n Plusieurs nrticles, dit-il, soulignent In aolonté du
gour)ernernent d'nffirrner Ie rôle sptécifique joué par les joumalistes
dntts la déueloytparnent t| 'une presse Ttlurnliste... Toutefois (...),Ie gou-
aernenlent estime ln uoie corttrnctuelle préférnble à I' interuention du Ié-
gislnteur. , En clair, la "charte rédactionnelle" n'est pas une obli-
gation et "l 'équipe rédactionnelle" n'est pas formellement et
j uridiquement reconnue.

{{ Line e-*r**cr!*r: *sr sn *ti* B3îi.[iiiîfiit'jrx"i;ïï?:::tlïj
nrylerxm i l i l*  $]trtSS$""!n* f f i*r*g*, de journal istes exprimaient leur vive dé-

L * ; ,# vec s* ft i l ;5t* i r*, s* Ë] **tt * ru i r", ception. Ils soulignaient qu'une rédaction

sæ dËçn l t * .  * t  * * iT  g ] * { " " i v# iy  es t  en  e l le -même une_Personne  mora le ,

s ,#xnr i rnp r  s : r i  f  nn f  { . s t r { t  T* l l e  } }  ave .c  son  h is to i re ,  son  deven i r ,  sa  d ign i té ,
" 

et doit  pouvoir s 'exprimer en tant que tel-
le.

Le 30 mai 1984, M. André Diligent, sénateur, avec qui nous
avions pris contact, déposait et défendait en séance publique un
amendement très clair à l 'article 13 de la loi :

n Pour bénét'icier des frtutclùses sccordées à Ia presse, toute ptfuli-
cntiort quotidienrte d'informntion Ttolitique et générale sera terurc de
mettre nu point une clnrte rédnctionnelle. Cette charte fera l'objet
d'une conuentitlrt contrnctuelle entre les propriétnires, la direction, Ia
rédnctiou ert chef et ln rédnctiort réurùes en une équipe rédsctionnelle
qui désignern scs représentnnts. La chnrte rédactionnelle définira
I'orientntiort plilosophique ou doctrinnle ou politique du journnl, ses
références ou Ie stlstèrne de unleurs et de société ntrquel il ndhère, en
rrtêtne temps que les règles qui s'imposent à tous. Cette conaention qui
ne modit'ie pos, ptnr nilleurs, l ' organisntion de l' entreprise de presse, fern
obligntion à toutes les ptnrties. Une conunission paritaire présidée par
ttrr nngistrnt nurn cotnTtétence pour jttger du respect de ln chnrte et
pour trnnclrcr en cls de litige entre les parties. "

C'est, curieusement, le rapporteur spécial, M. Cluzel, appar-
tenant au même groupe politique, qui s'opposa à l'amendement
Diligent. La loi en discussion ne lui paraissait plus le cadre
approprié pour une innovation de cette importance. Il facilitait
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la tâche du ministre, M. Fillioud, qui avait écouté << ar)ec grand
intérêt et un peu d'ûnotion , les propos de M. Diligent, mais qui,
réaliste, se rangeait aux arguments du rapporteur...

Passons rapidement sur la suite. En juin 7986, une nouvelle
majorité, ufl nouveau ministre, M. Léotard, provoquaient un
nouveau débat, ambitieux, sur la "liberté de communication". M.
Diligent, dans son intervention au Sénat, défendait de nouveau
le principe et les moyens du pluralisme, dans l'audiovisuel,
comme dans l'écrit. I1 pouvait alors noter que ,, I ' idée d'une cltsr-
te rédnctionnelle , tlrri pnrnissnit rmguère encorc utopique aztnit t 'nit son
chemhr , probnblerne ut parce q{ elle répondait de ptlus en plus à une né-
cessité uisnte ,. Une fois de plus, il fut applaudi, sur tous les
bancs, mais non pas suivi à la lettre.

Sur le même projet de loi, M. Dumas intervenait, au nom du
groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il défendait l 'existen-
ce des "équipes rédactionnelles u dnns chttque titre, notiou indis-
pensaltle, disait-il, dnns l' intérêt des journnux, des journnlistes et des
Iecteurs ,.

En octobre 7986, cependant, le Conseil constitutionnel ayant
renvoyé plusieurs dispositions de la loi Léotard, celle-ci revint
devant le Parlement. Avec un préambule qui devrait continuer
de faire obligation à tous : < Le plurnlisme,y lit-on, est ttn objectit'
constnttt de anleur cortstittttiorutelle. >>

Ce propos, notre Groupement le reprit aussitôt pour activer
la mise en place de chartes rédactionnelles qui, sous des appel-
lations diverses, avaient vu le jour.

En juin 7986,l'École supérieure de journalisme de Lille avait
organisé un débat sur le thème "A qui appartient l'information ?"
Et personne alors ne s'était opposé à la nécessité d'un contrat
moral entre les journalistes et les directions d'entreprises d'in-
formation, publiqlles ou privées.

Si, pour conclure provisoirement, je reprends maintenant
f intitulé de cette "chronique", incomplète mais fidèle, je n'oublie
pas qu'il se termine sur le mot "échecs". Objectivement, mise au
pluriel, 1'expression est acceptable. Elle ne le serait certainement
pas, si i 'on entendait par 1à l'échec définitif d'une idée. Je consta-
te au contraire que celle-là ne s'est pas perdue dans les sables. Et
je ne parle pas seulement des "chartes" ou des "codes" qui exis-
tent ou se discutent d'ores et délà.

Moins que jamais, en effet, dans une entreprise de presse,
dans l'audiovisuel comme dans l'écrit, une rédaction ne pollrra
se réduire à la juxtaposition d'un certain nombre de journalistes.
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Plus que jamais, c'est l 'unité d'une équipe rédactionnelle, sa co-
hésion autour d'un système de valeurs, de références, d'une
conception commune de l' information, c'est l 'exercice d'une
profession qui donneront son identité au titre, à la station de ra-
dio ou à la chaîne de télévision et sa qualité particulière au conte-
nu.

La "charte rédactionnelle", dès lors, n'est pas seulement un
code de bonne conduite, avec ses interdits, ses garde-fous, ses
précautions, ses recommandations. Elle contribue au dynamis-
me de l'entreprise en responsabilisant l 'ensemble des journa-
listes, en maintenant des liens entre eux, en développant avec les
autres sen'ices un esprit de promotion du titre autour d'objectifs
communs.

Maintenir des liens : c'est d'autant plus nécessaire que les
nouveaux métiers du journalisme, avec la transformation de's
chaînes de production, risquent d'isoler chaque journaliste dans
sa fonction spécialisée, ou décentralisée, devant un terminal. On
se rencontre et on discute de moins en moins dans des rédac-
tions segmentées, parcellisées. Les "clubs de la presse" devien-
nent un substitut qu'on se gardera de négliger pour permettre
les contacts et les confrontations dont le besoin est évident, dans
une profession réputée "communicante".

Maintenir une identité : l'uniformisation des sources, la stan-
dardisation des modules , l'accéIération des transmissions, dans
toutes les formes de presse, ne facilitent pas le recul, la créatirri-
té ou la réflexion sur nos problèmes d'éthique. Au moins la
"charte rédactionnelle" permet-elle de s'interroger sur les inten-
tions proclamées et les réalités vécues. Elle peut aider les jour-
nalistes à faire le point, au regard de leur mission... I
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