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AVERTISSEMENTS

Note sur I'organisalion de lathèse :

l,athèse estrépartie en deux tomes indépendanæ :

* tome 1 : sommaire, introduction générale, parties I et 2, conclusion gênérale,

bibliographie, index des auteurs cités, table des matières,

* tome 2 : documents annexés au fravail de recherche.

Note sur lanumérotationadoptée dans lathèse :

I-e plan suit la numérotation universelle.

La numérotation des notes de bas de page recoûlmence à chaque feuillet.

Note sur la présentation des références des écrits et émissions télhisées cités dans ln

thèse:

Les références complètes des ouvrages, revues et thèses cités se trouvent dans la

bibliographie proposée à la fin du premier tome. Dans le corps du texte, il est seulement

faitmention( entre parenthèses ) du nom de I'auteur, de I'année de parution du volume

cité et de la pagination. Ainsi présente - t - on, par exemple, cete citation : " Il est vrai
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qu'en I'absence de définition et de qualification légales, le concept de droit au respect de

la vie privée tel que posé par le législateur suscite ençore bon nombre d'interrogations "

( Agostinelli,Ig94, p 83 ). Lorsqu'un même ouvrage est cité à plusieurs reprises dans le

corps de la thèse, sa référence est rappelée différemment selon les cas : elle est complète

lorsque la référence précédente est à quelque distance ; elle est représentée par le terme

' ibid.' suivi par le numéro de page citée lorsque la référence précédente est très proche.

[æs références des articles cités sont proposées, en entier, dans le corps du texte.

En effet, les citations extraites de journaux et de magazines sont, dans la thèse, trop

nombreuses pour permettre une pÉsentation abrégée et néanmoins intelligible. C'est donc

de la manière suivante que nous présentons, par exemple, cette citation : " François de

Grossouvre a choisi de se donner la mort dans son bureau de l'Élysée qu'il ne fréquentait

plus guère. D'une façon ou d'une autre, c'est un signe très cruel adressé à Mtterrand "

( " La dernière attaque de Grossouvre contre Mitterrand ", in Le Canard

Erclnlné,13 awil 199/1, p 3 ).

[.es noms et ânnées des dictionnaires linguistiques et annuaires de la presse

consultés sont précisés, entre parenthèses, dans le corps du texte.

I-es références des encyclopédiesjuridiques / universelles et émissions télévisées,

parce que conséquentes, sont présentées en bas de page.

Note sur Ia typographie adoptée dans la thèse :

Nous prenons le parti de faire apparaître les particularités des extraits de journaux

et de magazines relevés. C'est ainsi que co - existent dans notre écrit des séquences

sollignées, des phrases proposées en caractères gras ou en italiques. En effet, il nous

paralt intéressant de montrer cornment un journaliste a choisi de présenter une

information, comment il a tenté de lamettre en valeur.
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Par souci d'effîcacité ( la typographie de I'ordinateur permettant I'emploi de

guillemets différents ), nous choisissons d'utiliserderx sortes de guillemets :

* par les guillemets anglais, " ", nous indiquons une citation,

* par les guillemets simples,' ', nous indiquons :

-> soit une citation dans une citation,

-> soit, dans une citation, un terme mis en valeur par I'auteur des propos

rapportés ( ce terme est mis entre guillemets ou est présenté en italique ),

-> soit, en dehors d'une citation,le sens d'un terme pris avec éserves.
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TNTRoDUCTToN cÉnÉnalr

' C'est la faate aux rnédias ! ' - Essai de fabrication de l'inforrnation ( Mamou,

1991 ), n'est qu'un exemple de titres des nombreux ouvrages, reflétant la Éalité

suivante : les médias suscitent de nombreux discours passionnés et passionnants.

Qui dit médias dit ' tout support de diffusion de I'information ( radio, télévision,

presse imprimée, livre, ordinateur, vidéogramme, satellite de télécommunication, etc. )

constituant à la fois un moyen d'expression et un intermédiaire transmettant un message à

I'intention d'un groupe " ( dictionnure Le Petit Larousse lllustré, IW7 ). Autant dire

qu'ils représentent un univers très vaste que nous n'avons pas la prétention d'explorer

entièrementici. Nous nous arrêtons exclusivement surcelui de la plesse écitefrançaise.

Objet du quotidien par excellence, instrument efficace de transmission des savoirs

et des connaissances du monde, on adule notre presse. Mais on la critique aussi. On la

rend responsable d'une société malade de trop d'informations scandaleuses. Quoi qu'il en

soit, la presse écite est un objet légitime de recherche. Non pas qu'il n'existe aucun

ouvrage à son sujet, bien au contraire. De nombreux auteurs se sont chargés de

décortiquer son discours. D'autres ont raconté I'histoire de I'ensemble des journaux à

travers l'évolution des techniques et des mentalités, fait un panorama de sa situation

économique ou décrit son activité.
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Cette activité de la presse est extrêmement diverse : de nombreux types

d'illustrations et d'écrits sont proposés, différents sujets sont abordés, à travers lesquels

une place importante est accordée au traitement de la vie privée. Il suffit de compulser

journaux et magazines pour constater que ces derniers accordent des lignes, des articles

voire tout leur contenu à ce thème.

Nous ressentons alors la nécessité de montrer, de manière approfondie, comment

la presse écite s'empare de la vie privée des individus. Ce que personne n'a encore fait.

Ensuite, I'actualité dicte le choix des sujets de notre recherche, à savoir les hommes et les

femmes publics, et plus précisément le président de la République, François Mtterrand.

Dans la société contemporaine française, on s'est peu posé de questions à propos

des notions de vie privée et de vie publique du chef de l'État. I-es organes de la presse

d'information générale ont pour principe de respecter un consensus, une règle non écite,

qui veutnotamment que la vie familiale et amoureuse des personnages politiques ne soit

pas ' violée '. Des reportages photographiques propres à leur vie privée sont effectués

mais avec leur assentiment. [æs journalistes n'exploitent en fait que les informations

accordées par ces personnalités. Pour leur part, les titres spécialisés dans le traitement

accru du thème de la vie privée sont peu intéressés par ces individus. Seule, la presse

d'extrême - droite a pu à certains moments aborder leur vie privée. Iæ fait que les

journalistes de la presse française n'entravent généralement pas la vie privée des hommes

et femmes publics semblait être un acquis. Une recherche sur la médiatisation de leur vie

privée n'avait donc pas lieu d'être.

Avec François Mtterrand au pouvoir, la donne change. A plusieurs reprises, des

titres d'information générale transgressent le droit au r€spect de la vie privée, brisent leur

consensus. Des exemples ? I-e 10 novembre 1994, PuisMatch titre sa {Jne " Mitterrand

et sa fille ". Dans ses pages, le magazine donne à voir des photographies de Mazarine,

fille adultérine, en compagnie de son père,le président de la République. Ces photos sont

accompagnées d'une interview de Philippe Alexandre, auteur du livre nouvellement
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paru, Plaidoyerimpossible pour unvieux président abandonné par les siens i livre dans

lequel il est fait état de la famille morganatique de François Mitterrand. Puis, le chef de

l'État décède le 8 janvier 19Pl6. Une polémique voit le jour lors de ses obsèques. [,a

population française peut suivre en direct, par le biais de la télévision, la cérémonie

religieuse. Elle y découvre alors, ensemble à Jarnac,les familles légitime et illégitime de

François Mitterrand. Des questions sont soulevées par la presse : est - ce que Mazarine et

sa mère devaient assister à I'enterrement ? Jusqu'où François Mtterrand pouvait - il

dicter la conduite de son entourage lors de ses funérailles ? Arrive ensuite, avec la

parution du livre Le Grand Secret,l'épisode ' Docteur Gubler '. Une réflexion est

engagée sur I'entrave du secret médical, sur la fausse transparence prônée par François

Mitterrand, sur le contrôle de l'état de santé d'un hésident de la République. Enfin, à peu

près à la même période, une polémique naît à propos du numéro du l6janvier 19!b de

PtisMatch. Dans celui - ci, il est possible de découvrir des clichés, ' volés ', de I'ancien

chef d'État allongé sur son lit de mort.

L'homme politique, personnage qui s'occupe par excellence des affaires

publiques, voit sa vie privée devenir à I'usage de tous, accessible à tous. La publicisation

de sa vie privée prend alors un relief particulier. Dans ce cas, se profile I'ombre d'une

affaire médiatique. Notre réflexion a pour objectif de relever parmi les parutions de

quinzejournaux et magazines français ( proposées entre le I s janvier 1981 et le 3l

décembre 19% ) les unités d'informations consacrées à la vie privée de François

Mtterrand, d'extraire les éléments récurrents à la mise au monde et maturation des huit

affaires concernant le chef de lÉtat.

Dans le champ scientifique, I'objet ' affaire médiatique ' souffre d'un déficit

d'étude. Pour pallier ce vide, notre recherche vise à définir un modèle de sa construction.

Comment une affaire voit - elle le jour ? Nous partons de I'hypothèse que différents

éléments, permanents, sont nécessaires à sa naissance et maturation. Une fois cette

proposition admise,le mouvement général de notre travail consiste à montrcr que les
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constructions des affaires relatives à la vie privée de François Mtterrand ne sont pas le

fruit du hasard. Bien au contraire. La plupart des quotidiens et hebdomadaires

intervenants, formant alors un réseau, se relayent et inter - agissent pour modifier, d'une

certainemanière,leurdémarchetraditionnellementsuivie à l'égard de la vie privée des

personnalités politiques. Ainsi, leurs attitudes adoptées à I'encontre de François

Mitterrand, parfait représentant de cette catégorie de personnages publics, reflètent un

nouveau comportement de la presse française. [,es suites sont alors envisageables. On

peut gager que, dans le futur, les journaux et magazines français vont être moins

respectueux de la vie privée des personnalités politiques. Pour le comprendre, il suffit

d'appréhender les sentiments et les intentions des journalistes mais surtout des organes de

presse. La médiatisation est précisément ce travail complexe d'argumentation dont on

trouve trace dans les publications françaises.

Si notre travail se base sur différents ouvrages consacrés à la presse, il s'appuie

essentiellement sur I'examen des attitudes et propos tenus par neuf titres d'information

générale et six titres spécialisés ( dans le traitement de la vie privée ). Notre champ de

pertinenceméthodologique privilégie une démarche socio - discursive. Nous référant au

schéma des trois lieux de la machine médiatique proposé par Patrick Charaudeau ( 1997,

p 16 ), nous prenons en compte tout au long de notre travail, de manière plus ou moins

approfondie,

- > le lieu des conditions de production, avec :

- un espace 'externe - externe ' : Pratiques de I'organisation socio - professionnelle /

Représentations ( par discours de justification ) de I'intentionnalité des ' effets

économiques',

- un espace 'externe - interne ' : Pratiques de la réalisation du produit / Représentations

( par discours de justification ) de I'intentionnalité des'effets visés ',

- > le lieu de construction du discours :

espace'interne': Organisation structurelle sémio - discursive selon certaines hypothèses

sur la co - intentionnalité Énonciateur - destinataire /'effets possibles ',
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- > le lieu dTnterprétation, avec :

- un espace ' interne - externe ' : Cible imaginée par I'instance médiatique / ' effets

supposés ',

- un espace ' externe - externe ' : Public comme instance de consommation du produit /

' effets produits '.

I. Objet de la recherche

[æ sujet de notre recherche ainsi posé : " I-a construction médiatique de I'affaire -

Traitement de la vie privée de François Mitterrand dans la presse écrite française ( 1 er

janvier 19131 - 31 décembrc 19El6 ) ", nous amène à nous entendre sur la notion de vie

privée. Pour ce faire, nous choisissons de nous réfiércr aux travaux effectués dans la

langue et la législation françaises.

I-apremièredémarcheàaccomplirlorsque I'on recherche la définition d'un terme

est sans doute de se référer à un dictionnaire. Le résultat nous laisse relativement

perplexe. En effet, nous sommes incapable de dire de façon précise ce que recouvre la

notion de vie privée. Nos lecteurs peuvent alors en déduire qu'aucune définition n'est

établie. Nous tenons donc à préciser que ce n'est, réellement, pas le cas. En effet, une

recherche linguistique relativement approfondie ( nous exploitons volontairement des

sources variées et retenons des informations parues à des dates différentes ) montre que

chaque document consulté s'affache, au contraire, à caractériser la notion. Pourquoi alors

sommes nous si embarrassée ? Certainement parce que, d'une part, les définitions

élaborées se limitent à énoncer, sans les détailler, les caractères essentiels de la vie privée.

Parce que, d'autrc part, les formulations relevées au fil de nos lectures peuvent apparaître

quelque peu différentes.
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Signalons tout d'abord que I'expression " vie privée ", recherchée telle quelle

dans un dictionnaire, est introuvable. Il nous faut plutôt, pour en obtenir sa définition,

nous référer au terme " privé n, auquel sont attribués différents sens. L'un d'entre eux

concerne justement la notion de vie privée. Retenons - le alors : pour Le Petit larousse

Illustré ( 1998 ), la vie privée est ce qui est " strictement personnel, intime ". Il en est de

même pourl'éditionde 1997, par exemple. Iz Petit Larousse ( 1990 ) donne également

cetedéfinition. Cette demière fiéquemment retrouvée dans les dictionnaires de la même

édition est relativement superficielle. C'est la raison pour laquelle nous choisissons de la

compléær par la recherche des définitions des termes exploités, à savoir " peîsonnel " et

" intime ". Ces derniers sont alors respectivement caractérisés par les formules suivantes :

" propre à quelqu'un, à une personne " et " qui est uniquement privé, personnel ". La

lecture de ces formules ne nous permet toujours pas de déterminer avec précision ce que

recouvre la notion de vie privée. Le tait de changerd'édition ne nous apporte pas plus de

renseignement. Pour le dictionnaire Le Grand Robert ( 1996 ), la u vie privée " est ce

" qui est d'ordre strictement personnel, qui n'intéresse pas le public " ; ce qui est

" personnel rr, pour Le Nouveau Petit Robert ( 1995). Le Robert ( lgyl ), quant à lui,

la considère coûrme la " vie conjugale, familiale, de famille n. Enfin, I'idée d'obtenir plus

d'informations en consultant un dictionnaire des synonymes est erronée. En effet, le

Dictionnairedes syrnnymes Inrousse ( 1988 ), par exemple, donne comme formule

équivalente à nvie privée" celle de "personnel, intimen ; à "personneln, celle de

" intime n et à " intime ", celle de " personnel, privée u. De quoi avoir le sentiment de

'tourner en rond' ! Ainsi, il est difficile de percevoir avec précision ce que recouvre la

notion de vie privée.Il semble que cette dernière soit une valeur à laquelle nous sommes

d'emblée attachés, sans vraiment savoirla définir.

La législation française, quant à elle, exploite et protège la notion de vie privée.

On peut alors supposer qu'elle I'a, pour ce faire, précisément définie. Toutefois, la réalité
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est quelque peu différente. En fait, aucune définition gén&ale de la donnée n'est et ne

peut être déIinitivement établie. Comment alors percevoir les composantes de la vie

privée ? En étudiant notamment la jurisprudence ou plus exactement en nous reportant

aux analyses faites de cette dernière par des spécialistes en droit ( n'ayant pas les

capacités pour accomplir nous - même cette tiiche, il nous paraît plus prudent de nous

réf&er aux travaux réalisés par des professionnels ). Mais le résultat est quelque peu

déconcertant. Ces personnes s'accordent à admettre que certains éléments font

incontestablement partie intégrante de la vie privée. Seulement, lorsqu'il s'agit de les

relever, nous nous apercevons que ceux - ci ne sont dans leur ensemble ni identiques ni

similairement catalogués. En réalité, plusieurs facteurs en présence empêchent

d'entreprendre une étude définitionnelle de la vie privée. Ainsi les personnes ( et leur

fonction ) comme I'espace, l'époque et les conceptions philosophiques, sociales et

culturelles auxquelles elles sont rattachées sont des paramètres appelés à modeler et à

adapter la notion de vie privée. Nous comprenons alors pourquoi les composantes de

cetûe donnée peuvent être perçues d'une façon relativement différente.

Traiter de vie privée est donc une entreprise délicate et périlleuse que nous tentons

de maîtriser au mieux. Pour ce faire, nous choisissons, d'une part, de retenir toutes les

notions soulevées par les spécialistes consultés ; nous prenons le parti, d'autre part, de

les exposer en reprenant les présentations qui nous paraissent les plus exhaustives. C'est

alors sur la liste - type suivante que nous nous appuyons pour retenir les articles et

illustrations traitant de la vie privée de François Mtterrand : la vie familiale, sentimentale,

amoureuse, philosophique et religieuse, le patrimoine, l'état civil, le domicile, I'adresse,

la correspondance, lïmage, la santé, le décès, les loisirs.

Notre choix de travailler sur la notion d'affaire médiatique est notamment né de ce

simple constat : la donnée, largement employée, n'est pas précisément délimitée.

D'abord, les études qui abordent la question se limiænt i souvent à la description d'une
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affaire particulière ; ensuite,les dictionnaires de la langue française, quelles que soient les

éditions et les années de parution consultées, déclinent I la notion sans la rattacher

clairementau domaine médiatique ( même lorsqu'ils parlent de " scandale venant à la

connaissance du public ", ils ne précisent pas de quelle manière ). I-e domaine est donc

riche à investir. L'étude de chaque affaire rencontrée nous autorise à émettre certaines

conclusions. Mieux encore, la masse et la variété d'articles et d'affaires étudiés nous

permettent une mise en lumière du référent'affaire médiatique'.

Avant de le démontrer, il est nécessaire de nous entendre sur la manière dont sont

cataloguées et nommées les affaires de notre recherche. Aucune définition concrète de la

notion d'affaire médiatique n'étant proposée, nous comprenons qu'il nous faut exclure la

méthode qui consiste à relever les articles venant se calquer aux caractéristiques

unanimement dépeintes. Nous imaginons alors partir des textes consultés, retenir les cas

où le qualificatif d'affaire est utilisé par les médias et relever les paramètres récurrents.

Mais là encore, nous réalisons rapidement que ce n'est pas' la ' démarche à adopter :

d'abord, le terme est peu employé par les organes de presse ; ensuite, quand c'est le cas,

il n'est pas toujours associé à un événement identique. C'est pour ces raisons que nous

devons nous - même nous charger de l'évaluation des affaires rencontrées au cours de la

lecture des papiers produits.

1 Uaictionnaire/-e Nouveaa Petit Robert ( 2000 ), par exemple, définit la notion d'affaire de la
manière suivante:
" 1 . Ce que quelqu'un a à faire, ce qui I'occupe ou le conoerne. C'est mon affaire et la vôbe. Occupez -
vous de vos affaires ( cf. Fam. De voe oignons ). ' Il aimait à se mêler des affaires d'autrui ' ( Romains ).
I-oc. Tte(s) affair{s) oes - sant{s). J'en fais mon affaire : je me charge de faire aboutir cette affaire, de la
160rù€.
2 . ffiire dc.., affaire où ( quelque choee ) est en jeu -> questlon
3 . Ce qui occupe de façon embarrâssanûe -> dilflculté, ennul
4. Ensemble de faits créant une situation compliquée, où diverses peËonnes, divers intérêts sont aux
prises. C'est une afiaire délicatc, épineuse. Une afiaire d'Etat. Je nc veux W intemenir funs cette affaire.
Iltauttirercettcaffaireauclair.Onavouluétoufierl'ffiaire -> scandale. Qucllcafiaire / -> hlstolre /
Spécialité. Scandale social, politique venant à connaissance du public. Une afiaire de fausses factures.
' Secoués par une'affaire 'de délit dTnitié '. ' Beaucoup tr,op d'affaires accumulées, ces dernières anné€6,
beaucoup trop de cotrpables... ' / Événement, crime posant une énigme policière. L'afiaire dc lartæ X
5 . Prooès, objet d'un débatjudiciaire -> cruse
6. Combat, oonllit miliaire ou diplomatique
7 . Marché ænclu ou àconclure avoc quelqu'un -> tralter
8 . Entreprise commerciale ou industrielle -> business
9 . Avoir affaire,vx ovoir afiaire dc, besin dc' .
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Relisons la définition de I'affaire donnée par Le Nouveau Petit Roberl. Nous

remarquons alors que le scandale peut être perçu comme un synonyme de I'affaire.

Constat qui est conforté par la définition I donnée du scandale par ce même dictionnaire.

Toutefois, nous croyons bon d'apporter une nuance essentielle : un scandale ne conduit

pas automatiquement à une affaire. Par contre une affaire naît toujours à partir de

l'émergence d'un fait perçu comme honteux, immoral, révoltant. Cette remarque faite,

nous proposons de considérer I'affaire comme un scandale, à savoir un fait, acte ou

propos, ayant un effetfâcheux et choquant parce que considéré et présenté cofilme

contraire à la morale, aux usages, venant à la connaissance du public. A partir de cette

définition, nous consultons les articles et illustrations produits par les organes de presse

de notre corpus d'étude et tentons d'évaluer s'ils peuvent être associés à une affaire et si

oui, à laquelle. Iæs différentes tentatives sont vaines. En fait, il est impossible de dire, au

moment même de sa lecture, si un texte participe à la construction d'une affaire. Car,

comme nous le démontrons, une affaire voit le jour par la mobilisation de différents

organes de presse. Ainsi, une affaire ne naît pas affaire mais le devient. Il nous faut alors

prendre une certaine distance par rapport à I'ensemble des interventions des journaux et

magazines observés pour pouvoir correctement les juger.

Nous sommes ensuite confrontée à la difficulté de nommer les affaires

distinguées. Après mtre réflexion nous choisissons de différencier huit affaires

médiatiques auxquelles nous attribuons des noms et auxquelles nous rattachons les

articles et illustrations dont les conûenus se rapportent à ces informations et événements :

1 n A. Religion: n (...) " B. Courant:
I . Effet fâcheux, choquant ptoduit dans le public par des faits, des actes ou des propos considérés comme
contrairesàlamorale,auxusages-> €clat. Caus*,enùaficrwtscandalcpublic.Fairescanfule.
2 . hrdre, esclandre -> tapage.
3. Grave affaire qui émeut et par la personnalité des gens qui y sont compromis -> affalre. Scandale
politique,fimncier. Etre impliqué, compromis daw w scandale.
4. Fait immoral, Évoltant -> honte, scandalcux. " ( dictionnairc k Nouveau Petit Robert,2000 ).
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Informatons et événeme,nts rattachés aux affaires distingÉes

' Affaire des déplacements
de Françols Mitterrand au

Maroc '

* Les déplacements de François Mitterrand au Maroc.

' Affaire du cancer de
François Mitterrand '

* [: présentation de l'état de santé de François Mitterrand et de ses relations avec
le corps médical,
* l'annonce du cancer de la postate de François Mitterrand,
* les révélations ( concemant l'état de santé de François Mitterrand ) faites par le
docteur Gubler dnns son livre lzGrandSecret,
* le recours de François Mitterrand aux médecines parallèles,
* les rumeurs lancées sur le décès de François Mitterad,

* I'acquisition, par François Mtterrand" d'une parcelle de terre au Mont -
Beuvray ;
* les croyances religieuses ( entrc 1992 et 1996 ) et les interrogations sur la
mort de François Mtterrand.
-> Ces informations viennent conforter l'évolution du cancer de la prostate de
Francois Mitterrand.

' Affaire Mazarine ' * La publication, par Paris Match, de photographies de François Mitterrand en
compagnie de sa fille illégitime,
* la double vie cachê de François Mitterrand,
* la présence, aux funérailles de François Mittenarrd, de sa double famille,
* I'entretien aux frais de I'Etat de la famille illégitine de François Mitterrand ;
* la vie de Mazarine et de sa mère,
* la relation de François Mtterrand avec la joumaliste suédoise Chris Forsne,
* l'enfant de la journaliste suédoise : la supposée paternité de François
Mittenand.

' Affaire des photographies
de François Mltterrand sur

son lit de mort '

* Ia prise en photographie de François Mitterrand sur son lit d€ mort,
* la publication, pr Paris Match, de cns photographies.

' Affaire Roger - Patrice
Pelat '

,' L'amitié de lïançois Mitterrand avec Roger - palrice Pelat.

' Affalre François de
GrossouYre '

* L'amitié puis la ' non - amitié ' de François Mitterrand avec François de
Grossotrv re

Affaire Plerre Bérésovov * Uamitié Duis la' non - amitié'de François Mitterrand avec Piere Bérégovoy.
' Affaire lené Bousquet ' * L'amitié de Francois Minerrand aveæ René Bouscuet.

II. Méthodologie

Ces précisions sur I'horizon de notre réflexion apportées, nous proposons de

travailler sur une période d'observation relativement longue : 1981 ( année à laquelle

François Mtûerrand accède au pouvoir ) -> 1996 ( ann6g à laquelle il décède ). I-e but ?

Avoir une vue d'ensemble des affaires nées au cours de la présidence d'un chef d'État

français, le premier à avoir dirigé la République quatofize années durant.
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Nous choisissons ensuite de compulser certains journaux et magazines

d'informations générales, pour leur sérieux et leur légitimité, et des titres spécialisés dans

le traitement de la vie privée, pour leur rapport avec notre thème d'étude. Mais les

typologies de la presse écrite consultées n'étant pas unanimes quant à leur classement,

nous élaborons un corpus plus ou moins personnel de titres à observer.

Nous consultons alors, à la Bibliothèque Nationale de France, les articles et

illustrations panr, enhe le 1 erjanvier l!)8l et le 31 décembre 1996, dans les journaux et

magazines retenus à I'observation ; nous relevons et étudions 1 dans des grilles

d'analyses produites à cet effet tous ceux abordant la vie privée de François Mitterrand.

Le choix de retenir toutes les unités d'information relatives à la vie privée du Président est

délibéré. En effet, avoir une vue d'ensemble de tous les énoncés linguistiques et

iconographiques produits permet de comprendre commçnt naît une affaire médiatique,

mais aussi comment celle - ci peut être empêchée ou peut avorter.

III. Corpus

Nous sommes tout à fait consciente que pour parfaitement déæmrinercomment se

construit une affaire, il est nécessaire d'appréhender tous les faits et gestes des médias,

une affaire naissant du fait même que plusieurs organes médiatiques s'emparent,

ensemble, d'un sujet. Mais vu le temps qui nous est imparti, nous choisissons de

restreindre notre étude à la presse écrite en sachant que nous ne pouvons ici,

I Seute la publication du 16 janvier 1996 de ParisMach, absente des archives, ne peut être
éftdiée.
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modestement, qu'apporter quelques repères nouveaux et que nous ne pouvons

généraliser nos propos à I'ensemble du champ médiatique.

Pour affronter au mieux ce problème, nous retenons un échantillon assez vaste de

titres. S'ils ont pour points communs d'être des journaux et des magazines

d'informations générales ou spécialisées dans le traitement de la vie privée, ils sont aussi

très différents de parleurprésentation,leurtendance idéologique, leur mode de parution.

Ce sont Frarrce Dimanch4 France Soir, Cûla, Ici Pmis, La. Croix l'Événement,

L'Humanité, Le Canard Errchaîné, Iz Figaro, Le Journal du Ditnanche, Le Nouveau

Détective, Le Monde, Mirwte, PçisMatch, PoinJ devue - Images du Monde, Voici.

Une fois ce corpus de journaux et de magazines arrêté, nous appréhendons toutes

les unités d'informations consacrées à la vie privée de François Mitterrand. Nous

proposons alors de travailler sur une liste, quelque peu personnelle, des genres de textes

( brève, filet, écho, revue de presse, reportage, compte - rendu, portrait, enquête,

interview, communiqué, courrier des lecteurs, éditorial, billet, chronique, critique,

commentaire, bonnes feuilles, libre opinion, article ) et d'illustrations ( photographie,

dessin, caricature, schéma ) rencontrés dans les pages des journaux et magazines ; de

prendre en considération légende photographique et péritexte verbal de I'article ( titre,

surtitre, sous - titre, chapeau, accroche, intertitre ). Ce qui nous amène à considérer et à

comparer 1719 interventions ( qui sont des articles de presse accompagnés ou pas

d'illustrations et / ou des illustrations indépendantes ) rattachées, pour 1410 d'entre elles,

à une ou plusieurs affaires 1.

I Au regard du listing, présenté dans le tome 2, répertoriant les papien et illustrations ( abondant la
vie privée de François Mitærrand ) publiés par les titres de notre corpus d'étude, nous noûons qw Fratæ
Dhtancla propose 34 interventions ( 23 sont rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; fu, 34
interventions ( 28 sont rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; Ici Paris,22 interventions ( 16 sont
rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; Iz Nouveau Détective,24 inærventions ( 20 sont rattachées à une
ouplusieursaffaires);Point&Vue-ImagesduMondc,8interventions(2sontxattachéesàuneou
plusieursaffaircs);Voici,linterventio:r(rattachéeàaucuneaffaire); France Soir,296 interventions
( ZeO sont rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; In Croix L'Évérumerû, ?Jl9 intewentions ( 204 sont
rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; L'Hunwnité, 119 interventions ( 107 sont rattachées à une ou
plusieurs affaires ) ; Iz Canord Enclwlné, 99 inærventions ( 75 sont rattachées à une ou plusieun
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IV. Structure

Notre recherche est exposée en deux parties. Dans un premier temps, nous

décrivons le contexte dans lequel éclatent les huit affaires associées à la vie privée de

François Mitterrand. Ce qui nous conduit à développer trois chapitres consacrés à une

présentation des institutionsjudiciaire, médiatique etpolitique françaises alors concernées

par notre travail.

Nous démontrons d'abord, pour chacune de ces institutions, que celles - ci sont

tributaires d'un cadre réglementaire. Puis, nous prouvons que ce dernier connaît un grand

nombre de lacunes. Les entreprises de presse, notamment, peuvent pratiquement tout dire

et tout montrer dans leurs journaux etmagazines. Et cette constatation est d'autant plus

vraie lorsque rentre en ligne de compte la notion de vie privée. Toutefois, les actions

menéespar la presse écrite à I'encontre de la vie privée des personnages politiques sont

limitées. Si les institutions judiciaire, médiatique et politique sont distinctes I'une de

I'autre, sur de nombreux points elles se rapprochent et srentremêlent lorsqu'il est

question de vie privée. En effet, elles paraissent gérer ensemble son traitement. Ainsi, les

titres français d'information générale et leurs journalistes ont pour principe de ne pas

'violer'la vie privée des personnalités politiques. Les rédactions ne font alors que

publier ce que ces hommes et femmes publics leur ' offrent ' en quantité relativement

importante. Nous comprenons donc que c'est en quelque sorte dans un contexte de

collaboration tacite qu'éclatent les affaires associées à la vie privée de François

Micerrand. Uéquilibre présent entre ces institutions, relatif et fragile, mais autant que

faire se peut maintenu, est alors rompu.

affaires \ ; Iz Figuo,318 interventions ( 274 sont rattacbês à une ou plusieurs affaires ) ; Le Jourrul du
Dimarrclu,78 interventions ( 58 sont rattachées à une ou plusieurs affaires \ ; Le iûondc, 2æ
int€rventions ( 216 sont rattachês à une ou plusieurs affaires ) i Minute,9O interventions ( 62 sont
rattachées à une ou plusieurs affaires ) ; Paris lv[atch, 83 interventions ( 65 sont rattachées à une ou
plusieurs affaires ). Ainsi, seuls Paint de Vue - Images du Monde et Voici propos€nt une majorité
drinterventions nur æncernée pardes affafues.



l 9

Læ'cas 'François Mitterrand peutfaire autorité et servir d'exemple aux différents

titres de la presse écrite française. Tout dépend alors des sentiments et des intentions des

journalistes et des entreprises de presse. Quels interdits reconnaissent - ils ? Quelles

finalités affichent - ils ? Voici des points essentiels à élucider. D'où I'intérêt

d'appréhender les opinions émises lors de la construction d'affaires concernant la vie

privée du Présidenf question fiaitée dans la deuxième partie de notre havail.

Cette seconde partie est également composée de trois chapitres. Après avoir

délimité, de manière relativement personnelle, un corpus de titres, d'articles et

d'illustrations à observer, nous nous préoccupons d'étudier l'émergence de huit affaires

médiatiques.

henant en compte les variables des énoncés ( linguistiques et iconographiques )

du point de vue de l'énoncé énoncé ( ce qui est raconté ) comme du point de vue de

l'énonciation énoncée ( la subjectivité explicite de l'énonciateur ), nous démontrons que

quelle que soit I'affaire étudiée, des paramètres identiques président à sa mise au monde.

Ainsi, pour un journal ou un magazine, s'engager dans la construction d'une affaire,

c'est faire des choix récurrents. Ils concernent ce dont il va parler mais aussi la manière

dont il va le faire. Constat qui nous permet notamment de risquer un modèle de la

construction médiatique de I'affaire ; modèle à partir duquel nous révélons que, dans le

champ médiatique, tous les titres n'ont pas le même pouvoir de mobiliser les journaux et

magazines concurrents. Nous proposons alors de différencier deux types de presse

française qualifiés par commodité,la'presse sérieuse'et la'presse non sérieuse'.

Avec François Mtterrand, des tabous sont transgressés. Toutefois, dans certains

cas, ils I'ont été bien tardivement. Ainsi, il faut attendre de nombreuses années avant que

soit médiatisé le fait que le Président a un cancer ou une fille illégitime. Pourquoi les

rédactions ont - elles passé sous silence ces informations alors qu'elles les avaient en leur

possession depuis un certain temps ? Pouryuoi ont - elles été si discrètes alors qu'il leur
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était aisé de les traiter ? En fait, lorsque dans le champ médiatique, certains journaux

construisent à un moment précis une affaire sur un thème tabou, qu'ils soient seuls ou

solidaires avec d'autres, qu'ils suivent ou contredisent leur ligne éditoriale permanente,

ils agissent selon un choix bien réfléchi. Ils visent alors un effet final déclaré ou non,

tendant à répondre à des enjeux donnés. Enjeux qui, comme nous le démontrons dans le

dernier chapitre, sont symboliques, identitaires et / ou économiques.
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Première partie :

Dimensions institutionnelles du traitement de la vie privée en presse écrite
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Introduction de la première partie

En I'espace de seize ans, huit affaires concernant la vie privée de François

Mitterrand voient le jour. Avant de les présenter, il nous faut situer le conûexte dans lequel

ces dernières éclatent. Ce qui nous conduit à développer trois chapitres consacrés à la

présentation des institutions judiciaire, médiatique et politique ; chacune d'entre elles étant

tributaire d'un cadre réglementaire qui connaît toutefois un grand nombre de lacunes. Les

entreprises de presse, notamment, peuvent pratiquement tout dire et tout montrer dans

leursjournaux etmagazines. Et cette constatation est d'autant plus vraie lorsque rentre en

ligne de compte la notion de vie privée. Toutefois,les actions menées par la presse écrite

à I'encontre de la vie privée des personnages politiques restent limitées. [.es rédactions se

contentent de publier les informations que les hommes et femmes publics leur soumettent.

Notre travail débute par une observation de I'institution judiciaire, qui veille

notammentau respect de dispositions prises à l'égard du fonctionnement de la presse

écrite,de son traitement de la vie privée des citoyens et des personnalités politiques.
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Chapitre L. L'institution judiciaire et ses
interventions
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l imitation juridique des actions de
I'entreprise de presse écrite

Uinstitutionjudiciaire s'attache à garantir la liberté de la presse écriæ, à garantir la

liberté à l'émetteur coûlme au récepteur de I'information. Ce qui ne veut pas dire que

I'entreprise de presse peut faire ce que bon lui semble, que tout et n'importe quoi peut

être dit dans un journal. I-e législateur a aussi, et surtout, voulu limiter les abus éventuels

pouvant être causés par cette même liberté qu'il a défendue. Il a donc étâbli un certain

nombre de règles, que les entreprises sont amenées à respecter. Elles concernent la

création,l'organisation,le financement,le fonctionnement de I'entreprise de presse et de

son activité, le contenu de sa publication et la protection du travail du journaliste.

Toutefois,les limites imposées à cette entreprise de presse sont à relativiser. En

effet, les mesur€s établies sont, selon les cas, peu contraignantes, imprécises et variables

( et les sanctions prévues en cas de délit restent peu redoutables ). Elles permettent,

autorisent donc au final ûn grand nombre d'actions. L'entreprise de presse paraît alors

pouvoir s'organiser comme elle I'entend et traiter, dans ses publications, les thèmes

qu'elle désire. Bt les journalistes, à I'emploi mal garanti, n'ont bien souvent que le choix

de répondre alD( comûrandes de leur employeur. Une telle situation peut expliquer le fait

que des éléments de la vie privée de François Mitterrand aient été abusivement fiaités par

la presse écrite. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous accusons ce flou, présent

dans les textes réglementaires, d'être la cause de toutes les dérives de la press€.

Pourquoi ? Parce que, s'il laisse justement une grande maxge d'actions, on peut se

demander pourquoi certaines informations n'ont êté révélêns que très tardivement...

quand elles ont été, tévélées ! En réalité, d'autres raisons doivent être présenæs. Ce que

nous expliquons dans la seconde partie de ce travail. Pour I'instant, notre objet est de
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montrer comment le législateur a organisé I'entreprise de presse, son activité et son

envilonnement. Précisons que nous détaillons volontairement les différents paramètres

exposés ci - dessous. Ils nous permettent, en effet, de mieux cerner l'état actuel de la

presse et de ses droits, et donc de comprendre et d'évaluer la portée des actions ou des

réactions des différentes institutions de la presse écrite.

I. I Des principes défendus

L,a liberté de I'entreprise de presse bénéficie aujourd'hui d'une certaine protection.

Toutefois,l'observation détaillée de textes de loi révèle aussi une volonté du législateur

de limiter les actions de cette entreprise de presse. A priori, cette dernière ne peut alors

agir à sa guise.

L l. 1 La liberté de l'émetteur de I'information

" Du point de vue du droit, relèvent de I'information toutes les activités qui, au

moyen de l'écrit, de la parole, de l'imago ou du son, visent ou contribuent à rendre

publics des faits, des idées, des connaissances, des sentiments, des opinions...

L'exercice de ces activités, I'utilisation des techniques ou supports qui les rendent

possibles, les personnes qui s'y adonnent, comme le résultat de leur action ou le contenu

des messages ainsi diffusés concernent I'information ou la communication, objet de cette

églementation constitutive du droit de I'information n ( Albert, 1.989, p 101 ).

Nohe système juridique français s'est pendant longtemps préoccupé de garantir la

protection de la liberté de l'émettern de I'information. Plusieurs droits fondamentaux, tels

la liberté d'expression et la liberté de la presse, ont finalement été reconnus.
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La liberté d'expression

" I-a liberté d'expression appartient à la catégorie générique des libertés de la

pensée. Elle découle de la liberté d'opinion dont elle est le corollaire obligé "

( Agostinelli, L99tl, p 60 - 6l ).

La liberté d'expression trouve sa source dans la Déclaration des Droits de

I'Homme et du Citoyen même si le terme n'y apparaît pas tel quel. Lisons son article 11 :

' La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux

de I'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de

I'abus de cette liberté dans les cas déærminés par la loi ".

LaDéclarationUniverselle des Droits de I'Homme, élaborée par I'Organisation

des Nations Unies, reprend ( en la précisant ) la même idée en 1948. En effet, I'article 19

explique que : " tout individu a droit à la libre expression d'opinion, ce qui implique le

droit (...) de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, les

informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ". En L950, la

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de I'Homme et des Libertés

Fondamentales accomplit la même démarche : son article 10 signale que " toute personne

a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de

recevoir ou de communiquer des inforrrations ou des idées sans qu'il puisse y avoir

ingérence d'autorité publique et sans considération de frontière n. Alors, si la liberté

d'expression paraît êEe au départ une liberté à sens unique I 1 seul celui qui s'exprime est

1 g6 réalité, et oontrairement à oe que nous laisse péjuger une lecture littérale du texte, il n'est pas
possible de limiær cette liberté essentielle à la protection de celui qui exprime ses idées, ses opinions ou
tout simplement des faits : en effet, " la liberté d'expression ne prend sa véritable dimension que si elle a
un destinataire. Il est donc absolument nécessaire de lier le sort de la personne qui I'exprime à celui de la
pennnne qui reçoit I'information " ( Agostinelli, 1994, p 69 ). L'article ll de la Déclaration des Dtoits de
I'Homme et du Citoyen constitue alors certainement le fondement même de oe droit à I'information, cette
possibilité égale pour tous les cioyens d'avoir aocès " à tous les faits de I'actualité, que oeu[ - ci résident
dans les événements eux - mêmes ou dans I'expression de jugements ou dbpinions, à condition que ces
faits soient présentés de manière inælligible pour chacun, fauûe de quoi la liberté se retournerait en
privilège pour quelques - uns o ( Balle, l99tl, p 2û - 26L ).
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protégé ), en 1948 et en 1950, elle entend ouvertement sauvegarder aussi bien les intérêts

de l'émetteur que ceu( du récepteur : " c'est donc désormais le droit ( de ) communiquer

et ( de ) recevoir des informations qui devient un élément nécessaire à la fonction du

citoyen dans une société démocratique. A ce titre, la liberté d'expression, historiquement

la plus x1çisnn€, doit donc être placée au fronton de toutes les libertés relatives à

I'information, quel que soit, par ailleurs, lïntérêt que I'on ait entendu protéger "

( Agostinelli, I9*1, p 62 ).

La liberté de la presse

Pour sa part, la liberté de la presse, solennellement proclamée par notre droit

interne, ressort essentiellement de la grande loi du 29 juillet 1881. Avant cette

proclamation, la liberté de la presse a fait I'objet de reconnaissances législatives

complexes, diverses et contradictoires. Pour s'en rendre compte, il suffit de remonter

l'échelledutemps 1.

I l-a tiberté de la presse semble êtne une conquête de la Révolution française de 1789. En effet, c'est
à cetæ époque qtre la presse elle - même devient un phénomène social. Nbublions pas que sous I'Ancien
Régime, les jornaux se limitaient à de simples feuilles réservées à une minorité de la population ( leur
cott était relativement élevé ) et dont la parution" voire I'existenoe, dépendaient essentiellement des bons
vouloirs du Prince. Dès le début de la grande Révolution, une multtude de journaux apparalf I-e ton
employé est particulièrement virulent ; ce qui re,nd nécessaire, dans le climat de l'époque, la pnoclamation
d'une liberté spécilirye liée à la liberté d'expnession C'est just€ment I'objet de la référenoe, dans I'article
11 de la Déclaration des Droits de ltlomme et du Citoyen ( adopé le ?tI ætit 1789 ), au droit reconnu à
tout citoyen " d'imprimer librement " ses opinims. Cet article est aujourdhui enoore le t€xte fondateur,
en France, de la liberté de la presse. N4ais cete liberté, bien que solennellement proclamée ( elle est aussi
Éaffirmê de façon pécise daqs le héambule de la Constitution montagnarde du 24 juin l1yl > disparalt
pratiquement. On la retrouve avec le Dircctoire. Elle est alors présentée dans la Constiûltion qui inærdit
ûoute censure. lvlais dans la pratique, I'aspect restictif ( avæ llntervention de la pui*sance publique )
I'emporûe sur I'aspect libéral. la Constiurtion de I'An VIII annule la liberté de la presse. Les régimes
Consulaire et Imffrial €xercent, de façon systématique, la censure sur les journau et ont recours aux
nationalisations de 181l. Il faut atûendre la restauration de la Monarchie en 1814 pour voir à nouveau
proclamée la liberré de la presse ( I'article 8 de la Charte du 4 juin 1814 réafïirme quÊ : " les Français ont
le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les
abus de cett€ liberté " ). lvtais là enaore, les bonnes intentions ne sont pas colirmées par les act€s. La loi
du 2l octobre 1814 vient immédiaûement rétablir la censure. Et en 1817, les journaux sont soumie à un
régime dbutorisatim pÉalable. Hqmis une parentbèse ultra - libérale ( loi de 1819 ), la liberté de la
presse connait de nombreuses vicissitudes. Ce n'est que quelques années plus tard que la censure et
I'autaisation pÉalable smt $pprimées. ldais une ordonnanoe dê 1830, ab'roge à nouveau la liberté de la
presse. Puis après la mise en place, par la Monarchie de Juillet, drun régime répressif, la nouvelle
Constitution abolit la oensure. Etle rétablit la liberté de la prese dans tous ses droits ( article 7 de la
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Cette loi du 29 juillet 1881 constitue aujourd'hui encore, en la matière, le droit

positif français. I-a grande nouveauté de ce texte réside dans le passage réalisé d'un

régimeinitialementpréventif ouadministratif -qui u comporte un contrôle plus ou moins

discrétionnaire et en général préalable du contenu de la publication par le pouvoir

politique n ( Terrou, I995,p IO2) - à un régime absolument répressif - qui n comporte la

détermination précise des cas de responsabilité et I'attribution à des juridictions

indépendantesdupouvoirdeprononceraposteriori des réparations ou des sanctions"

( Ibid., p lO2 ). En quelques mots,les professions d'imprimeur et de libraire deviennent

libres, la censure est bannie et les délits d'opinion sont supprimés. Mais avec les crises

des années 1930 et la deuxième guerre mondiale, cette vague de libéralisme disparaît.

Puis à partir de la Libération, une préoccupation nouvelle naît : considérer les entreprises

de presse coûlme un enjeu économique considérable ( jusque - là le statut de la presse

avait toujours été abordé sous I'angle politique ). L'ordonnance du 26 aott 1944 vient

alors assurerla liberté de la presse vis - à - vis des puissances financières. Et la loi du 23

octobre 19&[, modifiée par la loi du 1 er aott 1986 se donne pour mission de limiter la

concentration, d'assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de

presse.

La liberté de la presse, après avoir connu de nombreuses incertitudes, semble

avoir aujourd'hui définitivement triomphé. Et la Haute Juridiction Constitutionnelle la

coillacre solennellement en la déclarant liberté fondamentale " d'autant plus précieuse que

son existence est I'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et

de la souvelaineté nationale " ( décision rcndue les L0 et 11 octobre 1%4 ).

Ctraræ du 14 ao0lt 1830 ). lvlais les journaux dbpposition vont déferler. Ils s'attaquent à la personne du
Roi L,ouis - Philippe. Ce denrier fait lbbjet de nombreuses caricatures. I.a situation entralne alors une
réaction du pouvoir monarchique : les procès contrc les auteurs d'articles ou de dessins critiques se
multiplient et des lois ( formulês en septembre 1835 ) rétablissent la censurc. Pour sa part, la
Con*itution du 4 novemb're 1848 adopte à l'égard de la liberté de la presse une pæition très libérale.
Lisons l'article 8 : " les ciûoyens ont le drcit (...) de manifesær leurs pensées par voie de presse ou
autrement (...) k presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure ". Mais la transfqmation
progreseive du régime républicain en régime imffrial sraccompagne dbne nouvelle ææinte portée à la
liberté de la presse. Il faut amendre les dernièree années du Ègne de Napoléo III, la loi du 1l juin 1868
pour réablir la liberté de la pr€sse, les suppressions de la censure et de I'autorisation préalable. lvlais oette
loi n'a qu\rne inlluence réduite et son existence n'est qu' éphémère. C'est alom la lci du 29 juillet lEEl
qui vient fairc ûiompher la liberté de la prasse.
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Ce qui n'empêche pas, toutefois, I'entreprise de presse de répondre à certaines

obligations.

l. L. 2 L'entrave d'une totale liberté de la presse

La liberté accordée à la presse est assortie d'un certain nombre de règles I qui

constituent son droit. Ces limites, posées notamment par la détermination de différents

statuts, concernent I'entreprise de presse elle - même ( sa constitution, son financement,

son organisation et son fonctionnement ) comme le produit de son activité ( le journal ou

le magazine ). La finalité ? Notamment fournir au public une infonnation plurielle,

information respectant les intérêts de la collectivité et de I'individu. D'autres textes,

protégeant cettefois lejournalisûe, sont élaborés. Ils lui assurent, d'une part, le maintien

de son emploi dans I'entreprise de presse ( grâce tout particulièrement à la clause de

conscience ), et, d'autre part, ils lui accordent la maîtrise de ses écrits ( par un droit

d'auteur ). Ces mesnres viennent, d'une certaine manière, dicter à I'entreprise de presse

la conduite qu'elle doit adopter à l'égard de ses employés. De par ces différentes

dispositions,les actions de I'entreprise de presse peuvent alon apparaître relativement

limitées.

Les règles concernant

Itorganisation, le fonctionnement

activité

Le principe en France, comme dans

I'entreprise de presse constitue une propriété

constitntion, le financement,

lrentreprise de presse et de son

les régimes d'économie libérale, est que

privée placée dans le secteur de la libre

la

de

I ngcisms que la mise en place de limiæs n'est pas conraire à lhffirmation juridique ds la liberté
dbxpression: " la liberté n'est pas une licence. Il n'est guère de système juridique qui ne perûrett€,
expnessémenf de limiter I'exercice des libertés aflirmées " ( Balle 194,p/72).
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entreprise. Elle est donc d'abord régie par le droit commun applicable aux entreprises

privées. Cela concerne aussi bien sa constitution ( liberté de création tant de I'entreprise

que du journal sans autorisation préalable et liberté de choix de la forme juridique de

I'entreprise ), que son fonctionnement ( application des règles de droit ordinaire

concernant la forme juridique choisie ). Mais pour corriger les effets, jugés parfois

dangereux, du libéralisme économique appliqué à cette entreprise, un ensemble de

dispositions viennent s'ajouter ou déroger à ce droit ordinaire des entreprises privées.

I-a loi dn ?i7 novembre 1l)86 détermine le statut des entreprises de presse en

vigueur. Elle est le fruit d'une réflexion longuement mtrie et exploite un certain nombre

de décisions prises au fil des années 1. Son objet ? D'abord fixer un seuil à la

I Auuot la mise au point de la loi du 27 novembre 1!86, plusieurs tÊxtes ont été rédigés.
C'est par lbrdonnance du 26 aott 194 qrc sont adoptés, en France, les premiers éléments du

statut de I'entreprise de pnesse. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est occuÉe, on
hésite beaucoup quant à la naturejuridique des entités qui édiæront des journaux aprè1 11 Libération.
Finalement, les nôuveaux dirigeants du pays opt€nt en faveur de I'entreprise privê, mais dans un cadre
particulier. La manifestation de la définition d'un cadre juridique de la presse est I'adoption par le
gouvemement provisoire, durant le printemps et l'été 1944, d'une série d'ordonnances. Ces dernières visent
I renouveler la propriété des quotidiens, à imposer la transparence et à inærdire toute concentraton. [æs
premièresdesordonnancesde l!{dinbldisenl la publicaton de tous les titres qui ont collaboré, ûout en
iejetantdecetteactivité leurs propriétaires. A la place, une presse nouvelle est créée et chaque titne doit
obænir l,autorisation du pouvoir pour être publié. [-a transparence, Pour sia part, implique que soit oonnue
la propriété réelle des journaux. Alors, clraque action est nominale. De PlP, l' ' ours ', petit encadré que
Ooit puUtier te journal, donne le nom du propriétaire ou des actionnaires qui posÈdent au moins 2O Vo du
capiial ( seuil que des actionnaires étrangers ne peuvent pas dfnasser ). Il doit préciser le nom de gros
*it"æurr grouÉs qui pourraient être des financiers occqlæs. Noûons que clraque trimestre, le journal est
dans lbbligation Ae faire paraitre la lisæ des principaux associés et rédacûeun ; chaque- année, il doit
présenter ses compæs dans ses propres colonnes, afin que ses lecæury soient clairement informés de sa
situation. Ainsi i t - on " voulu réduire l'influence occulte des puissances d'argent en transformant
I'entreprise de presse en'maison de vene'" ( Albert, 1990, p 42 ). Enlin, le pÏncipe de base - un
homme - un journal - doit empêcher ûoute forme de concentation Un directeur de publication ne Peut
posséder ptui Otrn titre ; ne peut cumuler ceue activité et la direction d'une entreprise industrielle ou
financière, d\rne agenoe dlnformation ou de publicité

Jusqubn i9s?,plusieurst€xûessont élaborés et discutés. Ils propoeelt des forrnules variées
( cooffrativà, €nùeprises à participation ouwière, etc. ). tvlais aucun nrest voté. Faute de vote d'une loi
sur lé statut de I'entreprise de presse, les ordonnances de 1944, sont dors maintenues. Et il n'est plus
question ensuiæ & réglementation jusqu'en... 1984.- 

L'anivée au pouvoir des socialisæs en 19Bl est marquée par la volonté affichée de limiær la
concen6atior et d'assw€r la transparenoe des enneprises de presse. Après bien des t'ripéties, une nouvelle
loi sur la presse est ptomulguée le 2? octobre 1984. En lisant son cont€nu, on se rend compte qu'elle
reprend pôur I'essentiel les dispositions des ondonnances de 1944 sur la transparenoe. Elle remnalt en
reiratrctre te principe de la conoentnation et lexisûence de grorpes de presse, pour immédialement en donner
leslimites:-unmèmeSoupenepeutposséderplusde trois quotidiens nationaux. Il ne peut dépasser
15 Vo dela diffusion globale des quotidiens nationaux ; dans la Presse régionale, il n'est pas non plus
possible de dépasser un seuil & 15 % de la diffusim de ceux - ci. Et dans le cas où un gro-uPe est

iroprieaiæ de quotidiens narionaux et régionarx, il ne doit pas dépasser LO Eo & la diffusion globale. [a
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concentration. Ce texte pose, en effet, qu'aucun groupement ne peut posséder ou

contrôler plus de 30 Vo de la diffusion des " publications quotidiennes imprimées

d'information politique et générale ". Ce même écrit détermine également des limites à la

concentrationmultimédiasetlimite à2O7o la part du capital détenue par des étrangers

( hors Union européenne ). De plus, il empêche les collaborateurs d'une entreprise de

presse de recevoir de I'argent ou tout autre avantage d'un gouvernement étranger. Il

interdit, enfin, les opérations dites de prête - nom, pose que " dans le cas des sociétés par

actions, les actions doivent être nominatives ". En cas d'infraction,le tribunal est alors

saisi directement.

L'entreprise de presse, répondant à ces différentes règles, peut se préoccuper de la

publication d'un quotidien ou d'un périodique. Touûefois, certains principes lui sont là

encore imposés. Ainsi, toute parution doit être précédée d'une déclaration faite au parquet

du Procureur de la République. Dans celle - ci, le directeur de la publication donne un

certain nombre d'indications relatives à I'entreprise éditrice et à son organisation : elle

comporte le titre dujournal et son mode de publication ; I'indication de I'imprimerie où il

doit être fabriqué ; le nom et I'adresse du directeur de la publication, personnage

incontournable. En effet, I'article 9 de la loi du 1 er aott l!)86 indique que " toute

publication de presse doit avoir un directeur de la publication ". Cette précision nous

amène à considérerun instant son statut. A l'origine, le directeurde la publication est le

" gérant ". Puis, I'ordonnance dru?.6 aoÛrt 194y'. ( article 15 ) stipule que cette appellation

de " directeur de la publication " doit remplacer le mot " gérant " dans

loi régit, parailleurs, de manière générale, toutes les entreprises éditant une ou plusieuns publications. Il
shgit moins ici de limitaton de la ooncentration que de la volonté de transparenoe. I-e public doit avoir en
sa connaissance le capital et la direction des entreprises de presse. Ainsi, les pt€te - noms sont inûerdis ;
les actions de la société prioriaire de I'entreprise de pnesse sont nominatives comme ælles de loute société
détenant directement ou indirectement un minimum de ?-O % du capital de I'entreprise de presse. I-a loi
comporte, en oute, @ innovæions : pour conrôler la concentration, elle crée une Commission pour la
transparenoe et le pluralisme de lapresse. Composée de six membres, elle a pour mission de rcoevoir les
renseigtements relatifs à la p,ropriété, au contôle et à la gestion des entreprises de pnesse, ainsi qu'aux
cessions pouvant intervenir. Celle - ci est dotê d'un pouvoir dlnvestigation et de sanction. De plus, afin
de garantir que chaque titrc dispose d'une cer[aine autonomie édiûoriale, la loi leur fait I'obligation de
disposer dtrne équipe rédactionnelle composée dhn nombre suffisant de journalistes pnofessiormels.
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tous les textes sur la presse. Le directeur de la publication doit être français, majeur, avoir

la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune

condamnation judiciaire. Il est le propriétaire effectif du journal ou le représentant de la

personne morale qui détient cette propriété. En fait,lorsque la majorité du capital social

d'une entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même

personne, celle - ci doit être obligatoirement directeur de la publication ; lorsque tel n'est

pas le cas, le directeur est le président du conseil d'administration s'il s'agit d'une société

anonyme, I'un des gérants s'il s'agit d'une SARL ou le président s'il s'agit d'une

association. Ce directeur est alors civilement et pénalement responsable de I'intégralité du

contenu du journal ou du périodique ( quelles que soient la nature ou I'origine des textes

ou des images ). Il peut certes avoir délégué tout ou une partie de ses fonctions à un

" directeur délégué " ( ordonnance du?.6 aott 1944 - Article 8 ) mais, même dans ce cas,

les responsabilités civiles et pénales afférentes à safonction lui restent attachées : pour

toute infraction de presse? " le directeur de la publication est le principal responsable "

( Guérin et Pouthier,1993, p 63 ). Et ce, quelle que soit sa bonne foi personnelle en la

matière. Puis," peuvent être, de surcroît, poursuivis au titre de la complicité : les auteurs

des articles incriminés, les imprimeurs, les vendeurs, les personnes auxquelles peut

s'appliquerle droit commut de la publicité '( Cayrol, 1991.,p I29).

I-e journal ou le magazine, une fois déclaré au Parquet de la République, doit

subir un certain nombre de dépôts. En droit français, différents types de dépôts I sont

1 ç dépôt légal, d'abord, oblige I'imprimeur et l'édiæur de tout écrit à remettre un certain nombre
d'exemplaires de la publication, à la régie du dépôt légal du ministère de I'Intérieur ainsi qu'à la
Biblioth{ue Nationale ( dans une bibliothèque classée, en province ). Iæ déPôt judiciaire, ensuite,
implique que deux exemplaires de chaque numéro de la publication ( signés par le directeur de la
publication ) soient remis au parquet du hocureur de la République ou à la mairie de la ville drédition
( dans les villes où il n'y a pas de tribunal ). Enfin, le dépôt administratif est une obligation faite au
directeurde la publication d'un écrit périodique de remettre ( à ses frais ) des exemplaires ( dix pour les
quotidiens, six pour les hebdomadaires, quatre pour les autres périodiques ) de chaque numéro de la
publication au ministère de I'information ( pour Paris et la région parisienne ), à la préfecture, à la sous -
préfecture ou à la mairie de la ville d'édition ( pour les villes qui ne sont ni chefs - lieux de département,
ni chefs - lieux d'anondissementen povince ).

Outre æs mesures de dépôt, ajouûons que n toutes les publications, ffriodiques ou non qui, Par
leur caractère, leur présentation or leur objet, appraissent comme principalement destinées aux enfants et
adolescents ", font lbbjet d'un dépôt supplémentaire : ælui de cinq exemplaires, dès leur parution, au
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institués. I-es publications, par la présence de mentions rendues obligatoires 1, portent

alors à la connaissance des lecteurs diverses inforrrations sur I'organisation et le

Iinancement de I'entreprise.

Les règles concernant le contenu de la publication

' [,a liberté de la presse, conlirmée en France par la loi du 29 juillet 1881., repose

sur deux principes inséparables I'un de I'autre. [æ premier confère à la liberté de la presse

un statutparticulier et éminent parmi les autres libertés, politiques ou personnelles : de ces

autres libertés, elle est leur condition d'existence. Læ second principe est que la

publicationparlesjournaux de nouvelles, d'opinions ou d'idées ne peut pas ne pas être

limitée, dès lors qu'il s'agit de maintenir I'ordre public ou de protéger les libertés

individuelles, notarlment la vie privée " ( Balle, 1998, p 189 ).

Ainsi, une série de textes viennent définir ce qui, dans le cadre de la loi, est

considéré coûrme délit de presse. Sont interdits ( constituant les infractions contre I'intérêt

public):

ministre de laJustioe, à I'atæntion de la Commission de oontrôle. En effet, en verût de la loi du 16 juillet
lltg ces publications font lbbjet d'une surveillance spéciale et d'un contrôle de leur cont€nu. Rédigé
dans une ahosphère moralisatice, ce lexte stipule que ces publications ne doivent présenter " atrcune
illustration, aucun r&it, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour
favorablele banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes
qualifiés crimes ou délis ou de nature à démoraliser I'enfance, ou la jeunesse où à inspircr ou enhetenir
des préjugés ethniques ". Une commission de contrôle ( prÉsidée par un membre du Conseil dEat et dont
les membnes nomne par le garde des Sceaux repirésenûent la p,resse des jeunes, les aut€urs et dessinaæurs,
les organisations familiales, les enseignants, les magistrats pour les enfants ) est cbargée d'avertir et de
mettre en demeure les publicatios qui ne respecteraient par la loi. Cett€ loi du 16 juillet l9t9 ( article
14 ) int€rdit également de propoeer, de donner ou de vendre à des mineurs " les publicati@s de toute
naûre prés€ntant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licensieux ou pomographique ou è
laplacefaiæaucrime"(puislaloidu4janviet196Taajouté:netàlaviolence"). I lpeutdoncs'agir
ici d'écrits nbpntthéoriquement aucun rapportavec un public d'enfants oud'adolesoe,nts.
I Doivent ête indiqués :
- dans chaque numéro de la publication : noms et prénoms du ( ou des ) propriétaire et gérant ; forme,
durée, raison sociale, siège, capltal, représentant légal, trois pnncipaux associés de I'enreprise, directeur
de la put[ication, responsable de la rédaction, tinge ;
- chaque année, dans un numéro paraissant en septembre : diffusion moyenne, ésultats drexploitation,
propiété de I'entreprise
- danr le mois qui euit : cessims ou promesses de cessios d'actims
?-O % au moins du capital ( ou dee droits de vote ) de l'€ntnePrise.

( or de parB ) portant sur
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I ) les informations de nature à nuire à la Défense nationale.

[æ législateur entend protéger les secrets de la Défense nationale et en interdire la

publication. Ainsi, l'ordonnance du 4 juin 1!X0 se réfère à tout " renseignemeût, objet,

document ou procédé qui doit être tenu secret dans I'intérêt de la Défense nationale ". IJs

articles 75 et76 du Code pénal punissent la divulgation de tels secrets. L'article 78 étend

même cette notion en dépassant le cadre du " secret " puisqu'il concerne " une

information militaire non rendue publique par I'autorité compétente et dont la divulgation

est manifestement de nature à nuire à la Défense nationale ".

2 ) les informations de nature à nuire au secretjudiciaire.

Le principe gênéral du droit français est celui de la publicité des débats judiciaires.

La presse peut donc s'en emparer et en rendre compte librement à la population ( il lui est

cependantinterdit d'introduire à I'intérieur des salles d'audience tout appareil permettant

d'enregistrer, de fixer ou de retransmettre la parole ou l'image. I-a loi du l l juillet 1JE5 a

prévu une seule exception : les procès présentant un intérêt historique ). I-e législateur a

néanmoins introduit un certain nombre d'exceptions à cette règle. Ainsi, ne peuvent être

publiés ' {€ les compte rendus de certains procès 1 ;

* les actes de procédures, criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient

été lus en audience publique ;

* des informations sur les délibérations internes des tribunaux, ou du

Conseil supérieur de la lvlagistrature ;

* des commentaires, avant I'intervention de la décision juridictionnelle

définitive, tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la

décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

1 c"l"oonoeme:
- les compæs rendus de toute affaire civile, lorsque le tribunal lui même les a interdits ;
- les procès en diffamation lorsque : I'imputation ooncerne la vie privée de la personne ; lorsque
l1mputation se réfère àdes faits qui rcmont€nt à plus de dix années ; lorsque I'imputation se ré.fèrc à un
fait-constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée pr
la éhabiliation ou à la Évision ;
- les prooès en recherche de paærnité, de divorce et de séparation de corp ou dravortemenL
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En fait, la presse ne peut aller à I'encontre du secret de I'instruction : comme

I'indique en 19581'article 1l du Code de procédure pénale, " sauf dans les cas ou la loi

en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de

I'enquête et de I'instruction est secrète ".

3 ) les dires contre les autorités publiques, les corps constitués et les personnes

protégées:

' La loi punit spécialement toute expression offensante ou de mépris de nature à

atteindre, dans leur honneur et dans leur dignité, le chef de l'État, les chefs d'É,tat

étrangers ou leurs représentants n, annonce I'article ?-6 de la loi du 29 juillet 1881.

4 ) les informations surles crimes et délits.

[æ texte du 29juillet 1881 interdit la reproduction par des photographies, dessins,

portraits, de tout ou partie des circonstances d'un des crimes ou délits suivants : meurtre,

assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures

volontaires ou involontaires, avortement, homicide, attentat à la pudeur, proxénétisme,

adultère.

5 ) les infonnations relatives à des mineurs.

Il existe une interdiction absolue concernant les mineurs : en aucun cas leur nom I

ne doit être cité, qu'il s'agisse d'une fugue ( seule exception : demande écrite de I'autorité

publique ), d'un crime, d'un délit ou d'un procès. De plus, aux terrres de la loi de 1881,

de lbrdonnance dv2février I9tl5 et de la loi Uo 1 er juillet l!b5, il n'est pas permis de

publier un texte ou une illustration concernant I'identité et la personnalité d'un mineur

délinquant ou des comptes rendus de débats des tribunalD( pour enfants. Il est par ailleurs

illiciæ de faire paraltre tout texte ou toute illustration concernant le suicide d'un mineur.

1 6 mention des seules initiales tombe sous le coup de l'interdiction dans la m€sure où elle
conribue à désigner le mineur.
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6 ) les informations relatives à la santé publique.

Un certain nombre de textes réglementent la publicité non autorisée en faveur de

certains médicaments. Notons que le Code de la santé publique reprime la provocation

aux délits de production, détention, offre ou emploi de stupéfiants, et punit même

la " présentation sous un jourfavorable " des mêmes délits ( art. L.630 ).

7 ) les publications de fausses nouvelles.

La loi de 1881 ( article 27 ),répime la " publication ou reproduction de nouvelles

fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères ". L'ordonnance du 6 mai 194

punit la publication de fausses nouvelles, faite de mauvaise foi, et susceptible de troubler

la paix publique. Par ailleurs, la loi prévoit également le délit ( qui ne peut être constitué

qu'à propos de faits, et en aucun cas d'opinions ) de publication de fausses

nouvelles " de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées et d'entraver I'effort

de guerre de la nation u. Une autre interdiction, celle de la tromperie, apparaît ensuite

( elle figure dans la loi du ler aott 1%6 ). Celle - ci vise la qualification de I'information

publiée et doit surtout éviær la fausse publicité financière, politique ou autre.

8 ) la provocation aux crimes et aux délits.

I-a loi de 1881 entend proscrire les délits d'opinion. Elle sanctionne néanmoins les

provocations aux crimes et délits. L'article 23 de la loi punit ainsi comme complices d'un

crime ou d'un délit ceux qui provoquent I'auteur à commettre ce crime ou ce délit, si la

provocation est suivie d'effets ( que le crime ou le délit soit effectivement commis ou

qu'une tentative soit effectuée ). L'article ?.tl de la même loi punit par ailleurs la

provocation directe à certains crimes ou délits, même non suivie d'effets dans les cas

suivants : vol, meurtre, pillage, incendie, coups et blessures graves, sévices sur des

enfants, destructions d'objets mobiliers ou immobiliers, crimes et délits contre la streté

de l'État.
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9 ) la discrimination raciale.

La loi Oo lerjuill et lgT2entend lutter contre la recrudescence de textes et articles

incitant à la discrimination raciale. Elle punit : la diffamation envers toute personne ou

tout groupe " en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou

une religion déterminée " et la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence

pour les mêmes raisons.

l0 ) I'outrage aux bonnes moeurs.

Le législateur désire protéger certaines valeurs sociales. Il réfute alors les outrages

aux bonnes moeurs.

11 ) les diffamation et injure.

Bien proches I'un de I'autre, ces deux préjudices doivent, pour des raisons de

procédures ( obligation de qualification exacte de I'infraction poursuivie ), être

distingués. L'injure correspond ( aux termes de la loi du 29 juillet 1881, article 29) à

" toute expression outrageante, terme de mépris ou invectives qui ne comporte

I'imputation d'aucun fait ". Elle comprend deux éléments constitutifs particuliers : d'une

part, une expression outrageante ; de I'autre,laréfétence à un corps ou à une personne

déterminée. Le même texte définit la diffamation corrme l' ' allégation ou imputation d'un

tait qui porte afteinte à I'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel

le fait est imputé ". L€ délit de diffamation comporte cinq éléments particuliers : il

constitue I'allégation ou I'imputation d'un fait ( ce qui le singularise par rapport à

I'injure ) ; le fait doit être déterminé et précis ; il doit porter atteinte à I'honneur et à la

considération d'une personne I ; la personne mise en cause doit être déterminée ; enIin, la

personne diffamée doitêtre désignée directement. L^a diffamation existe même lorsque

I rcs articles 30, 3l et 32 delaloi du 29 juillet 1881 déærminent, en raison des personnes visées,
différent€scatégoriesdediffamations: envers les cours, les tribunaux, les co[pc, les armées ; envers les
membres du gouvernement, les pa.rlementaires, les fonctionnaires, les dépositaires et les agents de
I'autorité publique ; enven les partiodiers : ou enoore les diffamations raciales ou ragist€s.
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I'on reproduit une allégation déjà publiée par ailleurs, même si elle est faite sous forme

dubitative ou interro gative.

A I'heure actuelle,le droit français de I'information ne comporte plus, en ce qui

conceme la presse écrite, de véritable système de censure. Il n'y a plus, également,

d'autorisation préalable à une publication de la part de l'État. Cependant, en vertu de

textes particuliers visant à protéger certains intérêts collectifs, des interventions de

I'administration restent prévues. L'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que le

juge d'instruction peut, si les dépôts légal ou judiciaire d'une publication n'ont pas été

effectués, faire saisir quatre exemplaires d'unjournal. [æ but ? S'assurer de son identité.

Les autorités administratives peuvent égalementfaire procéder à des mesures de saisies

lorsqu'il est justifié qu'elles sont indispensables à la sauvegarde de I'ordre public. Une

personne incriminée par une publication peut aussi engager une poursuite, recourir aux

droits de réponse et de rectification l.

I Sounent confondues, ces deux notions nbnt pourtant pas la même nature juridique :
Læ droit de réponse, régi par les articles 13 et 13 - 1 de la loi du 29 juillet 1881, est I'obligation

faiæ à toute publication périodique d'insérer ( gratuitement ) la réponse que toute personne nommée ou
désignéedansun articlejuge nécessaire de porær à la connaissance des lecteus. [Æ text€ ( qui peut être
écrit par elle - même ) de même longueur, situé à la même place et imprimé dans les mêmes caractères
que I'article incriminé doit être inséré trois jours au plus tard après sa réception sTl s'agit d'un quotidien ou
dans le numéro qui suit le surlendemain de sa réception s'il s'agit d'un périodique. Dès lons qu'une
personne est nommée ou simplement désignée ( il suffit qu'elle soit identifiable ) dans un article de
joumal , elle peut demander à bénéficier de ce droit ( elle dispose d'un délai d'un an pour en faire usage ).
Pour cel4 elle en fait la demande écrite au direcûeur de la publication. hécisons que oe droit peut être
exercé quel que soit le contenu de I'article, laudateurou critique, faux ou véridique. Signalons qu'en ce qui
concerne la personne nommée ou désignée, il peut s'agir aussi bien d'une personne physique que d'une
personne morale. Cependang quelques restrictions au droit de réponse existent:
-pourlespersonnesdécédées,leshéritiersnepeuventdemanderdedroitde réponse que sTl y a injure ou

diffamation pour la mémoire du défunr La répuation des héritiers ne peut êtne invoqde ;
- la réponse doit être adressée dans les formes légales. De plus, elle ne doit pas corespondre à d'autres faits
que llmpuAtion et son ton ne peut être plus violent que celui de lhttaque ;
- lejournal qui publie une réponse nh pas le pouvoird'exeroer sur elle une oensure : llntégralité du texte
de la réponse doit ere rcspectée en cas de publication. Toutefois, le journal peut indiquer à I'auteur les
passages devant être supprimés parce que contraires à I'intérêt public, à des tien ou à l'honneur du
journaliste.
( Bège, 1980, p 55 ).

Et qu'en est - il du droit de rectification ? L'article 12 &la loi du 29 juillet l88l indique que le
" le directeur de la publication est tenu dlnsérer gratuitement, en têûe du plus prochain numéro du journal
ou écrit ffriodique, toutes les rectilications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité
publiqueauzujetdesactesdesafonction qui auront été inexactement rapportés par leditjournal ou écrit
périodique ". Sort, entre autes, ooncernés les préfet, maire, procureur.
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Les règles concemant la protection du iournaliste et de son travail

L,a loi de 1935, révisée par celle du 4 juillet 1974 et intégrée au Code du Travail,

fixe le statut dujournaliste professionnel en le définissant, en le faisant bénéficier de

toutes les dispositions du Code, mais également en lui accordant des avantages spéciaux.

Le journaliste bénéficie d'un droit d'auteur. Son objet est de protéger les

différentes créations contre I'usage que certaines personnes pourraient être tentées d'en

faire, sans autorisation, au détriment des intérêts des auteurs. Il peut alors s'agir de

protéger un article paru dans unjournal contre son usage par une autre rédaction, par un

autre journaliste. Ce dernier ne peut donc, a priori, exploiær corlme bon lui semble le

travail de ses confrères. Précisons que la protection du droit d'auteur est accordée à toutes

les oeuvres de I'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la

destination. Aucune appréciation n'est portée quant à l'intérêt, I'utilité, la qualité, la

valeur esthétique ou artistique de I'oeuvre. En fait, pour qu'il y ait oeuvre protégée par le

droit d'auteur, il faut qu'il y ait création de forme originale, expression de la personnalité

de I'auteur. I-es journaux, dans leur ensemble, ne serait - ce que par I'originalité de leur

présentation, composition et mise en pages, sont donc concernés par ce droit.

Néanmoins, si la forme d'expression dans laquelle une information, des opinions sont

présentées est, elle, protégée, le contenu de I'information, les opinions et les idées

doivent pour leur part, en principe, pouvoir être librement repris ( sous - réserve

d'emprunts systématiques et abusifs ).

Une carte d'identité professionnelle lui facilitant notamment ses enfiées dans les

administrations est également attribuée au journaliste. A cela s'ajoutent d'autres

avantages. I-es uns sont accordés par la convention collective : elle lui reconnaitla liberté

d'opinion ( à condition toutefois que I'expression publique de cetûe opinion ne porte pas

atteinte aux intérêts de l'entreprise ), la possibilité de collaborations multiples ( à
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condition qu'elles soient préalablement déclarées à I'entreprise )... I-es autres, dans le

cadre du régime fiscal,lui permesent, par exemple, de déduire pour frais professionnels

3OVo deses rémunérations ( dans le calcul général de I'impôt surle revenu ).

Mais c'est la clause de conscience ( disposition contenue dans I'article 29 du livre

I du Code du travail ) qui, dès 1935, constitue la disposition la plus originale. C-eue

dernière reconnaît alors que, parfois, I'orientation d'un journal ou d'un périodique peut

" porter atteinte à I'honneur, à la réputation ou d'une manière générale aux intérêts

moraux n d'un journaliste. [.e cas se pose lorsqu'il y a :

L. Cession du journal ou du périodique,

2. Cessation de paraître,

3. Changement notable intervenu dnns le caractèrc ou I'orientation dujournal.

Dans ces cas - là, I'employé dès lors qu'il est journaliste, peut quitter son

entreprise.Il reçoit alors les mêmes indemnités que si c'était son employeur qui avait

rompu abusivement son contrat de travail.

Un certain nombre de règles sont ainsi posées. Elles viennent, à première vue,

limiter les actions de I'entreprise de presse. Toutefois, la réalité semble être contraire à

cette première imp,ression.

l. 2 La relativité des règles poséee

Certaines des règles concernant I'entreprise de presse et sa publication sont bien

définies mais peu contraignantes ; d'autres, superficielles, permettent aisément de les
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contourner. Toutes les actions voulues et menées par les entreprises de presse sont donc

possibles et défendables devant un tribunal. Et le journaliste, qui bénéficie en réalité de

garanties et d'avantages très relatifs, doit souvent se contenter de répondre aux décisions

et directives de son emploYeur 1.

l. 2. I Le statut de I'entreprise de presse

[a loi du 2i7 novembre 1l)86 déterminant le statut des entreprises de presse en

vigueur a, comme les différents textes 2 qui I'ont précédée,un intérêt qui est à relativiser.

1 Cetæ remarque veut, d'une certaine manière, déculpabiliser les articles décriés de journalistes.
2 læs ordonnances de 19{4 ne shppliquent qu'à la presse d'information politique et générale. Elles
créent, de fait, deux secteurs parallèles dans la presse française : le premier ( avec les quotidiens et les
he6omadaires politiques ) estencadré et réglementé. I-e second, celui de la presse périodique spécialisée,
est totalement libre. Et il devient par conséquent le lieu de convergence d'investisseurs. De plus, ces
règles connaissent de nombreuses infractions pas vraiment réprimées par la Justice ( bien que des peines
d'Jmprisonnement et des amendes soient prévues ). Émilien Amaury, par exemple, édite Iz Parisien
UMré, L,foXp, Maric - Claire, Point de vue et images du Monde, tout en contrôlant deux quotidiens
régionaux.-Rôbert Hersant, pour sa part, en conflit avec la rédaction de Paris Nomandie qull vient de
raéheter s'en sort indemne. A la stupéfaction des journalistes ( qui attaquent en l9Tl le nouveau
propriétaire au nom des ordonnances de 1914 ), le tibunal juge inap,plicables les ordonnances invoqrrées et
ia ptainæ se solde par un non - lieu. Il crée alors, en toute' légalité ', un puissant groqpe de quotidiens en
France : il rachète Iz Figaro en 1975, France Soir en 19116, I'Aurore en 1919, Iz Dauphiné liMré en
1981. Ce qui constitue des entaves à l'égard des dispositions anti - concentration : un grand nombre de
titres sont ènû.e les mains d'un seul et même homme.... Pour quelles raisons les patrons de Presse nbnt -

ils jamais été contraints de respecter les règles imposées ; porrr quelles raisons n'ont - ils pas été, en cas
d'iifraction, sévèrement punis ? On a fourni diverses explications à ces interrogations. Citons celle qui
consisûe à dire que lbrdonnance prise à ttre provisoire par le gouvernement, n'a pas été renforcée : on
pensait que le Farlemenl au lendemain de la guerre, allait adogtgl une loi définissant le statut de
i'entreprise de presse et on esÉrait des décrets d'application. Mais ni I'un ni les autres n'ont été
promulgués. Pôur Yves Lorelle, la vraie raison est certainement que n la double nature de produit
indusdét et intelloctuel des jounraux d'informations politiqræs et générales est réaPparue très vite comme
une réalité aux lendemains de la Libénatior. Et la classe politique, impliquée elle - même dans des parts de
journaux de tous bords et de toutes tendances et dét€nant parfoiq desmonopoles égionaux ^ou des titres
inflrænts, paralym alors les diverses tentativ€s de rendre opérante la volonté des hommes de 194É-'.
( l-orelle, 1992,p ll4).

Four sa part, la loi du 23 octobre l9B4 dirigée surtout contre un groupe et un homme, Robert
Hersant, estaccusée d'être une loi 'anti - Hemant'. Sa discussion au Parlement est exfemement animée.
Elle a d'ailleurs laissé dans I'histoire parlementaire la trace d'un double record, celui du nombre
d'amendemenb et celui du nombne dheures de débats. Soit: 25!)8 amendemenb et 218 heures 18 minuÛes
de débats ! ( se déroulant sur l0 mois de bataille parlementaire ). Mais une fois promulguée, elle se révèle
vite inopérante. Elle n'aura alors que deux ans d'exisænce. On peut évidemment se demarder pourquoi une
ælle loi nh rien modifié à la situation du groupe Hersant et n'a pratiquement pas Pu atteindre I'objectif
qu'elle visait La réponse peut - etre d'ordrc politique : les années 1985 - 1986? qy 9n!_suivi le vote du
Ëxte, rre paraismient pas constituer un climat propice à déclencher une nouvelle'affaire Hersant r. Et elle
est certainement d'ordre juridique. En effet, après son adoption, le Comeil constitutionnel en limite les
répercussions en pr€cisant que ses effets ne peuvent êft étroactifs : les plafonds de conæntration à ne pas
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D'une part, nous remarquons que le système est contradictoire : il faut former de grands

groupes de presse français compétitifs face aux groupes étrangers, mais aussi les limiter

pour assurer le pluralisme de I'information. D'autre part, nous nous apercevons que cette

réglementation est quelque peu imparfaite : certains points ne sont pas expressément

détaillés. Ainsi, lorsque Robert Hersant rachète Les Demières Nouvelles d'Alsace, en

1993,L'engagement d'une éventuelle procédure au nom du dépassement du seuil de 30 Vo

bute sur le mode de calcul de celui - ci et surtout sur la notion de groupe. De nombreuses

interrogations sont alom soulevées : " Fmnce Antilles et la Soc - presse, appartenant à des

membres différents de la famille Hersant, pouvaient être tenus pour un seul et même

groupe ? Quels étaient alors les critères permettant de le démontrer ? ", se demande par

exemple Jean - Marie Charon (l%,p67 ).

L'entreprise de presse répondant aux règles concernant sa création, son

financement, son organisation et son fonctionnement, peut se charger de sa principale

raison d'être : la publication d'un journal ou d'un magazine. I-es limites qui lui sont

théoriquement imposées peuvent, là encore, être dépassées.

l. 2. 2 Le statut de la publication et de son contenu

Comme rous I'avons vu, la publication d'un titre doit être précédée d'une

déclaration faite au parquet du Procureur de la République. Cette déclaration effectuée, le

journal ou le magazine doit subir un certain nombre de dépôts. Ces opérations,

parfaitement définies, sont peu pesantes.

dépasser doivent s'apprécier sur la période des douze derniers mois précédant I'acquisition ou la prise de
oontnôle. L,es groupes dépassant les seuils pnévus, etce antérieurement à la publication de la loi, ne sont
donc pas contraints de céder des tiûes. Ce qui expliqtre la stagnation de la siuntion.
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D'autres règles, plutôt superficielles, peuvent être facilement contournées. Elles

concernent notamment le contenu de la publication :

[,e législateur qui entend protéger les " secrets de la Défense nationale " n'a pas

donné au concept une définitionjuridique.

L'évaluation de l"' expression offensante ou de mépris de nature à atteindre, dans

leur honneur et dans leur dignité, le chef de l'Éht, les chefs d'État étrangers ou leurs

représentants ", punie par la loi ( article ?6 de la loi du 29 juillet 1881 ), reste

complètement subjective.

Les textes interdisant la donnée d'informations relatives à la santé publique

peuvent, eux aussi, apparaître peu détaillés et laisser libre cours à une certaine

interprétation. On peut ainsi se demander comment il faut entendre la formule

" présentation sous un jourfavorable ' ( Code de la santé publique, article L. 630 ).

I.a loi de 1881 ( article 27 ), tépimant la o publication ou reproduction de

nouvelles fausses " et I'ordonnance du 6 mai lg14 réprimant " la publication de fausses

nouvelles, faite de mauvaise foi n, permeftent au journaliste de prouver le fait qu il pensait

révéler de 'vraies nouvelles ', de trouver des preuves de sa bonne foi. Par ailleurs,

I'ordonnance du 6 mai 1944, punissant la publication de fausses nouvelles susceptibles

" de troubler la paix publique ", ne précise pas ce qu'il faut entendre par I'expression. Là

encone, tout n'est qu'affaire d'évaluation

Cetæappréciation subjective de la faute se retrouve lorsqu'il s'agit de considérer

les provocations à certains crimes et déUts ou àla discriminationraciale.

Pour ce qui est de I'outrage aux bonnes moeurs, nous constatons encore que le

terme principal employé ne correspond à rien de précisjruidiquement

Citons enlin le délit de diffamation et d'injure. Ce dernier est apprécié de manière

relativementsubjective. De plus, dans le cas de la diffamation,le prévenu peut toujours

se défendre de ses actes en apportant la preuve de la vérité des faits qualiliés de
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diffamatoirer I ; en convainquant le tribunal de sa bonne foi. Cette dernière sera retenue

si le prévenu démontre : qu'il a agi avec prudence i Qu'il a procédé à un certain nombre de

vérifications ; qu'il n'a pas particulièrement cherché à nuire à la personne en cause ; qu'il

a eu le souci de I'information du public ; que I'intérêt général commandait la divulgation

de I'information.

D'autres textes, certes mieux définis, sont souvent outre - passés. [,es types

d'informations qu'ils interdisent se retrouvent souvent publiés dans la presse. Il est donc

ici question, nous semble t - il, de manque d'effîcacité et d'autorité des textes législatifs.

Ainsi, les atteintes à la présomption d'innocence sont de plus en plus fréquentes. Pour le

voir, il n'y a qu'à se remémorer les abus constatés à I'occasion du traitement de grandes

'Affaires' criminelles ( telles ' I'affaire du petit Grégory ' ou ' I'affaire Céline

Jourdan '). IJ législateur, conscient du problème, a d'ailleurs agi. I-e principe " tout

homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ", aflirmé par la

DéclarationUniverselle des Droits de I'Homme et repris mot pour mot par I'article 9 du

Codecivil,aété complété par les lois du 4 janvier et du Vl aolt I9g3. Désormais

" chacun a droit au respect de la présomption dTnnocence ". A partir de là, le journal qui

présenteindûmentquelqu'un comme coupable d'un fait peut se voir forcé de publier un

communiqué rédigéparletribunal2. Pour sa part, la loi du 29 juillet 1881 interdisant la

reproduction par des photographies, dessins, portraits, de tout ou partie des circonstances

d'un des crimes ou délits suivants ( meurtre, assassinat, parricide, infanticide,

empoisonnement, menaces, coups et blessures volontaires ou involontaires, avortement,

I Toutefois, aux termes de I'article 35 de la loi de 1881, la preuve de la vérité des faits
diffamatoires ne peut êhe rapportée loreque :
- ' lTmputation conoerne la vie privée de la personne,
- I'imputation se éfère à des faits qui remont€nt à plus de dix années,
- I'imputation se rélèrc à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescriæ, ou qui a donné lieu à
rme condamnation effacê par la Éhabilitation ou la révision ".
Dans ces cas, la diffamation rest€ punissable même si les faits sont exacB.
2 C"tæ disposition ænd à pnotéger I'individu. Elle est donc à considérer avec importanoe tout en
étant aussi à relativiser. En effet, le journal commettant une entrave à la Ègle n'est sanctionné qæ
poetérieurement au délit oommis. Le ' mal ' est donc déjà fait.
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homicide, attentat à la pudeur, proxénétisme, adultère ), ne paraîtpas efÏ:icacementlimiter

la reproduction de ce genre de documents. Comme le souligne Roland Cayrol, o si cette

loi était effectivement appliquée avec toute sa rigueur, un grand nombre des documents

photognphiques publiés parla grande presse quotidienne et périodique seraient visés "

( 199I, p 122 ). Cette constatation s'applique également aux informations relatives aux

mineurs. Malgré leur interdiction, elles se retrouvent souvent publiées dans la presse.

Pourfaireface aux différents délits de presse, lesjuges disposent d'un arsenal de

réprimandes. I-eur efficacité reste toutefois très relative. Les saisies, par exemple, sont

exceptionnelles. I-es procès intentés par des personnes incriminées dans des articles sont

assez rares ( à I'exception peut - être des personnes publiques ). Et si procès il y a, pour

apprécierle délit " les juges doivent à la fois tenir compte de la bonne foi du journaliste,

des circonstances dans lesquelles il a été commis, de I'effet qu'il était susceptible de

produire. En fait, et malgré les précisions du Code, chaque délit est un cas particulier peu

aisé à régler par seule référence à la loi " ( Albert, l9X),p 45 ). Les entreprises de presse

et lesjournalistes peuvent donc, avec quelques bons arguments de défense, s'adapter à la

loi et contourner toute sanction.

Au final, " la liberté de la presse est, en la matière, devenue une quasi - licence "

( Ibid., p 45 ). Et qu'en est - il des mesures prises en faveur de la protection du

journaliste ?

l. 2. 3 Le statut du professionnel

Comme nous I'avons montré, le journaliste bénéficie de différents avantages. Ces

derniers lui garantissent, à première vue, protection de son emploi, liberté vis - à vis de

son employeur et maîtrise de son travail. Mais la réalité est quelque peu différente.
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L,a loi de 1935, révisée par celle du 4 juillet 1974 et intégrée au Code du Travail,

Iîxe le statut dujournaliste professionnel en le définissant, en le faisant bénéficier de

toutes les dispositions du Code mais également en lui accordant des avantages spéciaux.

C'est la clause de conscience qui constitue la disposition la plus originale. Cependant,

I'appréciation de la mesure n'est pas déterminée. Que faut - il entendre, par exemple, ptr

I'expression " cession du journal ou périodique " que le texte emploie ? Relativement

facile à déterminer lorsqu'il s'agissait, coûlme dans le passé, d'entreprises individuelles

ou familiales, I'appréciation du fait constitutif de cession apparaît aujourd'hui bien plus

délicate. " De quelle part de capital transférée ou de quel changement de majorité doit - il

s'agir pour que, à propos de sociétés éditrices, on puisse désormais considérer qu'il y a

' cession ' ? ", se demande ainsi Emmanuel Derieux ( 1995, p 2ll ). Et quelle est la

véritable portée de la référence à la " cessation de paraître " ? Que dire si le journaliste a eu

une proposition de reclassement dans une publication de la même société ou du même

groupÇ ? L'appréciation des éléments constitutifs d'un " changement notable dans le

caractère ou I'orientation du journal " apparaît plus délicate encore. Le journaliste

démissionnaire n'a aucune garantie que les arguments avancés par lui seront acceptés par

I'employeur ou approuvés par les juridictions. Une démission collective d'une partie de la

rédaction est sans doute une preuve plus éclatante de la réalité du changement et de

I'atteinte ainsi portée à I'honneur ou à la considération des journalistes ou de

I'impossibilité, pour eux, de continuer, pour ces raisons, à collaborer à la rédaction de ce

joumal. Mais une telle démission collective est rare.

L'appréciation du bien - fondé de la mise en jeu de la clause de conscience est

donc délicate et est fréquemment l'objet de vives controverses ente l'employeur et le

journaliste démissionnaire. De plus, cette clause perçue comme un privilège peut

apparaître aussi fès négative puisqu'elle ne donne auxjournalistes que la possibilité de se

soumettre ou de se démettre aux décisions d'une entreprise dotée des pleins pouvoirs.

Prenons I'exemple d'unjournaliste de presse écrite. Admettons qu'il fasse jouer la clause

de conscience pour changement intervenu dans I'orientation du journal et qu'on lui
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reconnaisse les faits. Il va alors pouvoir, selon la législation, quitter son entreprise et

recevoirdes indemnités. Et après ? Ce bénéfice n'est que personnel, la qualité des écrits

ne va pas être améliorée pour autant. Quant au journaliste, il va devoir se mettre à la

recherche d'un autre emploi. Une fois qu'il I'a trouvé, il va peut - être ne plus vouloir le

quitter, vu la difficulté à le trouver ( quitte à 'fermer les yeux' sur de nombreuses

pratiques, à travailler pour un journal de qualité inférieure à celle qu'il vient de quitter. . .

c'est le risque à prendre ! ). En effet, I'effectif de la profession est en constante

augmentation. Par ailleurs, cette dernière est touchée par le chômage et la précarité. Et il

est bon de rappeler que le journaliste qui reste au chômage deux ans perd sa carte

professionnelle et donc toutes les protections qui I'accompagnent. Ce qui explique

certainement qu'un grand nombre de journalistes licenciés vontjusqu'à'choisir'le statut

de pigiste pour ne pas les perdre, pour ne pas perdre leur identité professionnelle... De

plus, les travaux des journalistes permanents d'une rédaction sont régulièrement

remplacés par ceux de pigistes ( ils représentent une part relativement importante des

journalistes titulaires de la carte de presse ). Ces derniers forment, dlune certaine façon,

une menace pour la qualité des journaux. Travaillant à la commande, ils sont enclins à y

répondre, quelle qu'elle soit. Et celui qui la refuse, vu la concurrence, est remplacé sans

grande difficulté. Une telle situation nous paraît alarmante : le directeur d'une publication

va pouvoir tout obtenir ( tant au niveau des textes que des illustrations ) de ses

employés... le meilleur mais aussi le pire !

L'oeuvre étant le reflet de la personnalité de I'auteur, c'est ce dernier que le droit

d'auteur, pour sa part, entend protéger. Mais cette protection reste, dans bien des cas,là

encorc très relative. D'abord, I'appéciation du droit d'auteur se trouve être confrontée à

deux problèmes. D'une part,la différence ou la distinction entre les idées, informations

ou éléments de contenu ( non protégés par le droit d'auteur ) et la forme ou concrétisation

( bénéficiant de cette protection ) n'est pas aisée à faire. D'autre part, il peut être difficile

de percevoir dans une oeuvre le reflet de la personnalité d'un auteur. C'est le cas, par

exemple, lorsque I'auteur a reçu des ordres et des directives précises sur les formes et les
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conditions de création de I'oeuvre. Et la détermination d'un auteur se complique encore

lorsque I'oeuvre n'est pas le fruit d'une création autonome et individuelle.

Ajoutons que des attributs de droit moral sont reconnus à I'auteur. Toutefois, cç

droit n'a pas grande prise à I'heure actuelle dans la presse écrite. Iæ droit de divulgation

permet à I'auteur de décider de rendre son oeuvre publique au moment où il la considère

suffisamment achevée pour être soumise à l'appréciation du public. Ce qui ne peut

concerner le journaliste qui subit notamment les contraintes et les nécessités de I'actualité.

L,e droit au nom ou à la paternité, pour sa part, est la faculté accordée à I'auteur de signer

I'oeuvre de son nom. C'esL pour lui, un droit et non une obligation : I'oeuvre peut être

publiée sous un pseudonyme ou de fagon anonyme. Mais ce n'est pas toujours au

journaliste que c€ choix revient. Celui - ci doit suivre les règles déterminées par son

entreprise de presse. L'auteur se voit également reconnaitre le &oit de s'opposer à toute

modification, transformation ou altération de son oeuvre. Toutefois, les diverses

modifications, coupures et réécritures, sont très courantes dans la presse écrite ; le but

étant de tenir compte des contraintes de I'exploitation, des limites d'espace et de temps et

des nécessités dharmonisation de la forme et du style. I-e droit de retrait ou de repentir

constitue, en droit commun,le dernier élément ou attribut du droitmoral d'auteur. Celui -

ci permet notamment à I'auteur de retirer de la circulation une oeuvre déjà rendue

publique. Cette possibilité a peu de prise sur un joumal qui propose, quotidiennement, un

nouveau produit ( rendant ' dépassé 'le précédent ).

L'auteur a également un droit patrimonial qui lui permet d'obtenir une

rémunération I pour toutes les formes d'exploitation publique, reproduction et

représentation2 de soD oeuvre. L'auteur, cédaDt les droits d'exploitation de son oeuvtre,

I necisonsquâladifférrenædudroitmaal ( qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ), le
droit paûimonial est limité dans le ûemps: la vie de lhuteur et les cinquante années qui suivent sa mort
ou la date de la première publication ( selm le tlpe d'oeuvre ). L'oeuvre tombe dans le domaine public
une fois ce délai passé. A oe moment, elle peutêUe exploitée par ùous sans I'obligation & paiement
2 I"orsque I'oeuue a été divulguée, lbuæur ou celui auqræl il a cédé ses droits, se troùrye cependant
privé de la possibilité de p€tendre à une quelconque forme de rémudration porn les utilisations
correspordant à I'une de ces exceptions posées par article 41 de la loi de l9f/ :
- les copies ou reproductions strictement réservées à I'usage privé du copisæ et non destinês à tme
utilisation oollective,
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perçoit alors une rémunération qualifiée de droits d'auteur, au titre de son droit

patrimonial ( I'article 35 de la loi pose le principe d'une " participation proportionnelle

aux recettes provenant de la vente ou de I'exploitation " ). Mais la rémunération de

I'auteur peut être aussi forfaitaire. Et c'est ce mode de détermination de la rémunération

qui est généralement utilisé à l'égard des auteurs contribuant à une publication périodique,

lorsqu'elle n'est pas déjà, par avance, comprise dans leur salaire. En effet, dans le cas

des entreprises de presse, il est d'usage de considérer que le salaire couvre la première

exploitation. Puis, " la possibilité, pour le journaliste ou pour I'entreprise, d'exploiter

séparémentou à nouveau la contribution dépend, dans le cadre des dispositions légales,

des accords contractuels, individuels ou collectifs, fixant l'étendue des droits cédés "

( Derieux, 1995,p2I5).

Toutes ces constatations nous amènent à comprendre que bien que des règles

soient édictées, les entreprises de presse ont une grande marge de manoeuvre. I-æs

dispositions établies, peu contraignantes et superficielles, peuvent être dépassées; les

délits, appréciés au cas par cas, sont défendables. Et le journaliste, à I'emploi mal

protégé, n'a bien souvent que le'choix'de répondre aux directives de son entreprise de

presse. Alors même s'il engage sa signature personnelle dans cette industrie, engage sa

personne, il reste un salarié I régulièrement en opposition avec les idées et méthodes de

son employeur : " les journalistes revendiquent le droit de créer librement sur un mode

- sous réserve que soient indiqués clairement le nom de I'auteur el la source : les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de
I'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; les revues de presse ; la diffusion même intégrale, par la voie è
p€sse à titre d'information dractualité, des discours destinés au public, pnonorcés dans les assemblées
politiques, adminisnatives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques dbrdre politque
et les cérérnonies officielles,
- la parodie, le pastiche et la caricature.
1 g le journalisæ semble en être ænscient. En effet, parmi les points en débat dans le monde des
joumalisûes occidentaux, FemandTerrou signale: n la protection des journalistes en mission dangereuse ;
le droit au secret professionnel dont seuls jouissent leurs confrèrcs allemands ; la clarification des relations
hiérarrchiques dans les rédactions ; la reconnaissance du droit de participer à la délinition de la politique
rédactionnelledeleurjournal...n ( 1995, p 113 ).
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artisanal selon leur pensée à eux, et non seulement selon les règles du marché ; les

patrons veulent leur imposer ces même règles n ( Wouts, 1.990, p 39 ).

Cette liberté des entreprises de presse est d'autant plus grande quand il est

question de vie privée.

II. La protection juridique du traitement de la vie
privée dans la presse écrite

La presse écrite est soumise à des êgles de respect de la vie privée pour toute

personne, connue ou inconnue. C'est'l'exception française ', une situation unique dans

lemonde.

Toutefois, si le droit détermine des pnotections, il ne stipule pas la manière dont il

faut les apprécier. Cette situation nous amène à conforter la thèse selon laquelle les

entreprises de presse et les journalistes sont relativement libres dans leur action En cas de

procès, il leur est toujours possible de trouver quelques bons arguments de défense.

D'autant plus qu'une détermination ayant êté faitr- à une occasion ne constitue pas

nécessairementunpréédentpertinent dans d'autres circonstances : n chaque délit est un

cas particulier n ( Albert, 1990, p 45 ). Ainsi, même les publications condemnées ne

peuvent véritablement servir d'exemples de ce qu'il ne faut pas publier en matière de vie

privée. n Ce sont les tdbunaux qui, ultimement, auront à évaluer et à circonscrire la

notion de vie privée " ( Benyekhlef , L992, P 48 ).
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II. 1 La détermination d'une protection législative

Notre droit connaît, de manière éphémère, un texte qui est destiné à protéger le

secret de la vie privée : I'article 11 de la loi du 18 mai 1868. Lors de la discussion du

projetde la loi sur la presse, I'amendement suivant est adopté : n toute publication dans

un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue une contravention punie

d'une amende de 500 F. La pounuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie

intéressée n. Mais ce texte est abandonné au moment du vote de la loi du 29 juillet 1881

sur la presse.I-a France n'a alors aucune disposition légale destinée à protéger le secret

de la vie privée. Ualtération publique de la personnalité est sanctionnée par le délit pénal

de diffamation quand, suivant les termes de I'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, elle

consiste dans " I'allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à lhonneur ou à la

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé n. Pour sa part, la

jurisprudence civile construit un système de protection de la vie privée en recoumnt à

différents articles. Cette pratique apparaît cependant doublement insuffisante. Elle

demeure, d'une part, incertaine sur divers points de procédure ; il faut donc une

intervention législative pour mettre un terme à ces incertitudes. D'autre part, les sanctions

civiles sontinsuflisantes pourassurerle respect d'un des droits essentiels. On comprend

alors que la loi française doit incriminer les atæintes les plus graves et compléter I'arsenal

répressif protecteru des droits de la personnalité. I.e voyeurisme et I'indiscétion ne datent

certainement pas dhier, mais ce genre de conduite trouvait des lirnites dans les bornes

mêmequelanahueimposaitauorganes des sens : la vue et I'oure pour surPrendre des

secrets de la vie privée,la parole pour les épandre. Mais avec le temps, le ' mur ' de la

vie privée cesse au contraire d'être infranchissable et impénétrable. Les progrès de la

science et de la technique, entre autres, permeûent de capter un nombre idini d'images et

de sons à distance et de les communiquer à un nombre illimité de personnes. Ainsi Peut -

on se livrcrà des actes d'intnrsion dans la vie privée coûlme à des actes de diffusion de

faits qui auraient dt demerner secrets. On comprend alors qu'un intérêt considérable soit
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articles 22et?3 de laloi du lTjuilletlgTA.

s2

privée. C'est ainsi qu'apparaissent les

il. 1. I Le droit au respect de sa vie privée

L'article 22insère dans le code civil un article 9 qui pose le principe suivant:

" chacun a droit au respect de sa vie privée ". La reconnaissance, d'abord par le juge,

puis par le législateur, d'un tel droit est doublement importante. Du point de vue de

I'ordonnancement juridique, elle fournit à I'individu une protection plus large que celle

qui provient d'autres instruments. D'un point de vue plus général, I'affirmation d'un tel

droit a une vertu synthétique et unificatrice, assurant I'existence d'une sphère

d'autonomie individuelle jouissant d'une garantiejuridique en tant que telle.

Cet article 22 autorise lesjuges, en dehors de la réparation du préjudice subi pour

atteinte à la vie pivée, à " prescrire toutes mesures utiles, telles que séquestre, saisie et

autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à I'intimité de la vie privée ".

Notons que cette loi ne vise pas à établir une vérité judiciaire, à la différence, par

exemple, d'une procédure pénale dans laquelle on cherche à déterminer le coupable et à

reconstituer I'action délictueuse. " Notre article 9 punit simplement I'infraction de

violation de la vie privée " (Pérez, 1995, p 179 ).

L'article ?3 delaloi du lTjuillet 1970 innove, pour sa part, en matière pénale en

créant plusieurs délits correctionnels. I-eur objet ? Assurer la protection de I'intimité de la

vie privée et de l'authenticité de la personne.
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III. 1. 2 La protection contre les atteintes à la vie privée

I-es articles 368 à371du code pénal visent sous le titre " Atteintes à la vie

privée ", quatre types d'actes répréhensibles :

- la captation de paroles prononcées par une personne dans un lieu privé ou la captation

d'image d'une personne se trouvant dans un lieu semblable ( article 368 ) ;

- la conservation ou la divulgation des enregistrements ou documents obtenus à I'aide de

I'un des faits précédents ( article3@) ;

- la publication du montage réalisé avec les paroles ou I'image d'une personne sans le

consentement de celle - ci ( article 37O\ ;

- la fabrication, I'importation et la distribution, sans autorisation préalable, des appareils

conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer I'une des infractions prévues à

I'article 368 ( article37l).

Cetûe énumération appelle quelques observations :

L'analyse de I'article 368, d'une pârt, " conduit à discerner trois groupes

d'éléments constitutifs dans le délit de captation : ceux qui concernent les moyens

employés, ceux qui se rapportent au résultat et enlîn I'intention coupable " 1. Ainsi, pour

que soit constitué le délit de I'article 368, il faut qu'il y ait tout d'abord captation de

paroles ou d'images ( sans consentement car dans le cas contraire, le délit n'existe pas ).

Cette captation se fait au moyen de procédés que I'on peut qualifier d' ' artificiels '. Se

trouvent alors, entre autres, visé I'emploi d'un appareil photographique ou d'un

téléobjectif. Mais encore faut - il que la personne dont I'image est fixée se trouve dans un

lieu privé. Précisons que le délit de captation de paroles ou d'images ne consiste pas

seulement dans I'emploi de moyens interdits. Il suppose également que ces moyens aient

produit un certain résultat : I'atteinte à I'intimité de la vie privée. Puis le dernier élément

constitutif dudélitconsistedanslïntentiondélictueuse. Il résulte de I'emploi du terme

" Vie privée ( Atteinæs à la ) n, in Ercyclofidic jurfulitpæ Dalloz, awil 1999, p 3.
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" volontairement " dans la formule qui punit " quiconque aura volontairement porté

atteinte à I'intimité de la vie privée d'autrui ".

Le délit de I'article 369, pour sa part, n'est punissable que si les paroles ou

I'image possédées ont été captées dans les conditions visées par I'article 368. Et la simple

conservation, indépendante de toute divulgation ou de toute utilisation, constitue à elle

seule un délit. Ce texte peut alors être utilisé à titre préventif : la victime, informée de

I'existence d'un document la concernant, a théoriquement la possibilité d'en devancer,

d'en empêcher sa publication.

I-e délit de I'article 370, quant à lui, u n'existe que si la victime n'a pas consenti à

la publication du montage ou, tout au moins, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit

d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention " 1. Ce que le législateur ne

veut pas, c'est que soit publié un montage dans des conditions telles que le public est

induit en ereur sur la vénté de la personne visée. Précisons que I'article n'incrimine pas

le fait du montage. Il ne s'attache à punir que lorsqu'il y a publication, que lorsqu'un fait

est porté à la connaissance du public.

Ces textes de loi ainsi présentés, nous pouvons penser que le domaine particulier

qu'est la vie privée est bien protégé. Cette protection n'est cependant pas absolue.

II. 2 Une pratique indéterminée de la protection

Les articles arrêtés souffrent aussi et surtout de quelques interprétations. En effet,

ils n'indiquent pas commentilfautles évaluer et ne pÉcisent pas quelles publications

Ibid., p ll.
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sont délictueuses. Ils exploitent, de plus, la notion de vie privée ; notion qui n'est même

pas légalement définie. Iæ législateur, en fonction des faits incriminés et de leur impact

sur la victime, évalue donc de façon plus ou moins subjective s'il y a atteinte au droit au

respect de la vie privée, s'il y a atteinte à la vie privée. A l'évidence, la réalité de la faute

demeure I'une des principales préoccupations des juges ; alors éclairés n par les faits et les

circonstances de chaque espce, il leur est possible de juger de façon concrète à la lumière

des valeum et enjeux qui sont en cause n ( Trudel, 1992, p 2Ol ). Les cas antérieurement

condamnés ne peuvent donc servir automatiquement de précédent : lorsqu'il s'agit

d'apprécierla vie privée etles textes chargés d'assurer sa protection, il n'y a pas, a priori

de solution unique et pré - établie.

lI. 2. I Article 9 dn Code civil et articlee 368 à 371 du Code p6n"l : des

délits appréciables ' in concréto I

Reprenons les articles ?2 et?3 et voyons de quelles interprétations ils souffrent :

Lrarticle 22

En soutenantle principe en vertu duquel n chacun a droit au respect de sa vie

privée ",le législateur de l97O fait, implicitement, référence au devoir qui en découle

pour chaque individu de respecter la vie privée d'autnri. L'article 9 consacre n le devoir

juridique de toute pensonne de ne pas divulguer la vie privée d'autrui et de ne pas

s'immisicer dans celle - ci n ( Kayser, 195, p 33O ). Toutefois, n les distinctions opérées

entre la vie privée et la vie publique ne sont jamais très claires. Elles échappent à toute

déIinitionfixe n ( Chauveau,?nl,p37 ). Enfait, [a question du fondement du droit à la

vie privée pourtant solennellement proclamé nbn a pas, pour autant, été réglée. En effet,

I'article 9du Code civil uaite de la vie pnvée sans jamais tracer de contours à celle - ci.

Cetæ situation n'est pas due à un oubli caf, une approche variée de I'exprcssion est
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proposée. En réalité, il se trouve toujours quelque élément de cette définition qui ne

convienne pas. t a cause ? [æ caractère mouvant des limites de la vie privée.

" A I'examen doctrinal, il apparaît que I'on peut distinguer deux approches

relatives à la définition de la notion de vie privée. La première méthode, que nous

qualilierons d'objective, s'attache à une analyse négative, opposant directement vie

publique et vie privée. La seconde tendance, adopte, au contraire, une démarche plus

subjective et s'appuie essentiellement sur la détermination de I'individu à s'aménager une

sphère de tranquillité ", indique Xavier Agostinelli ( 199/1, p 88 ). Nous constatons que

dans le premier cas, sont parfaitement distingués les deux domaines situés de part et

d'autre du'mur'de la vie privée. On comprend alors que d'un côté se trouve la' zone

offerte ' aux yeux du public, la vie publique et de I'autre, ' le jardin secret ' à I'abri de

toute curiosité et investigation et qui se définit par opposition à la première. Mais cette

conception tombe quelque peu dans le domaine de la simplicité. A la lire, il existe une

frontière nette et précise séparant en deux domaines distincts toutes les activités inhérentes

à chaque individu. l-a réalité est plus complexe que cela. En fait, il est à peu près

impossible de distinguer de manière générale ce qui touche la vie publique et ce qui

concerne la vie privée, de délimiter de façon ferme et définitive ces données étnoiûement

liées I'une à I'autre. En d'autres termes : " il n'est pas possible d'établir entre ces deux

aspects de la vie une limite véritable " ( Kayser,1995, p 15 ). Plusieurs facteurs en

présence empêchent d'entreprendre une étude définitionnelle de la vie privée. Les

fonctions des personnes comme I'espace, l'époque et les conceptions philosophiques,

sociales et culturelles auxquelles elles sont rattachées sont des paramètres appelés à

modeler et à adapter la notion de vie privée : n la vie privée représente ' une constellation

de valeurs concordantes et opposées, de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts

coûrmuns et contraires'évoluant avec le temps ' ( Benyekhlef, 1992, p 39 ). Des

exemples ? Du XVI au XVIII fu siècle, aucun roi ne faisait mystère de ses relations

amorueuses ( les maîtresses des rois de France figurcnt même dans les manuels
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scolaires ). De nos jours cela ne viendrait pas à I'idée des dirigeants du pays d'en faire

cas. Autre exemple : Louis XIV se levait le matin devant un certain public, cela faisait

partie de l'étiquette ; il n'en est rien aujourd'hui chez le président de la République.

" Dès lors, il paraît utile de rechercher sur un autre terrain, celui de la

détermination de I'individu,le critère permettant de définir la vie privée n ( Agostinelli,

1991,p 9l ). Dans ce cas, il ne s'agit plus de se placer sur le terrain d'une opposition vie

publique- vie privée : " c'estbien plus I'idée de secret, c'est - à - dire les aspects de sa

vie que le sujet entend lui - même sousûaire à la connaissance des tiers, qui prédomine "

( Ibid., p 91 ). Selon cette approche, la vie privée est donc, pour I'individu, une zone

d'où il a le pouvoir d'écarter autrui. I-a vie privée dépend alors de ce que I'individu

entend lui - même soustraire aux indiscrétions ; il apparaît ainsi comme le principal acteur

dans la détermination de sa vie privée. De cette approche, aucune définition générale de la

vie privée ne peut être encore établie. En effet, si I'on tient pour acquise une telle analyse,

cela signifie que chaque individu est libre de fixer les contours de sa vie privée ou plus

exactement les aspects de sa vie qu'il entend irréductiblement protéger. De fait, le contenu

même de la donnée varie en fonction de cet individu.

Conscient de ces problèmes, le législateur s'est abstenu d'élaborer une déIinition

de la vie privée. Toute construction d'une définition ne peut, en effet, que nuire au

développement de cette donnée parce que déIinir, c'est choisir, mais aussi parce que

définir, c'est restreindre. Par contre,les notions floues et les notions à contenu variable

permettent " au dncit de se maintenir en contact avec les pratiques et les évolutions "

( Trudel, I992,p lg3 ). Mais comment alors apprécier la donnée ? En se reportant, par

exemple, à la jurisprudence ou plus exactement auprès de son appréciation faite par un

expert en droit. On peut se dire que dans un même pays, à une même époque, les

décisions des tribunaux étudiées permettent de percevoir les composantes retenues de la

vie privée. Nous nous sommes, dans un premier temps, contentée de la présentation de

XavierAgostinelli, docteuren droiÇ pensant à vrai dire qu'elle était acceptÉe de façon
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identique par tous les spécialistes en la matière. Mais nos dilïérentes recherches nous

permettent de comprendre que ce n'est, en réalité, pas tout à fait le cas. I-es auteurs

consultés s'accordent à admettre qu'au - delà du caractère mouvant des limites de la vie

privée, qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour toutes les personnes, la

jurisprudence reconnaît de manière suffisarnment stable certains éléments comme faisant

incontestablement partie intégrante de la vie privée. Le problème alors est que ces

spécialistes proposent des composantes qui sont plus ou moins différentes. Ce qui peut

donc semer un certain trouble chez les journalistes. Comment, en effet, peuvent - ils se

faire une idée quant au contenu de la vie privée lorsque cette donnée est mal définie au

niveau linguistique, non caractérisée par I'institution judiciaire et présentée de façon

différente par des spécialistes en droit ?

Ainsi, pour XavierAgostinelli, les éléments faisant incontestablement partie de la

vie privée n peuvent se nanger en trois catégories : oeu( portant sur I'intimité corporelle,

oeu( ayant trait à la vie personnelle et enfin, ceux qui permettent d'assurer I'identification

de la personne " ( 1994, p 96 à 113 ). Ces catégories regroupent elles - mêmes plusieurs

éaliés 1.

Selon Plerre Kayser, font partie de la vie privée : ce qui affecte le corps, les

événements de la vie familiale, l'identité des personnes, le patrimoine, les loisirs, les

opinions politiques, philosophiques et religieuses, le domicile et la correspondance

( 1995, p25l à 286 ).

Aux dires de I'avocat Bernard hévost, invité à intervenir lors de l'émission Ça se

disante2,la vre privée recouvre les éléments suivants : la vie fauriliale, la vie

I Pl*ieurs réalités se regroupent sous la catégorie générique ' les élémenB relatifs à llntimité
oorporelle ", à savoir : la sexualité, la nrdité, la santé, la maûernité, le déoès.

I-adeuxihecatégoriegénériqærecouvre, pour sa part : la vie familiale, la vie sentimentale et
arnourelse, lavie religieuæ, lavie finarcière.

Certains éléments dTdentificatims des personnes rentrent également dans le champ de la vie
pnvê. Ils concernent principaleme,nt le douricile et, dans une certaine mesur€, lTmage & la personne.
2 Émission télévisê porant sur la vie privê et les entaves habinrellement commises par la
presse ( Ça æ diæuu, France 2, 28 novembre l994,,n, h 30 ).
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sentimentale, ce qui touche au patrimoine, le droit de l'image, le droit à la santé, les

loisirs.

Pour un autre avocat, Roland Pérez, font partie de la vie privée : la vie

sentimentale, la maternité, l'état de santé et les expertises médicales, l'état civil, le

domicile, I'adresse, I'image ( 1995, p 2O à25).

De cette comparaison de formulations, nous retenons qu'en I'absence de

définition légale,la notion de vie privée peut être perçue de façon différente et

relativement pemonnelle. En fait, il existe " un consensus relatif sur certains éléments

minimaux, mais aussi une variété quasi infinie de composantes périphériques "

( Benyekhlef , 1992, p 39 ). Ainsi, les personnes retenues ci - dessus s'accordent à

admettre comme faisant partie intégrante de la vie privée des éléments tels que la vie

familiale ou la santé. Cependant, une observation attentive des propos montre que d'un

individu à I'autre, des éléments sont ignorés. Pierre Kayser n'évoque pas I'image,

Bernard Prévost ignore létat civil, le domicile, I'adresse et Roland Pérez ne traite ni de

patrimoine ni de loisirs, par exemple. Les différences d'appréciation sont encore plus

visibles lorsque I'on compare les présentations et les termes employés pour évoquer le

contenu de la donnée. Ainsi, Roland Pérez fournit une liste épurée alors que Xavier

Agostinelli élabore des catégories pnécises pour y présenter les éléments constituant la vie

privée ; des auteurs cornme Xavier Agostinelli différencient la vie familiale de la vie

sexuelle et de la vie sentimentale et amoureuse alors que d'autres tels Pierre Kayser ou

Roland Pêrez regroupent respectivement toutes ces idées sous les catégories " vie

familiale o et n vie sentimentale n. Nous constatons que même les termes employés pour

déIinir une notion identique peuvent être différents. Pierre Kayser ou Bernard Prévost,

par exemple, parlent de n patrimoine " alors que Xavier Agostinelli traite de " vie

financière n.
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Cette situation pousse finalement chaque citoyen à concevoir une liste quelque peu

personnelle des composantes de la vie privée. Pour notre part, nous choisissons d'abord

de retenir toutes les notions soulevées par les auteurs consultés. Nous prenons toutefois

la liberté d'exclure de cette liste la notion d'opinion politique une seule fois citée. En

effet, nous préoccupant d'un personnage politique, il nous paraît peu pertinent d'intégrer

de manière systématique la notion d'opinion politique au domaine de la vie privée. Nous

choisissons ensuite d'exposer les composantes proposées par les auteurs consultés en

reprenant les présentations qui nous paraissent les plus exhaustives. C'est alors sur la

liste suivante que nous nous appuyons pour retenir les articles et illustrations de notre

corpus d'étude : la vie familiale, sentimentale, amoureuse, philosophique et religieuse ; le

patrimoine ;l'état civil ; le domicile ; I'adresse ; la correspondance ; I'image ; la santé ; le

décès ; les loisirs.

Et qu'en est - il pour les journalistes ? La naissance d'affaires concernant la

personne de François Mitterrand lance le débat sur le contenu de la vie privée des

hommes publics. [æs professionnels de la presse, qui n'ont jamais autant polémiqué sur

le sujet, dévoilent leur connaissance et leur sentiment. [-a lecture des différents papiers

produits ( répertoriés dans le tome 2 ) nous amène alors à constater qu'ils sont

parfaitement au fait de I'existence des textes régissant la publicisation de la vie privée

d'un individu. En effet, journalistes et intervenants extérieurs arur rédactions

( professionnels en droit et en médecine ) énoncent de façon plus ou moins détaillée les

fondements du secret professionnel du médecin 1, du Code de déontologie médical" 2 ou

I I es fondements du secret professionnel du médecin sont énonés dans les papiers suivants :
" Les médecing auralent gard6 le sllence 8i... " ( l7 sepæmbre 1992, p 5 ), " ' Le secret
d'État e ' impose. '"( l6 janvier1996,p5)r" Pr DEBRÉ : 'Horr l f lé 'n( 16 janvier 1996,
p 5 ), "' Je ne veux pas mourir à I'Etysée !' " ( 17 janvier 1996, p5), " Bulletlns de
santé : des atteintes au secret médlcal ! " ( 17 janvier 1996, p 5 ),' A molns que la

J u s t l c e . . . " (  l 8 j a n v i e r l 9 9 6 , p 3 ) , " C e q u ' i l r i s q u e ? P a s g r a n d c h o s e " ( l 8 j a n v i e r 1 9 9 6 , p
3)," Le llvrc retiré de la vente"(l9janvierI996,p8),dans FrarceSoir; " LE LIYRE DU
DOCTEUR GUBLER EN SURSIS " ( lSjanvier 1996, p9), n ' Pae d'impérlelisme des

Juges et des médecins ! '" ( 18 janvier 1996, p 9 ), dans La Croix L'Evénenenl; " Les règles
du secret médical " ( 17 sepæmbe 199 2, p 6 ), dans I.e Figaro.
2 Lofondements du Code de déontologie médicale sont présentés dans les articles ainsi titrés :
" Bulletlns de eanté : des attelntes au eecnet médlcal I " ( in Frarce Soir, 17 janvier L996, p
5);nt,rordrc des médecins poursult'(inltCroix L'Êvénement,20 janvier 1996, p lO ) ;
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dudroitaurespect de la vie privée 1. C"ttains journaux s'appliquent même à mettre

( correctement) enapplicationlesrèg[es établiesparletexte législatif. Ainsi, ôans Frmce

Soir, Arletûe Nachbaur donne à voir deux photographies de François Mitterrand. Dans la

première, celui - ci pose en costume et cravate ; dans la seconde, le Président, vêtu d'une

tenuedécontractée, ales yeux cachés par un bandeau rajouté sur le cliché. Sont alors

p,résentes, sur ces photos, ces mentions respectives : n AUTORISÉ n, n CEI'ISURÉ, .. Et

une formule explique :

- n La photo officielle du premier septennat de Mitterrand trouvera sans

doute grâce aux yeux de sa fïlle. En revanche, elle devrait demander la

censure de clichés conrrne celui de droite, par exemple, montrant François

Mitterand à Latché. Et cela au nom de ' la vie privée ' u ( . IVTAZARINE

toutes griffes dehors u,31 mai 1996, p 5 ).

L'Humanité, pour sa part, considère, à juste titre, la publication des photos de

François Mitterrand avec sa fille comme " une intrusion dans la vie privée d'un homme

potitique n ( " La grande dérive ", 4 novembre 19E4, p 6 ). Nathalie Gillot juge la

prise de la photographie de François Minerrand sur son lit de mort comme n un vol sans

effraction cettes, mais une atteinte à la vie privée qui tombe sous le coup de poursuites "

('LEMYSTÈnnpgta CHAMBRENOIRE ",inFrantceSon,30 janvier 1996, p 4 ) ;

pour Mchel Mary, " même s'il n'y a pas eu effraction, le délit est constitué. Il s'agit

manifestemsald'uneaneinæàlavieprivéen("Mourtz ! Ctest pour la photo n, in

LeNoweaaDétective,25 janvier \9Ê16, P 8 - 9 ).

|r[f,anmoins, nous constatons aussi que les lacunes réglementaires sont Perçues

par les organes de presse qui en profitent pour soumettre aux lecteurs, et ce le plus

n Les lourds secrets du docteur Gubler ' ( in Le Figaro, 13 juin 1996' p 34 | ;' POUR OU
CONTRE LA CENSURE ? ' (itLe NotueauDétcctive, Sjanvier 1996, p9 )-
I I-es fondements du &oit au respect de la vie privée sont énoné dans les paPl€N:s intitul& :

" Photographié sur son lit de mqt : protestatim de la famille ' ( it Fruw Son, 16 janvier 1996, p 5 ),
" Le ll-wc rctlÉ de la ventc " ( in Fratne.Sotr, 19 janvi-er 1996, p 8 ) ; "' LE GR'AND
SECRET ' EN AUDIENCE PIJBLIQUE'(ialtCroirL'Evérunent,l9janvier 1996, p l0 ) ;
"  L lber té  dc  la  p resse e t  v le  p r tvéc ' ( in leF igarc ,  Snovembre  1994,p2 ' ) ; ' I  Une
lntruslon gravc dana l'lntlmlté ' " ( in I-c Monde,20 janvier 1996, p 6 ), " Morale
républlcalnc et vle prlvéc ' ( in Iz lfunde, /7 janvret 1996, p 13 ).
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naturellemett du monde, leurs interprétations. Ainsi, les lecteurs vont avoir, selon les

journaux consultés, une perception différente de la notion de vie privée. En effet, certains

professionnels lui reconnaissent différentes composantes ; c'est le cas, par exemple, de

Christine Ockrent annonçant :

- " La vie privée n'est pas qutune affaire de scxe et de sentiments. Elle

nrest pas cantonnée au lit. Elle inclut largeng le train de vie, les amitiés,

les influencec rr ( " Ébcteur ou voyeur ? ", in L'Express,lo au 16 novembre

1991, p 3 ).

Alors que d'autres la restreignent considérablement. Ainsi, à cette question de

Christine Ockrent, " Atr moment où s'ouvre la nouvelle campagne

présidentielle, est - ce que b vie prtvée fait ilésormais paftie du débat ? ",

Philippe Alexandre répond : " Je pense qu'elle ne fait pas partie du débat. A I'inverse, la

vie financière, te patrimoine, I'argent dépensé, le tnain de vie seront sévèrement

examinés fr ( rr I Oui, mais t, t Non, mai t ", in L'Express, 10 au 16 novembre

1994,p75).

L'interviewé ne considère donc pas le patrimoine comme faisant partie de la vie

privée... Pour sa part" Sylvie - Pierre Brossolette distingue la santé de la vie privée :

- ' Iâ santé reste un domaine largement intouchable, que I'on dirige un pays ou que I'on

soit simple citoyen. En revanche, les esprits semblent de moins en moins conformistes au

sujetdelavieprivéen,déclarct-elle( n L'efiet Mittemand n,inL'Express,?5 au 31

janvier t995, p 3a - 35 ).

Il n'y a donc pas chez les journalistes de délimitation consensuelle de la notion de

vie privée. Chacun se fait sa propre idée sur la question. D'autres professionnels vont

aller jusqu'à imposer, s'interroger ou revendiquer, sur la place publique, un déplacement

des frontières entre les vies privée et publique des personnages politiques 1.

Ce que l,on démontre dans le chapife intitulé " Pragmatique de'l'affairisation ' "
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Voyons ensuite les lacunes nées de la superficialité de I'article 23 :

L'article 23

L'article 368 réprime I'atteinte à I'intimité de la vie privée par n la captation de

paroles prononcées par une pe$nnne dans un lieu privé ou d'image d'une personne se

trouvant dans un lieu semblable o. Tout le monde s'accorde à reconnaltre que le domicile

est un lieu privé, et, qu'à I'inverse,les rues,les places sont des lieux publics. Mais entre

ces deux extrêmes, il y a toute une série de lieux intermédiaires tels que voiture, club

privé, bureau dans une entreprise... Comment faut - il alors les considérer ? Sont - ils des

lieux privés ou des lieux publics ? Comment peut - on les distinguer ? Selon

l'encyclopédiejuridique Dalloz, n le lieu privé doit être conçu cofilme I'endroit qui n'est

ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui I'occupe de manière Permanente ou

temporaire' 1. Malgré cette précision,le périmètre de la notion de lieu privé comme les

contours de I'incrimination ne sont pas clairement déterminés. En réalité, c'est le tribunal

qui, selon chaque cas, atr4nécie de manière réaliste et concrète le caractère du lieu.

LÆ délit de I'article 368 suppose, d'autre part, que les moyens utilisés ont produit

un certain Ésultat : I'atteinte à I'intimité de la vie privée. Mais là encore le texte légal est

quelque peu superficiel. Dabord, rien dans ce texte ne précise ce qu'il faut entendre par

vie priv& : n la loi ne déærmine pas le contenu de cette expression et les commentateurs

se sont efforcés d'en péciser le domaine à la lumière tant de la doctrine que de la

jurisprudence antérieures n 2. Ensuite, il ne suffit pas que les actes de captation

incriminésparlarticle363portentatteinte à la vie privée : il faut plus pécisément qu'ils

touchent I'n intimité n de la vie privée. L'ernploi de ce terme semble restreindre le

domaine de lïncrimination Mais rien n'indique justement en quoi le recours à ce mot le

restreinL Ceue situation explique certainement le fait que le législateur, conscient de

" Vie privê ( Atteintes à la ) ", in hçycloÉtffuiw'ufrrttuDaIIoz, avril 1999, p 4.

Ibid., p 5.
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I'embarras causé, a implicitement consacré cette limitation en exigeant que les paroles

soient prononcées dans un lieu privé ou que I'image de la personne soit prise dans un lieu

privépourquela captation en soit punis$5b. Selon I'encyclopédie juridique Dalloz,

" lieu privé et intimité ne font en effet qu'une seule et même chose " 1.

I-e dernier élément constihrtif du délit consiste dans I'intention délictueuse. Il

résulte de I'emploi du terme ' volontairement n dans I'article qui punit n quiconque aura

volontairement porté atteinte à I'intimité de la vie privée d'autrui n. Mais qu'est - ce qui

est considéré coûlme portant volontairement atteinte à I'intimité de la vie privée ? Rien

n'est indiqué à ce propos. L'appréciation de cette formule parait donc, là encore, assez

subjective.

Le délit de I'article 3?0, pour sa part, n n'existe que si la victime n'a pas consenti

à la publication du montage ou, tout au moins, stl n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit

d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait référence n. Mais que faut - il

entendre par le terme o montage n ? " Son interprétation pourrait cependant être

relativement aisée si le terme avait un sens précis dans la langUe franpise. Or, il se trouve

qu'au sens où il est pris dans I'article 370, il ne figure ni dans le Littré, ni dans le

Roben ,Z.Delà comprend - on la grande difficulté de son analyse. Difficulté qui est

redoublée lorsqull s'agit de percevoir s'il y a délit ou pas. En effet, toute manipulation,

tout arrangement pratiqués par la pr€sse écrite ne peuvent être prohiMs. Commentfaire

alors pour déceler un montage punissable ? I-e meilleur critère para résider n dans la

notion de dénatgration mise en avant par certains commentateurs " 3. Il s'agit donc ici de

plotégerpénalementce que certains nomment I'authenticité de la personne ; de ne pas

donner aux tiers une représentation de celle - ci qui ne corresponde pas à la réalité. Mais,

malgré cetûe précision" I'appréciation du délit semble là encore relativement subjective. Et

lbid., p 6.
Ibid., p 10.
Ibid., p 10.

I
2
3
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cette subjectivité se retrouve lorsqu'il s'agrt de déterminer l'évidence du montage, fait

essentiel puisque o si I'existence du montage est révélée au public ou si celui - ci est

évident, il n'y a pas d'infraction " l. Mais comment peut - onjuger de l'évidence d'un

montage ? Rien ne l'indique. C'est encore ici une appréciation de fait relevant du pouvoir

du juge.

L'acte effectué demeure I'un des principaux éléments retenus par le juge pour

apprécierlafaute. Seulement, il est à considérer en fonction du contexte dans lequel il a

&é commis. Ce qui procure à chaque cas une certaine particularité empêchant toute

généralisation.

lI.. 2.2 Article 9 du Code civil : une appr€ciration non généralisable

Reprenons I'article 9 du Code civil. I-es éléments donnés par les différents

spécialistes en droit ( précédemment cités ) et qui entrent dans le champ d'une nécessaire

protection sont, en quelque sorte, des balises. Mais elles ne peuvent à elles seules founrir

une solution dans tous les cas soulevés. Ce qui est perçu coûlme devant rester dans le

chalnp de la vie privée n'est pas identique dans toutes les sociétés. Ir délimitation de ce

qui est privé ou public varie dans le temps et diffère selonl'espace. Mais c'est souvent en

fonction de la personne visée, de l'activité qu'elle a volontairement choisi d'exercer et

aussi certaine,ment de son comportement face à la diffusion de faits relatifs à sa vie privée

que la distinction varie le plus. Læ problème est alors de déterrriner dans quels cas, un

élément est privé et sa publication illiciæ ; dans quels cas, un élément est public et sa

publication liciæ. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines situations, un élément considéré à

la base coûrme appartenant à la vie pnvée peut êtne licitement publicisé. Au nombre des

Ibid., p 11.
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timitesinûinsèquementcomprisesdanslanotion de vie privée, il y a celles découlant du

consentement donné par la personne concernée ou des nécessités de I'information du

public. I-e problème est alors de déterminer dans quels cas une publication est concernée

par ces variantes, dans quels cas elle est licite.

Quand la vie privée diffière d'un individu à un autrrc

I-es éléments de la vie privée de simples particuliers sont rarement I'objet d'une

décision de justice. Ils ne donnent" en effet, pas souvent lieu à des investigations et à des

divulgations. Parce qu'une partie du public est curieuse de leur vie privée et que des

entreprises de presse s'efforcent de satisfaire cette curiosité, la plupart des décisions de

justice sont relatives à des personnages célèbres ou notoirement connus. Ces individus

peuvent êhe classés en deux grandes familles. I-a première comprend les personnes telles

les vedettes du spectacle ou les personnalités du sport qui, de manière régulière,

s'adonnent à une exploitation professionnelle des attributs de leur personnalité.[-a

deuxièmefamillecomprendles personnages publics, au sens propre du terme. Ils ont

choisi de consacrer une partie de leur existence aux affaires publiques et du fait des

fonctions publiques qu'ils assument, ils supportent une légitime noûoriété. Entrent alors

dans cette catégorie, les hommes politiques tels les chef d'Éht, ministre, membre de

gouvenremenÇ leader de parti politique.

En ce qui concenre le simple particulier, malgré I'absence de toute définition, il

reste assez aisé de déterminer ce qui ressort de sa vie privée. [-a tâche est plus délicafe

lorsqu'il s'agit d'apprécier le cas coûoernant une personne connue du public. Certes,

I'article 9 du Code civil ne fait pas de distinction entre les personnages connus et les

pe6otrnages non connus : " il est certain que la célébrité n'exclut pas, en elle - même, une

nécassaireprotectiondelavie privée " ( Agostinelli, 1994, P 152 ). Néanmoins, n il est

généralementadmis que plus un personnage est célèbre, plus le domaine de sa vie

publique est étetdu au détrime,nt de celui de sa vie prlée " ( Ibid", p 170 ).
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Même à considérer que la notoriété apparaît comme un facteur d'élargissement

incontestabledela vie publique de ceux qui en bénéficient ou qui la recherchent, elle ne

constitue pas pour autant ta permission de tout dire ou de tout montrer. Très souvent,

pour tenter de se justifier, les responsables d'articles accusés invoquent les arguments

suivants : I'autorisation antérieure donnée à la parution de nombreux articles ayant trait à

la vie privée ; I'atteinte déjà commise à la vie privée de I'individu. Toutefois, n qu'il

s'agisse de divulgation ou de redivulgation, la jurisprudence demeure extrêmement

rigoureuse qui refuse, systématiquement, de reconnaitre comme étant justifiée la

révélation des faits se rapportant à la vie privée en raison d'une prétendue tolérance ou

complaisance antérieures ou d'une publication antérieurement autorisée " ( Ibid., P 199 ).

Mais lorsque certaines pelsonnes, dans leur désir de rechercher une plus grande publicité,

n'hésitent pas à livrer au public leur vie privée dans les moindres détails, ne légitiment -

elles pas, par une telle auitude, la publication de nouvelles informations ? Sans doute. [-es

juges de fond se permettent alors parfois n quelques libertés en témoignant une relative

rigueur à l'égard de ceux qui ont eu des complaisances pour une certaine Prcsse " ( Ibid.,

p 2OI ). Tout revient donc à évaluer la juste mesure qu'il convient d'attribuer à la

protection.

D'autres paramètres sont également à prendre en compte. Une publication

considérée à première vue comme délictueuse peut être en fait licite. Il s'agit là

d'intervenir dans le conflit qui op,pose le droit de I'individu au respect de sa vie privée et

le droit de la collectivité à I'information.
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Quand la vie privée peut devenir publique

Le consentement occupe une place prépondérante dans le conflit qui oppose le

droit de I'individu au respect de sa vie privée et le droit de la collectivité à I'information.

Si I'on considère que le principe est la règle qui veut que chacun a droit au respect de sa

vie privée, " toute personne, qu'elle soit anonyme ou publique, n'en a pas moins I'entière

libertédepermettrelapublicationdefaits relatifs à sa vie privée * ( Ibid., p 184 ). Dans

un tel contexte,l'autorisation apparaît donc comme I'exception qui vient faire échec à la

mise en oeuvre de toute protection. Cependant, encore faut - il apprécier avec précision le

consentement donné.

Si le droit du public à I'information et le droit à la vie privée sont sources et objets

de conflits, ils peuvent et doivent se concilier car " ces droits, cotrlme I'ensemble des

droits et libertés de la personne, se supportent mutuellement " ( Péladeau, 19y2, p la9 ).

Mais qu'est - ce qui appelle, en terme journalistique, à une nécessaire et possible

' couverture ' ? A partir de quand un élément considéré à première vue par la loi comme

faisant partie de la vie privée ne I'est plus et doit être au contraire rendu public ? " Si la vie

inûellectuelle, affective, tout ce qui regarde la subjectivité intime et qui demeure sous le

seul contrôle de celui qui sent, éprouve ou pense, relève à l'évidence de la vie privée, il

suffit, pour y faire échapper une imputation, qu'elle puisse être reliée à un fait intéressant

la collectivité et donc, éventuellement soumise à une interprétation politique, économique

ou sociale. En définitive, n'est pas privé ce dont le corps social ne saurait se

désintéresser, qu'il I'approuve ou le désapprouve ' ( Bilger et hévost, 1!)89, p 101 ).

Cefieexplicationne peut constituer qu'un élément de réponse à nos interrogations. Rien

n'indique en effet ce qui est jugé comme n intéressant la collectivité ". Conduits à

déterminer les frontières de la liberté d'expression et celles d'autres droits cornme le droit

à la vie privée,les tribunaux font appel généralement à ce qui leur paraît aller dans le sens

des intérêts du public.
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" Au - delà de l'émergence d'un critère de délimitation tel que le droit à

I'information, ou I'intérêt du public à être informé, encore faut - il que la diffusion de

I'information, pow être licite, présente une réelle utilité ", ajoute Xavier Agostinelli

( l99ll,p I79 ). Mais la frontière n'est pas toujours facile à tracer entre ce qui relève de

I'utilité de I'information véhiculée ou, au contraire, du simple gott du sensationnel 1.

Cependant, dans tous les cas,l'information du public doit se faire sur la base du respect

de la dignité humaine : n personne n'a I'obligation de subir dans sa chair ou sa vie le droit

d'informer de quelque journaliste que ce soit n ( Péladeau, I9T2,p 166 ).

On comprend donc que la notion d' 'intérêt légitime du public à être informé ' ou

que la notion d' ' information utile ' permettent de transcender, en certaines

circonstances, la distinction vie privée - vie publique. Cette réalité nous conduit à

souligner, " en I'absence de solution unique, toute I'importance du travail d'appréciation

des juges du fond dans I'examen des divers intérêts en présence ' ( Agostinelli, 1994, p

2A7 ). Les tribunaux sont alors appelés à déterrriner un point d'équilibre entre les textes

établis et I'intérêt général de savoir. Mais le fait de confier au pouvoir judiciaire cette tâche

nous amène à soulever deux questions. Nous nous demandons, d'une part, si dans le cas

où les paramètres d'une Ègle ne sont pas établis, il est bon de confier aux tribunaux le

rôle decenreret d'attribuer un sens à cette Ègle dont la définition reposÊ finalement sur

des perceptions personnelles. Nous nous demandons, d'autne parL si cetæ situation ne

joue pas en faveur d'une presse libre de dire tout et nTmporte quoi... En effet, rien

n'étant précisément et définitivement déterminé et les cas étant jugés ' in concréto ', il

apparait possible pour une rédaction de traiter d'un élément de la vie privée d'un individu,

I 4c6ûéd€spersonn€"soonnuesdupublic,d'autrespeuventêtesoumises fqtuitement aux feux de
l,actualité hræ qrre ces particuliers sont, par exemple, impliqués dans un proês civil ou pénal ou mêlés
à un événernent prtilic. I-e mur de la vie pnivê s'abaisee alos pources Persnnes Pqrce qrc le prblic a un
intérêt légitime à mierx les oonnaftne que les autr€s. La nature de l'événement permet à la presse d'en
re6dre cmpæ etd'cn puHier les phoûographies. Ndais le particrrlier mêlé à oet événement n'en perd pas,
pour auan{ b droit au respect de sa vie privée Cependant, il est difiicile de détgminer-oe qui, dans son
oomportem€nt, relève ds lbtilité de llnformation et æ qui ne peut ê[e lbbjet dc divulgatios.
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de se défendre relativement facilement et donc de contourner toute sanction. Nous

conlîrrrons alors notre idée de départ : lorsqu'il s'agit de traiter de vie privée, les

entreprises de presse et les journalistes sont relativement libres dans leur action. Et cette

thèse n'est que davantage justifiée lorsqu'on l'applique aux personnages politiques

français.

IIf. Les dispositions réglementant le traitement de
la vie privée des personnages politiques dans la
presse écrite

Des dispositions sont prises en faveur de la protection de la vie privée des

personnages politiques. Mais, là encore, lorsqu'il s'agit de les mettre en application, il

n'y a pas, a priori, de solution unique et pré - établie. Tout est donc plus ou moins

permis, ou plus exactement toute action ( par la presse ) ast défendable. D'autant plus que

chaque cas traité ne constitue pas automatiquement un précédent pertinent pour d'autres

affaires.
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nL f La mise en place de protections

Des dispositions spéciliques sont prises à légard des hommes et femmes publics.

Toutefois, ces derniers sont aussi concernés par les dispositions appliquées au commun

des mortels ( la protection est toutefois quelque peu amoindrie ).

IIL l. I Des dispoeitions spécifiques arr€tées

Les offenses contre les autorités publiquee, les corps constitués et

les personnes protégées

L,e droit au respect de la vie privée ayant pour but de protéger la paix et la liberté

de la vie personnelle, et le délit de diffamation I'honneur et la considération, une atteinte

au droit au respect de la vie privée peut ne pas être une atteinte à lhonneur. A I'inverse,

une diffamation peut ne pas être une atteinte à ce droiL Mais, bien souvent, la plupart des

aseintes au droit au respect de la vie privée sont en même temps des atteintes à lhonneur

ou à la considération.

L'article 29 6elaloi du29juillet 1881 punit " lallégation ou imputation d'un fait

qui porte atteinte à I'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le

fait est imputé'. Uinstitutionjudiciaire, soucieuse de protégernotaûlmeût le pésident de

laRépubliqueenexercice,a aussi prévu un texte de loi l'épargnant de toute offense

( englobant les injwes et les diffamations ). Ainsi, I'article ?6 dela loi du 29 juillet 1881

n punit spécialement toute exprcssion offensaûte ou de mépris de nature à atteindre, dans

leur honneur et dans leur dignité, le chef de l'État, les chefs aÉat étrangers ou leurs

représentants n. Signalons, à titre informatit que ce délit est courant sous la y àrrc

République : en effet la Cour de cassation estime que I'offense adressée au président de

République pour ses actes politiques atteint sa personne. Touæfois, " la volonté
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personnelle de MM. Gscard dEstaing et F. Mtterrand a pratiquement faittomber ce délit

en désuétude depuis lyl4" ( Cayrol, 1991, p 128 ).

I-a disposition prise à I'encontre des offenses contre les autorités publiques, les

corps constitués et les personnages protégés présentée, voyollsl ce qu'il en est de celle

concernant la publication de leur caricature.

La caricgtune

La caricature, tendant à rendre évident un défaut physique, intellectuel ou moral,

ou même seulement à amuser, est généralement illicite. Mais ce n'est pas le cas pour

toutes les personnes visées. En effet, les vedettes de la scène et de l'écran, les hommes

politiques, et d'une manière générale les pereonnes qui ont acquis la notoriété par des

activités publiques, peuvent être caricaturés : " la licité de leur caricahue étant la rançon de

leu notoriété et de la publicité de leurs activités o ( Kayser, 1995, p 191 ).

On peut alors s'imagrner que cette possibilité de caricaturer vient constituer unç

entrave à la protection de ces personnes et notamment à la protection de leur vie privée.

Cette supposition n'est, en réalité, pas tout à fait justifiée. En effet, n la caricature des

pefilonnes notoires, en principe licite, ne peut avoir pour objet leur vie privée " ( Ibid. ).

Celle - ci, divulguée par rure caricature, est perçue coûlme une atteinte au droit au respect

de la vie privée. Elle permet alors au juge des référés de prescrire, sur le fondement de

I'alinéa 2 ôe l'article 9 du Code civil, une mesure limitative de la liberté de

communication. Saisie et interdiction de vente de la publication peuvent être ainsi

ordonnées.
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Hormis ces dispositions, d'autres sont également à mentionner. Elles concement,

cette fois, de la même façon tous les citoyens. A la seule différence que lorsqu'il s'agit de

les appliquer au( personnages politiques, elles apparaissent quelque peu réduites. En fait

le législateur, partant de oes mesurcs, a choisi de limiter leur portée.

UI. l. 2 L'application des dispositions générales

L'article22insèredansle Code Civil un article 9 posant le principe suivant:

" chacun a droit au respect de sa vie privée ". Nous notons que cet article emploie le tenne

n chacun ". Il ne semble ainsi faire aucune distinction entre les personnes pouvant

bénéficier de ce droit. I-e simple citoyen coulme l'homme politique et même le président

de la République ont alors droit au respect de leur vie privée. Toutefois, le ' mur ' de la

vie privée s'abaisse pour certaines peËonnes. C'est le cas, par exemple, des particuliers

mêlés à un événement public. Mais même si la presse peut en rcndre compte, ces derniers

n'en perdent pas pour autant le droit au reslnct de leur vie privée, ni leur droit sur leur

image. A côté de ces individus soumis fortuitement aux feux de I'achralité, certains le

sont d'une manière permanente ou durable. Dans ce cas, des éléments qui étaient

auparavant considérés comme faisant partie de leur vie privée, ne le sont plus, parce que

le public a un intérêt légitime à les connalFe. Iæ mrn de la vie privée s'abaisse alors pour

eux, panoe que le champ de la liberté de I'information s'accroft. Sont concernées par cette

situation, les personnalités de la vie des affaires ou des personnes qui, exerçant une

activité publique, ont acquis une notoriété. Les hommes potitiques voient ainsi se

restreindre le domaine de leur vie privée : " le droit au respect de la vie privée des

hommes politiques a donc un conûenu plus limité que celui des autres personnes, mais

cette inégalité est justifiée par les fonctions qu'ils exerce,nt n, note Pietre l(ayser ( Ibid., p

2eo).



7 4

La loi organique no 88 - ?-?6 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière

de la vie politique tend à assurer la transparence du patrimoine du Président de la

République et des membres du Parlement. D'autre part, la loi no æ - 227 du même jour et

de même intitulé, tend à assurer la transparence du patrimoine des membres du

Gouvernement, des présidents de Conseil régional et de Conseil général, et des maires de

communes de plus de 30 000 habitants. En fait, le législateur s'efforce d'assurer à I'heure

actuellelatransparence, pendant la durée de leurs fonctions, du patrimoine des hommes

politiques considérés coûlme les plus influents 1.

Il faut ajouter à cette limite légale du droit au respect de la vie privée de ces

hommes politiques une limite consacrée par I'observation suivante : la liberté de

I'information et le droit du public à I'information doivent pouvoir " s'exercer à l'égard

I I C'est pour le président de la République, en raison de lEændue de ses pouvoini, que les règles
légales sont les plus contraignant€s ", avance Pierre Kayser ( 1995, p 288 ). Tout d'abord, les candidats à
la présidence de la République ont pour obligation ( sous peine de nullité de leur candidature ) de remettre
au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions du
nouvel article L. O. 135 - 1 du Code électoral. Et, en cas d'élection, ils déposent avant I'expiration de leur
mandat, une nouvelle déclaration conforme aux mêmes dispositions. En publiant au Journal Offuiel les
résultats de l'élection, le Conseil constitutionnel joint alors la déclaration de situation patrimoniale du
candidat élu ( et selon I'article ls de la loi organique, il publie sa seconde déclaration à I'expiration de son
mandat).

Pour leur paxt, les membres du Parlement doivent, à leur entrée en fonction, déposer sur le
bureau de lâssemblée à laquelle ils appartiennent, une déclaration, certiliée sur lhonneur ex:lcte, de leur
situation ptrimoniale conforme aux mêmes dispositions. I-e bureau assure le caracêre confidentiel de ces
déclarations, ainsi que des observations sur lEvolution de leur patrimoine formulées, au cours de leur
mandat, par les parlementaires. A son expination, ils ont I'obligation de déposer une nouvelle déclaration
conforme aux mêmes dispositions. I-e bureau de I'Assemblée apprécie les changements des situations
patimoniales résultant de ces déclarations et des observations des déclarants. I-e pésident de I'Assemblée
établit, chaque fois qull le juge utile, et, en tout état de cause, à chaque renouvellement de I'Assemblée,
un rapport qui peut comporter les observations des intéressés. Ce dernier est alors publié at Jowtnl
Oficiel ( article 5 de la loi organique insérant dans le Code électoral un article L. O. 135 - 1 ).

I-es hommes politiques restant doivent également, à leur entrée et à I'expiration de leurs
fonctions, déposer 1 sui le bureau d'une Commission composée du Vice - président du Conseil d'État,
présidenÇ et des Premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des æmptes ) une déclaration de
leur situation patrimoniale conforme aux dispositions pécédentes. I-a Commission apprécie les
changements de situation panimoniale résultant des déclarations et des obaervations des déclarants ; établit

tous les trois ans un rapport ( publié, selon I'article ls à 3 de la loi ordinaire, au Jourrwl Officiel )
comportant les observations des déclarations.

Signalons que la loi ( articles 4 et 315 de la loi no /2 - 1336 du 16 déoembre 19D/2 ) oonsacre ces
dispositions en punissant des peines de I'article 226 - I du nouveau Code ffnal " æux qui, en dehors du
rapport visé à l'article L. O. 135 - I du Code élecùoral ou à I'article 3 de la présenæ loi, auront, de quelque
manière que ce soit, publié ou divulgué ûout ou partie des déclarations ou obeervations prÉvues à I'article

L. O. 135 - 1 du Code élecûoral et aux articles I t et 2 de la présente loi ".
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d'aspects de leur vie privée préjudiciables aux fonctions qu'ils exercent u ( Ibid., p 29O ).

Ainsi, des inforrrations relatives, par exemple, à la santé de oes personnâges publics

" peuvent êhe licitement publiées par la presse et dans une certaine mesure,

recherchées ", précise [terre Kayser ( Ibid. ). tvlais jusquoù peuvent être repoussées ces

limites imposées par I'intérêt général ? u On a proposé, dans cette conception extensive de

la liberté de I'information à l'égard des hommes politiques, de limiter la protection de leur

vie privée aux immixtions intolérables, c'est - à - dire à l'intimité de celle - ci, à sa partie

la plus secrète " ( Ibid., p ?Sl ). Ce qui laisse aux organes de presse une grande rnarge

d'actions. Et ces derniers ne sont pas plus limités lorsqu'il leur faut faire avec le droit à

I'image.

o [-a Cour de cassation exerce le conhôle de la qualification des faits établis par les

juges du fond en une atteinte au droit de la personne sur son image, bien que ce droit ne

soit pas consacré par une disposition légale n ( Ibid., p I94 ). En fait, c'est la

jurisprudence qui consacre le droit de la personne sur son image. Elle admet alors

aujourd'hui le droit d'un individu à ce que son image ( ou celle de ses héritien ) ne soit ni

réalisée ni publiée sans son autorisation préalable. Toutefois,la question de savoir si le

droit à I'image est autonome par rapport au droit au respect de la vie privée ou s'il en

constitue, au contraire, un aq)ect, n'est pas résolue. En fait, la nature de ce droit varie

avec sa finalité, c'est - à - dire avec les intérêts dont il as$re la protection. Dune part, il

assuxe la protection de son intérêt matériel à ce que son image ne soit pas exploitée sans

son autorisation. Il lui confère alors le monopole d'exploitation de son image. Mais,

précisons que ce monopole d'exploitation concerne seulement un petit nombre de

personnes, qui en raison de leur notoriété ou de leur aspect physique, ont la possibilité de

se faire payer la réalisation et la publication de leur image. Ce droit protège, d'autre part,

I'intérêt moral d'une personne à ce que son image ne soit pas réalisée et publiée quand

elle relève de sa vie privée. Dans ce cas, il est une prérogative du droit à son respect.

Doùlastipulation,parcertains auteurs, de la mention nimagen dans la présentation
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( que nous avons précédemment exposée ) du contenu de la vie privée. Le droit de la

persnnne sur son image protège aussi I'intérêt moral de cette percotrne à ce que sa

pésentation au public ne soit pas inexacte. I-e délit de I'article 370 du Code penal de la loi

du 17 juillet I9TO sanctionne I'individu qui publie sciemment, Par un moyen quelconque,

le montage réalisé avec I'image d'une personne, sans son consentement, stil n'apparalt

pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

hécisons que cette protection n'est pas limitée à la vie privée des personnes. Elle s'étend

aussi à leurs activités publiques : n s'il importe que leur vie privée ne soit pas dénahmée

aux yeux du public, il en est de même pour leurs activités publiques o, note Pierre Kayser

( Ibid., p 189 ).

I-a jurisprudence consiacre le droit de la personne sur son image, admet le droit

d'une personne à ce que son image ne soit ni réalisée ni publiée sans son autorisation

pÉalable. Cependant, ces deux prérogatives comporteût uns limitÊ : lorsqu'une personne

se livre à une activité publique. Dans oe cas, n son image peut êûe réalisée et publiée sans

son autorisation préalable " ( Ibid., p L2l ). On explique généralement ce$e disposition

en disant qu'une personne exerçant une activité publique donne une autorisaton taciæ à la

Éalisation et à la publcation de son image la représentant .lans I'exercice de cette activité.

Il faut néanmoins que cette activité soit exercée dans un lieu à caractère public : " Si

I'exercice d'une activité publique par un individu à I'intérieur du corps social entraffne

naturellement que tout événe,ment se rapportant à celui - ci soit accessible à tous en tant

que se rapportaût à sa vie publique, encore faut - il que le déroulement de cette activité

intervienne dans un lieu à caractère public n, note Xavier Agostinelli ( Lgyl,p 162).

Il nous faut pnéciser que cette notion de lieu public ne constitue en aucun cas un

passe - droit à la réalisation et la publication de toute photograPhie. Ainsi, il n'est pas

possible d'admettre que des éléments de la vie privée d'une Personne deviennent

présentables par le seul fait que celle - ci se trouve dans un lieu accessible au public. u I,a

chambrecriminelle,interprétantl'article ll delaloi du 11 mai 1968 sur la presse qui
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punissait' toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée... ',

a décidé que '... la protection assurée à la vie privée s'étend non seulement aux actes

accomplis au sein du domicile des citoyens mais encore aux actes qui se révèlent

extérieurement, s'ils sont du domaine du for intérieur et s'ils intéressent la liberté de

conscience ', et elle a appliqué cette règle à un pèlerinage. Ia cour de Paris s'est

également prononcée en ce sens que la' vie privée ... peut se dérouler dans des endroits

publics,la notion de vie privée recouvrant les activités étrangères à la vie publique qui

sont poursuivies aussi bien vers un lieu public que dans un lieu privé... ' et elle a rendu

plusieurs arrêts en ce sens. La plupart des décisions des juges de fond se prononcent

dans le même sens ", explique Pierre Kayser (1995,pZTT -n8). En fait, la réalisation

et la publication de la photographie d'une personne se trouvant dans un lieu public ne

sont licites ( à I'exception du cas où, coûrme on I'a vu, elle exerce une activité publique )

que lorsque I'image de cette personne est I'accessoire de celle du lieu : n La liberté de

photographier les places, les monuments, les sites a pour conséquence nécessaire celle de

photographier les personnes qui s'y trouvent. L,a liberté de publier la photographie de ces

lieux emporte aussi celle de publier I'image des personnes qui y sont présentes au

moment où le cliché a été réalisé. Il n'en serait pas de même si I'image d'une ou de

plusieurs pemonnes, au lieu d'être I'accessoire de celle du lieu, était l'élément principal,

' le premier plan ', celle du lieu n'étant que le ' décor ' ' ( Ibid., p n9 ).

Ces dispositions présentées, nous comprenons que le législateur s'est inquiété de

protéger la vie privée des personnages politiques. Cependant, la mise en application de

ces protections s'avère être problématique.
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III^ 2 La difficile mise en application dee protections

Les mesures adoptées n'indiquent pas expressément comment il faut les

appliquer. Et le problème est d'autant plus important que I'appréciation de ces

dispositions n'est pas généralisable à tous les cas rencontrés.

I.ll. 2. I Une appr{ciation non édictée

Uarticle ?.6 de la loi du 29 juillet 1881 " punit spécialement toute expression

offensante ou de mépris de nature à atteindre, dans leur honneur et dans leur dignité, le

chef de l'Ésat,les chefs aÉnt étrangers ou leur représentant n. Néanmoins, il se contente

d'admettre cette mention ; aucune précision n'est apportée. C'est alors au juge, en

fonction de I'article de presse incriminé par exemple, de reconnaîhe s'il y a délit ou pas

et, en conséquence, de sanctionner la rédaction.

Pour ce qui est de la caricature, nous avons stipulé que cette dernière ne peut avoir

pour objet la vie privée. I-e problème est que cette disposition repose sur une notion au

contenu non véritablement délimité. Donc, là encore, toute action voulue par la presse

reste possible.

Les hommes politiques ont" comme les autres pennnnes, droit au respect de leur

vie privée. Toutefois, ce droit comporte, ponr eux, une limitation. I-a liberté de

lïnformxion ne comprend pas seuleme,nt leurs activités publiques : elle s'étend à leur vie

pnvée danslamesue où celle - ci peut être préjudiciable àl'intérêt public. Il faut donc se

demander dans quelle mesure le domaine de la vie privée se restrcint pour oes personnes.

La tâche se complique alors. On a proposé de limiter la protection de leur vie privée aux
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immixtionsintolérables. Maisrienne détermine à quoi elles correspondent. En fait, elles

relèvent à nouveau de I'ap@ciation dujuge.

Pour finir, reprenots la disposition prise à l'égard du droit à I'image. La

jurisprudence reconnaft aujourd'hui le droit d'une personne à ce que son image ne soit ni

réalisée ni publiée sans son autorisation préalable. Cependant, ces deux prérogatives

comportent une limite: c'est le cas, en particulier, quand une personne se livre à une

activité publique. Dans ce cas, son image peut être réalisée sans son autorisation

préalable. Mais là encotre,la situation est à apprécier au cas par cas et là encore, toute

action semble pouvoir se justifier. Comment ? En montrant par exemple qu'une

photographie, accusée de présenter un individu dans sa vie privée, n'est en Éalité qu'une

illustration de son activité publique.

Les organes de presse peuvent donc contounner les sanctions, d'autant plus que

ces dernières ne seryent pas, d'un cas à I'autre, véritableme,nt d'exemple.

ln. L 2 Une appréciation modulable

Deux mêmes cas peuvent être différemment appréciés ; une publication accusée de

porteratteinte audroitaurespectde laviepdvée ne seia pas forcément à nouveau blâmée

pour une parution du même ordre. En d'autres termes, punir un magazine pour avoir

révêlé, par exemple, qu'une femme politique X est enceinte n'implique pas

inévitablement la punition de tous les autres titres indiquant qu'une femme politique est

enceinte. L'appréciation du juge dépend notarnmênt du comportement que cette penlonne

a eu jusque - là à ce propos. Cette appréciation dépend également des idéologies du

momenl Ainsi, dens la conception longlemps admise par la jruispnrdence, le patrimoine
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des personnages politiques faisait partie de la vie privée. Il était protégé par I'article 9 du

Code civil. Cependant, coûlme nous I'avons noté, cette conception est aujourd'hui

abandonnée.

n S'il est admis que les personnes qui sont appelées à exercer une fonction

publique ou qui, d'une manière plus générale, participent, selon I'expression de

Raymond Lindon, à la vie sociale, économique ou politique de la cité, orientent la plupart

de leurs activités vers la collectivité, il est normal, qu'en retour, le public dispose, à leur

encontre, d'un droit de regard particulièrement étendu tr, annorncs Xavier Agostinelli

( 1994, p 175 ). Ainsi, la brèche au mur de la vie privée trouve une justification, en

I'occurtence, dans le contrôle du mandataire par le citoyen. Il s'agit alors de concilier, de

façon aussi équitable que possible, le droit du public à I'information av€c le droit du

citoyen au respect de sa vie privée. Mais cette conciliation est délicate à opérer. Il n'y a

pas a priori de solution pré - établie. Cet équilibre dépend, en pratique, d'un examen

soigné et nuancé ; de I'appréciation des éléments et des intérêts en présence. Ce qui laisse

une certaine marge de manoeuvre aux organes de presse. Et cette dernière est drautant

plus grande qu'en matière de protection de la vie privée, I'intervention du juge n'apparalt

bien souvent que postérieurement à I'ateinte.

IMais alors pourquoi les affairres concernant François Mtærrand ont - elles été

construites si tardivement ? Certainement parce que I'institution médiatique, au

fonctionnement arrêté, conhôle à sa manière le traitement de la vie privée des citoyens

conrme des personnages politiques.
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Chapitre 2 : L'institution médiatique
et ses arrêtés
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I. Le fonctionnement de la presse écrite

Læ champ de la presse écrite est pourvu d'un' cadre 'qui, d'une certaine façon, le

régit. Ce dernier concerne tant la pratique des joumalistes que celle des différentes

rédactions.

Cependant, ces professionnels comme ces entreprises de presse sont et restent

libres dans leur action.

I. 1 l)es pratiques aflichées

[.es pratiques des journalistes coûlme celles des entreprises de presse paraissent

arrêtées. Tel est le constat que nous faisons dans un premier temps.

I. l. I Une pratique journalistique défrnie

LTmportance de la déontologie est une idée forte en France. Elle apparaît de plus

en plus coûlme la condition à la fois de la qualité de I'information, de I'amélioration du

sort des journalistes et, de façon plus large, d'un aménagement et d'un emploi des

moyensconformes àI'htérêt général et à la protection des personnes. La déontologie de

la profession est, dès la naissance de la presse moderne, une des préoccupations des

journalistes. Tout au long du dix - neuvième siècle, la bataille pour la liberté de la presse

est aussi un long effort pour la moralisation d'une profession. Cet effort débouche alots,
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au vingtième siècle, sur des Chartes ou des Codes d'éthique rédigés par des associations

de journalistes.

Ainsi, une Charte du journaliste ( cf. annexe 1. ) est adoptée en 191,8 ( puis

modifiée en 1938 ) par le Syndicat national des journalistes et acceptée par d'autres

syndicats professionnels. Cette dernière est avant tout une déclaration morale ( avant

d'être une obligation ).

D'autres textes viennent, ensuite, contribuer à une déontologierelativementmieux

établie. En 1964, par exemple, la Commission déontologie de la Fédération nationale des

syndicats et associations professionnelles des journalistes français élabore un projet de

Code dhonneur des journalistes ( cf. annexe 2.) etun Conseil supérieur de I'information

pour veiller à son application. Cependant, ce projet est vite enterré, n devant la

convergence d'intérêts de nombreux journalistes, qui craignaient les conséquences

imprévisiblesdetoutÊlimitationdeleurliberté, et des entrepreneurs de presse, avides de

gagner de I'argent sans entraves n ( \Mouts, 1.990, p 165 ).

I:e2lnovembre lyll,àMunich un importanttexte est rédigé et approuvé. Cette

Déclaration des devoirs et des droits des journalisês ( cf. anne-xe 3. ) est élaborée par les

représentantsdesfédérationsdejournalistes de la communauté européenne, de Suisse et

d'Autriche, en présence des repésentants de nombreux autûes pays du monde. I-e æxæ

estreconnuen France par I'Unionnationale des journalistes français ( regroupant le

S. N. J., le S. N. J. - C. G. T., le S. J. F. - C. F. D. T. ) et il figure en préambule de la

Convention collective desjournalistes. C-ene Déclaration a I'avantage d'êhe plus explicite

surnombre de points que la Charte du Syndicat national des journalistes, finalement seul

document frangis comparable. Les devoirs y sont séparés des droits. I-a notion de

responsabilité de la profession apparaft pour la première fois et il en est de même pour la

notion du droit du public à I'information. En outre, le droit pour le professionnel de

refuser touûe pression est explessément fonnulé.
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Un journaliste ' digne de ce nom ' se doit de respecter l'ensenble des règles et des

devoirs qui régissent la profession ; doit s'astreindre à suivre une certaine conduiæ. Cette

dernière encadre, d'une certaine façon, son action.

Le journaliste, ses idées et ses méthodes, symbolisent peut - être le mieux la

pratique de la presse en ce qu'ils sont les seuls à apparaître sur le devant de la scène.

Cependant" la liberté d'expression de ce professionnel n risque à chaque instant de se

heurter aux objectifs de I'entreprise dont il est le salarié, objectifs qu'incarne

nécessairementunhomme dontil dépen{ledirecteurdelapublicationou le édacteur en

chef. Ainsi, le journaliste est - il toujours I'homme d'une double affiliation :

professionnel d'un côté, et assujetti à ce titre à des normes ou à des règles qu'il partage

avec ses pairs ; salarié de I'autre, ce qui implique un lien de dépendance et de

subordination avec I'entreprise dont il est le salarié n ( Balle, 199/1, p 316 ). Ce qui nous

amène à voir aussi et surtout ce qu'il en est de la ligne de conduite des entreprises de

Presse.

l. l. 2 La ligne de conduite des entrepricec de preccc

Iles fonctions précirer à remplir

" Dans la diversité de ses formules, la variété de ses contenus et la multiplicité de

ses titres, la presse reflète toutes les activités des hommes et elle exprime tous leurs

bcsoins " ( Albe( 1989, p lll ).

Un magazine est un ploduit indusriel soumis aux lois économiques de son

marché. Mais il est aussi, et nous I'espérons, encore avant tout une création intellectuelle

remplissant certaines fonctions sociales. Une certaine approche de la presse revient à se

demander ce que les gens font de leur journal, ce qu'ils en attendent et quelles

satidactions ils trouvent à le lirc. C'est la démarche suivie par I'analysc fonctionnali*e.
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La liste des recherches inspirées par cette approche est inépuisable. Limitons - nous alors

au travail de Pierre Albert. D'apês cet auteur, " on peut classer ces fonctions eû quatne

groupes : les deux premien ' information' et'distraction', répondent directement aux

attentes du public ; les deux autres, ' intégration sociale ' et ' thérapeutique

psychologigùo ', exercent leur action de manière secondairc, dérivée o ( 1990, p 28 ).

La première fonction de la presse est l'information, n c'est - à - dire d'abord la

transmission, I'explication et le commentaire des nouvelles de la grande actualité

politique, économique, sociale et culturelle, nationale et inærnationale, mais aussi de la

petitÊ actualité, des faitS divers, nouvelles locales ou informations sportives mettant en jeu

des individus ou des petits groupes ' ( Albert" 1990, p 28 ).

La distraction est la seconde des grandes fonctions de la presse. On lit en général

lesjournaux pendant les moments de loisirs et on le fait, dans une large mesutre, pour y

trouverune récr,éation : d'ailleurs, " le public lui - même, a noté Jean Stoetzel, manifeste

qu'il considère la lecture de la presse coûrme une activité de loisirs ; ceux qui ne la lisent

pas disent souvent' je n'ai pas le t€mps pour cela ', @ gd implique bien qu'il s'agit dans

leur esprit de quelque chose de futile ' ( Cayrol, 1991, p 17 ).

Par - delà ces deux fonctions fondamentales qui justifient I'existence de la presse

et motivent sa lecture,les journaux produisent indirectement des effets dérivés. n Par le

dialogue qulls engagent entre le lecæur et le monde coulme par la dilfusion des valeurs

civiques, morales et culturelles qu'ils assurent" ce sont des agents d'intégration sociale

des individur d*l la société globale et dans les différents groupes qui la composent n,

note Plerre Albert ( 1990, p 30 ). La lecture du journal est une sorte de dialogue,

d'ouverture sur le monde. Cette lecture permet, d'une part, d'êfre informé sur la vie

sociale et politique. Dautre part, elle facilite rme identifrcation du lecteir à la communauté

àlaquelleilappartionLAinsi,la lecture du journal aide l'individu à mieux se situer dans

son environnement local, régional, national ; elle est un acte de participation sociale qui

conEibue à b,riser I'isolement des individus. La lecture d'un journal renforce également

I'appartenance aux différents groupes professionnels et atx divertes communautés
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culturelles, spirituelles ou politiques auxquels le lecteur appartient ou auxquels il

souhaiterait appartenir. Unjournal peut avoirune image valorisante et conférer à ceux qui

I'achèænt un certain statut social : " Ainsi que I'avait montré Bernard Berelson, le journal

valorise le lecteur. Le journal convainc le lecteur de son importance n, nde Roland Cafol

( 1991, p 19 ). Il n'y a qu'à voir à ce propos combien de ceux qui achèænt k Monde le

fontparcequecelafait' bien' de I'avoir sous le bras. En fait" en achetant le journal, le

lecteur achète en même ternps une image de lui même : n de lui - même tel qu'il est, et tel

qu'il se projette " ( Ibid., p 19 ).

La presse a aussi des effets psychologiques : en effet, " à travers d'obscurs

cheminements, la lecture de la presse, par le défoulement des instincts ou des passions

qu'elle rend possible ( violence, sexualité ), par la compensation des frushations ou des

complexes d'infériorité par rapport aux grands de ce monde ou plus simplement aux

autres, par les occasions que le rêve y trouve d'identification avec les vedettes de

l'actualité, contibue à réfuuilibrer la psychologie de ses lecteurs n ( Ibid., p 30 ). Une

certaine concepion de la morale traditionnelle conduit souvent à condamner I'exploitation

par la press€ de la violence, des scandales familiaux ou politiques, des indiscrétions sur la

vie privée ou autnes. L'actualité présentée n'est certes, pas exemplafue. Ndais il convient

de constater, d'une part, que le succès de ce typc d'articles n'est pas un phénomène

récent ( il remonte pratiquement aux origines de la presse et a toujours trouvé son

équivalentdansunecertainelittérature nmranesque ) et que, d'autre ParÇ sa prrésentation

aide à sa manière les individus à se défouler par le rêve ou I'indignation. En cffet, la

p'resse lern permet de calmer leurs angoisses ou de vivre par plocruation des expériences

qui lern sont interdites.

Les fonctions de la presse relevées, nous compr€nons que ce$e dernière est n une

véritable institution sociale qrri remplit un service public somme toute cmparable,

'mutatis mutandis', à celui de l'éducation, de la santé ou des hansports " ( Albert" 1990,

p30).Précisonsqueoesfonctions ne sont pas exclusives les unes des autres. Leur
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importance dépend de la nature de l'institution médiatique et de la ligne éditoriale qu'elle

se donne.

Une ligne éditoriale

I-apresse écritefrançaise n compte un nombrc impressionnant de publications de

tout style, de toute pédodicité, de toute tature, capables de satisfaire les gotts des

lecteurs les plus diven et les plus exigeants n ( Pigasse, 1991, p 76 ). Il est d'ailleurs

difficile, voire illusoire, de tenter une classification de cette masse d'écrits très

hétérogènes. On peut certes utiliser des critères de classement pour tenter d'y voir plus

clair, mais à I'analyse, le résultat n'est pas tês satisfaisant. I-e critère de la périodicité

est grossier. Les caractéristiques formelles ( format, pagination, prix, mode

d'impression, formules de p'résentation...) aboutissent à des classoments peu révélateurs

de la nature des publications. I-e classement par catégories d'audience ou de contenu est,

quant à lui, le plus utilisé. Mais il conduit à négliger ce qui constitue la véritable

personnalité des titres : c'est par leurs différences avec leurs concurrents que se

délinissent le mieux les organes de presse. De plus, ce classement est I'un des moins

objectifs. Il n'y a qu'à voir les différentes typologies proposées pour répertorier la presse

Mtafrançaise ( d. annexe 4. ).

Néanmoins, pris au cas par cas, les titres de la presse écrite française sont

aisément caractérisables du fait de leu définition d'une ligne de conduite. Chaque organe

faitunchoixquantarxfonctionsàremplirprioritaitement, adopeune formule qui lui est

propre et qui fait sa spécifrcité. Spécificité qui concerne la périodicité,la forme mais aussi

le contenu dujournat ou du magazine. En effet, chaque titne se définit une ligne éditoriale,
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[.es pratiques des entreprises de presse et desjournalistes paraissent donc encadrées.

Toutefois, cette imp'ression peut être remise en question.

I. 2 Des pratiqnes variables

Iæs journalistes et entreprises de presse sont, en éalité, libres dans leur action.

Les devoirs qui régissent la profession journalistique sont facilement contournables et la

ligne de conduiæ choisie par les organes de presse, une fois aûêtée, n'est pas pour autant

défrnitive.

L ?* | Une pratique iournalistiquc contournrble

I-es textes régissant la profession journalistique sont superficiels. Alors, les

journalistes qui s'engagent à les respecter peuvent néanmoins faire et écrire ce qu'ils

désirent: se justifier de ses actes reste assez aisé. Ainsi, si la Déclaration des devoirs et

des droits des journalistes indique, notammenÇ que les devoirs essentiels du jornaliste

dans la recherche,la rédaction et le commentaire des événements, sont " de s'obliger à

respecter la vie privée des perconnes ", elle ne précise pas ce quï faut entendre par

I'expression et ne stipule pas les démarches à adopter. Pour sa part, la Charte du

journaliste ne spécifie pas I'attitude que oe professionnel doit adoper à l'égard de la vie

pnvée. Elle indique simplement que lesjournalistes doivent tenir n le scrupule et le souci

de la justice pour des êgles pre,nièrps n. Le iroUame est que les texûes de lcis p'rotégeant

la vie privée sont impécis.
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n [.a confrérie vit sur une morale b'ricolée pour se donner du courage n, annonce

ouvertement Dominique de Saint Pern ( " LES PAPARAZZI ',inL'Événement du Jeudi,

10 au 16 aott 1995, p 50 ).

Si les règles et les devoirs qui régissent la professionjournalistique peuvent êûe

facilement contournés, c'est parce qu'ils sont superliciels mais aussi et surtout parce

qu'ils sont et restent avant tout des déclarations morales. I-es journalistes peuvent

d'autant plug contourner ces règles qu'aucune instance ne sanctionne leur mauvaise

application. Francis Balle reconnaît que la Charæ du journaliste n n'a aucune valeur ou

force contraignante, faute notaxnment de touæ institution - pourtant pévue dans la Charte

elle-même !-susceptitilede veillerà son application n ( Balle, 1998, p4O -41 ). " I-e

code ne serait - il qu'un torchon de papier ? *, va même jusqu'à se demander Claude -

Jean Bertrand ( 1995, p2Z7 ).

Si les journalistes peuvent consciemment conûourner les textes établis, ils peuvent

aussi les ignorer du simple fait de leur méconnaissance. " [,a déontologie étant un

ensemble derègles d'éthique ou de morale professionnelle commtrne à tousles membres

dtune profession, peut - on dire que la profession concernée ici en possède une ? n, se

demande à juste titre Yves Lorelle (1W2, p 40 ). En effet, la profession recouvrc un

ensemble de personnes très différentes les unes des autres et nrayant pas forcément suivi

la même formation pour exercer.

A I'origine, le journaliste était celui qui publiait son journal. Théophraste

Renaudot, aveclaCnzptte,fondée à Paris en 1631, fait frgrre d'ancêtre. Le journalisme

moderne, pour sa part, nalt grâce aux premières rotatives et à I'affirmation des libertés

démocratiques.Depuis,lejournalismeestdevenutoujours plus divers. Mais qubst - ce,

précisémenç qu'un journaliste ? La loi du 29 mars 1935, incorpoée au Code du havail

( art L. 76L - 1 et s. ) constitue ce qu'il est coûvenu d'appeler le statut du journaliste.

Nous reùenons qu'il est " celui qui a pour occupation principale, égulièr€ et réhibuée,

I'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou
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périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses

ressources n. Mais en quoi consiste n sa profession n ? Sa nature n'est ni définie ni

indiquée. Nous nous apercevons aussi que cette définition ne considère pas les

entreprises de radio et de télévision coûlme lieux d'exercice de la profession de

jonrnaliste. Il faut attendre la loi du 2gjuillet lJfl'z(sur la communication audiovisuelle )

pour que soit posé, en son article 93 que n lesjournalistes exerçant leur professisa dans

une ou plusieurs entreprises de communication ont la qualité dejournalistes au même titne

que leur confêres de la presse écrite n et qu'ils bénéficient du même statut, défini

notamment par les articles L.76L - I à L. 761 - 16 du Code du travail. Mais là encore la

nature de la n profession " n'est pas définie. La jurisprudence va alors apporter certaines

précisions quant à la cæactérisation de la nature de I'activité du journaliste : il s'agit d'un

travail de type intellectuel ( par opposition à une activité strictement ou essentiellement

matérielle ou technique ), de collecte, de traitement et de mise en forme de lïnformation,

portant sur des faits d'actualité, exercé au sein d'une entreprise ( édifrice de journaux ou

de publications périodiques, agence de presse, radio, télévision ) dont la diffusion

d'informations est I'activité première. Lrlalgré ces données, il est difÏicile de recenser, de

manière claire et nette, les individus appartenant à la classe des journalisæs

professionnels 1. Et la montée des activités de communication ne fait que brouiller les

bases que I'on tente de donner à la profession

n Aucun diplôme n'est exigé de celui qui souhaite enter en journalisme, aucun

concours ne vie,lrt dresser ses obstacles à I'entrée de la profession n ( Guérin et Pouthier,

1993,p79). Le problème est d'autant plus complexe que la pratique de la profession

rcste 'ouverte '. henons I'exemple d'une rédactio'n. L'observation de la formation suivie

par sesjournalistes est révélatrice : ces derniers sont de plus en plus diplôm&, certes,

maisleurstihes ne sont pas forcément les mêmes. Les journalisæs de presse écrit€

I I En padart dc 'profeseimnalismc du flou ', noug avos étayé ta thèse selo laqrælle cn @des
disoours professionalist€s tendant à reprécenær le journalisme o(mEG uo monde struchté et fondé sur
une oompéûenoe claire et spécifique, il fa[ait voir un univers fluidc, aux modes de gestio florc et
mowantq à ta culnue professionnelle métissée par nature, pro'position qtæ nous avons pourtuivie en
évoquant rme ' vocati@ métise ' ', anfanoe De,ois Rucilan ( lgl, p 140 ).
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peuvent recevoir une formation spécifique en étudiant dans les écoles reconnues par la

profession. Mais celle - ci n'est pas obligatoirement requise par les entreprises de presse.

Un diplômé en droit" en médecine comme en lettres peut aussi postuler pour une place de

journaliste. Une fois choisi par I'entreprise de presse, il doit ' simplement ' s'acquitter

d'un stage de deux ans ( que la convention collective rend obligatoire ).

On ne peut alors s'empêcher de penser aux dérives qui peuvent naître. Sans suivre

une formation spécialisée, comment tous ces journalistes peuvent - ils avoir une éducation

déontologique propre à la profession ? Et le directeur de la publication, sur lequel nous

misonspourlimiterlesabuset veiller au maintien d'une presse de qualité, ne mérite

peut - être pas tout le crédit que nous lui accordons. En effet, aucun document officiel ne

stipule I'obligation, pour ce dernier, d'être préalablement reconnu comme journaliste

professionnel. Peut - il alors, autant sinon mieux qu'un journaliste, respecter éthique et

déontologie propres à la profession ? Connaît - il ne serait - ce que la Charte des devoirs

professionnels des journalistes ? Si, c'est le cas, veille t - il consciencieusement à son

respect ? Nous aimerions le croire mais nous savons que ses pratiques et ses exigences

sont aussi voire surtout régies par la loi du gain plutôt que par celle de la morale.

Ces constatations nous conduisent à penser qu'il est nécessaire de donner une

définition plus précise de la profession de journaliste ( la distinguant clairement des

professions voisines ) et de garantir à ceux qui I'exercent une formation bien spécifique.

Cependant, la volonté d'organiser la profession et d'en déterminer les conditions

d'exercice se heurte au droit de n'importe quel citoyen à s'exprimer dans les journaux.

D'où le problème... De plus, cette perception de la situation ne semble pas être partagée

par tout le monde : n dans un rapport sur le statut juridique des professionnels de

l'information remis au secrétaire d'État à la Communication au début de I'année lW3,

Jacques VisæI, conseiller d'État, estime qu'il n'est pas souhaitable de demander au

législateur d'élaborer un statut des journalistes autre que celui qui se dégage des textes

précédemment évoqués. Far ailleun, il juge également inutile I'in*allation d'un ordre des
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journalistes car la plupart des problèmes qui devraient entrer dans la compétence d'un

ordre professionnel sont déjà réglés par la loi et par son application par lesjuges " ( Balle,

19Y+,p317 ).

Ces précisions faites, nous devons également compléær nos dires sur la ligne de

conduite des différentes rédactions. Car ici aussi, cette dernière reste apparemment

'cadée' : si toute entreprise adopte une ligne éditoriale qui lui est sienne, cette dernière,

une fois instaurée, n'est pas pour autant défrnitive.

L 2. 2l)es orientatione modiliablcs

n Iæs publications périodiques, malgré la pérennité de quelques titres, malgré la

fidélitéàleursfonctions de certains directeurs de publicationet de certains rédacferus en

chef, sont un secteur de la production imprimée en constante évolution. [.es journaux et

revues naissent, meurent, fusionnent, subissent des crises économiques ou

rédactionnelles, changent de propriétaires, de présentation ou de titre n ( Revues et

magazitæs d'aujorrd'hui. Guide des périodiques à I'intention dcs bibliothèques

publîqæs,1990, Avant - propos ).

Bien que marquée parur passé de plusieurs siècles, la presse écdte sc renouvelle

sans cesse. Les raisons sont plurielles. D'abord les techniques de fabrication, de

rédaction et de diffusion connaissent une évolution acélérd;e. Ensuiæ, sous I'effet de

vives concurrences intenres et externes, solls I'effa des modifications des gotts et des

attentes des lecteurs, son marché doit se transformer. Un programme principal est

instauré. Des caractéristiques formelles lui sont personnelles. Cependant, rie'n n'empêche

certainsbouleversements. Ces demiers sont simplement à la charge des responsables. Et

le choix de réaliser de telles modifications ne semble pas ête rnaiment difficile à pnendre :
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un nombre impressionnant de titres ont déjà changé de format d'impression, de mise en

page, de modèle de Une, de type d'illustration ou de couleurs. Des exempl es 2 k

Psisien, d'octobre 1985 à novembre 19æ, met progressivement dans ses pages de la

couleur; adopte en octobre 1989 le format berlinois ( 31,5 * 47 cm ) et accroît sa

pagination. Pour sa part, FranceSoir a recours en L9B8 à la couleur. L'Hurnanrft4 quant

à lui, adopte en L9&5le format tabloid. Citons aussi les modifications de présentation du

jorrllral Le Monde connues en 1!n9 : format berlinois ( au lieu du format

33,5 * 50 cm ), place plus grande à I'illusbation ; r6partition en cahiers et accroissement

delapagination.Indiquonsenfin qtele Notneau Détective passe en 1991 au forrrat

30 * 36 ( au lieu du format 29 * 4l ) ; que Le Poirû adopte en 1990 le format ?f,| * ?8 et

en 1991 le format ?n,4* 8.

Ce caractère aisément modulable concerne aussi le fond, le contenu du titre.

Libération, par exemple, doit suspendre sa panrtion le 2l février 19Bl à la suiæ de

dissensions internes et de dilficultés linancières. Il réap,parait le 13 mai 19Bl dans trne

formule nouvelle. Moins engagé à I'extrême gauche, le journal joue la carte de

I'information critique, du reportage - enquête et accepte la publicité qu'il avait jusqu'alors

refusée. Souvenons - nous également du parcours suivi par Voici, magazine qui a

modifié à plusieurs reprises sa ligne de conduiæ poru finir par Eaiter principale,nent du

thème de la vie privée. Conçu en l9Bi'/, le magazine s'adresse aux familles. Son sous -

titre est alors'Actualité, Jeux, voyage '. Mais c'est un échec pour le gtoupe d'Axel Ganz

qui décide de modifier la formule. Voici deviettune publication pour les femmes. Son

solxr - tihe e.st, dès le mois de janvier 1988, ' Le nouveau magazine des femnes '. On y

parle de cuigine, de coufire... des mille et un détails de la vie pratique quotidienne.

Accessoirement, plusieurs pages'people' l racontent, de façon l@re et avec un ton

I Voici, &, Ici Puîs et Fraræe Dinarctæ eont souvent classés dans une cafégorie que lbn
beptrse ' journaux à censatioo 'ou à ' ecadale I et que I'o nonnme fréqrcmment aujourdhui ' preese
people '. Ceæ caractérisatim rcoourre à la fcds le 'peuple 'et' les geno '. La st'cificité dc ocs tifes est
dans leur cmtcnu lls parlent des gens oonilts, des sta;rs, fu vedctbs du shon, - bz Point de vre - hruges
fuMoùe prlf.dmc Cûe aus6i clascé dans oetle rubriqw mais sur un crréncau un peu particulicr : c,n effel
smmtenu n'€S Fs pqulsitË.



9 4

positif,la vie des stars. Le titre doit rapidement trouver sa place parmi la cohorte des

magazines de la presse féminine et s'installer solidement comme toutes les autres

publications du groupe Prisma en France. Cependant le succès n'est pas à la clé. Malgré

d'importants efforts de promotion, des changements de édacteurs en chef et directeurs

artistiques, rie,n n'y fait. Axel Ganz songe à arrêter la publication. Avant de s'y résoudre,

iltenteunenouvelleformule. Celle - ci passe par une modification profonde du contenu

rédactionnel. La partie 'vie pratique'de Yoici, consacrée à la mode et à la beauté, est

comprimte, seuls étant conservés les articles naitant du tourisme et de la santé. En

revanche, sont gonllées les pages'people ', @ gd va faire alors le succès du titre.

S'il est d'usage dans le milieu journalistique de parler dc culture, d'information,

de loisirs plutôt que d'argent, ce n'est que I'effet d'une certaine pudeur. n Demandez

bnrtalement aux actÊurs : journalistes, patnons ou publicitaitcs, à quoi sert la presse. Ils

vorrs répondront en choeur : ' Informer, distraire, cultiver'. En privé, ils Svouelont

qu'elle sert aussi à gagner de I'argent n, remarque Bemard Wouts ( 1990, p 250 ). Si le

journal ou le magazine est une crréation intellectuelle re,mplissant des fonctions sociales, il

n'en reste pas moins vrai quc ce journal ou oe magazine est aussi un prcduit industriel

soumis aux lois écono,miques de son marché. Et si la qualité d'une publication tient à æ,lle

de son contenu, sa valeur dépend certainement de sa capacité à gardcr oomme à houver

des lecteurs : n garder scs lecterus, en conquérir de nouveaux, est plus que jamais vital.

La poursuite de cet objectif passc par la mise au point dc nouvelles formules

rédactionnelles que l'on espère plus propes à séduirc et à retonir le public " ( Junqua,

1995, p 19 ). Et I'une d'entrre elles peut concerner la vie privê et son traitement.
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II. Le traitement de la vie privée dans la presse
écrite

I-a presse écrita française compte un nombre impressionnant de publications de

toute périodicité, de toute natune et de tout style qui doivelt satisfaire les gotts des

lecteurs. Cependant, une seule publication ne peut contenter lensemble des désin de ces

individus. Celle - ci doit faire des choix ; choix qui concernenl par exernple, la vie pnvée

et son traitement coûlme la manière d'aborder le thème.

Mais ces choix, une fois réalisés, restent toutefois complèæment modulables.

IL I Des lnscibilités dc choix llour lec entreprises de presse

[æs journaux qui font pr,ofession de dévoiler lq vie privée ne sont pas vraiment

limités dans leur action, ils n connaissent les risques et intègrent leur cott dans leur

budgeL Leurs avocats sont capables de éagir au quart de tour et connaissc'lrt toutes les

ficelles procédruièrcs " ( E)u Roy, 1997, p 1û2 ). Tout dépend donc en fait de la nahre de

chaque média et de la ligne édiûoriale qu'il s'est choisie : traiter ou ne pas traiter du thème

de la vie pdvée, retenirune méthode plutôt qu\me autnc pour I'ebord€r.
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II. l. I l)'une exptoitation fondamentale à une exploitation Hmitée de la

vie privée

Observons le panel de titres français que les kiosques à journaux nous proposent.

Nous constatons alors qu'un type de presse est spécialisé dans les sujets abordant la vie

privée de personnes publiquement non connues. On y relaûe des histoires vécues- Ce que

futle Notmeaa Détective.Il existe aussi des titres spécialisés dans le traitement de la vie

privée des personnes publiques. Certains d'entre eux, comme Voici ov Cnla, ont pour

sujet de pédilection le domaine du show - business ; d'autres encore, comme Point de

Vue - Images du Mottdc, privilégientle milieu des têtes couronnées.

Ces différents types de presse choisissent de traiter, dans la majorité de leurs

pages, de la vie privée des personnes célèbres ou non ; ce qui ne veut cependant pas dire

que ce thème reste exclusif. Quelques pages sont attribuées au développement d'autres

rubriques. Ainsi peut - on trouver dans ces périodiques I'horoscoPe ou la recette de la

semaine. Inversement, des magazines sffcialisés dans le développement d'informations

générales, accordent quelques pages à la vie privée des vedettes. Citons par exemple

psislilatch. qui consacre toutes les semaines sa dernière page à'La vie Parisienne'.

Uentreprise de presse choisit donc d'exploiter en quantité plus ou moins

importante le thème de la vie p,rivée. Cette quantité fait alors sa spécificité. Spécificité qui

dépend aussi de la manière dont ce sujet est PréParé.
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II. 1. 2 l)'une pratique de connivence à une prise cn llagrant délit

Une rédaction privilégie rme façon de se procurer ses informations. Ces dernières

peuvent provenir des personnes concernées. Trois cas de figure se présentent alors : dans

le premier cas, très banalisé, I'entreprise de presse ' achète ', en quelque sorte à la

vedette,l'information: n la presse people est devenue un véritable business, pour les

éditeurs, certes, mais aussi pour les stars. Certaines d'entre elles monnayent les

événements de leur vie privée. Des sportifs ou des starlettes font le tour des rédactions

pour vendre leurs conlidences exclusives ( maternité, divorce, nouvel amour,

mariage...). En échange, elles dçmandent des sommes pouvant aller jusqu'à I million de

francs selon la notoriété ou la nature des évélations n ( n Les cyniquer ", in Quo,

Féwier 20(n, p É).

Uentneprise de presse, en écbange de sa possibilité de réaliser un article sur la

vedette, peut aussi lui assurer d\me certaine manière toute une promotion : il n'y a n rien

de tel qu'un article pour assurerla promotion d'un nouvel album" d'un livre ou d'un film.

Les attachés de presse le savent bien : c'est leur métier de décrocher reportages et

couvertures pour leurs clients. [-a recette infaillible ? L,a photo de famille n ( n Les

professionnels n, ia Qtrc, Féwier 2000, p É ).

Le hoisième cas de figure,le plus pen/eÉ, abuse le lecteur eu lui faisant croire

quelesrenseignernentsontétécaptésà la sauvette... alors quTs sont stratégiquement

' offerts ' par les intéressés : " pour ne pas avoir I'air de chercher un coup de pub,

certains persoulages publics préfèrent se laisser surprendre par une ' paparazzade ',

L'image est floue et semble avoir été prise de loin. Cela resscmble à tme photo volée,

sauf que les p'rotagonistes sont de mèche avec les photographes " ( Ibid. ). Patrick Poivre

d'Anor pécise : ' On m'a même dit que, parfois, 'voleurs ' et' volés ' se sont partagés

le butin de la vente de paroilles photos " (1W7,p46).
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Si les informations révélées peuvent provenir des personnes concernées, elles

peuvent êtrre aussi volées par les journalistes en planque, à la rccherche de scoop. On

comprend alos que la manière d'aborder I'information influence le type d'illustration

retenu pour être pésenté avec le texte. Un reportage effectué ( avec consentement ) par

exemple au domicile d'une vedette de cinéma est accompagné de photographies de la

p€nlonne posant. Celles - ci ont un très bon rendu, sont faites avec beaucoup

d'application. Au contraire, un texte révélant la relation amouteuse de deux stars est

généralement assorti d'une photographie volée, prise sur le vif et donc d'une qualité

certaine,ment moindre. Mais quoi quïl en soit" les photognphies ont un impact énomre :

n la même information anodine dens un tcxtê, devient spectaculaire quand elle est dévoilée

pæ les clichés qui I'accréditent" la rendent indéniable. Le choc des photos est inliniment

plus percutant que le poids des mots. Et I'on connalt d'ailleurs fort peu de procès pour

atteinteàlaviepivéequi aient été provoqués par uû simple article ' ( Du Roy, 1997, p

68 ).

Pour obænir ses clichés, Ie,ntreprise de presse fait appel à son équipe permanente

de photographes, à des photographes - pigistcs ou encol€ à des paparazzi 1. Précisons

que ces demiers sont tnès régulièrement dénigrés. En choisissant de rpcoruir à ce genre de

photographes,l'enheprise de presse prend donc le risque de donner une image plutôt

négatived'ellemême.

Ctaque tifr€ fait donc des choix qui font sa spécificité. Toutefois, ces derniers

peuvent êhe aisément modifiés.

I ' Brytisâ ainri par Rodcriæ Rllini, smt papenzzi tonc photographcs qui volcænt et butinent
auûoun drunc stlr au travail oq mieux ono(trle, au repos ', expliqtæ Roland, Erez ( 1995, p y/ ). En
Fraæ, leur première intcrventio selnUe darcr du 13 juin t964 Ce jorr - là, le Duméro aX) de Jows de
Frore,ry dcs phoographics priæs au Éléobjoctif de Bngræ Bardot cn famillc.
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II. 2 l)es modulations de choix trrour les entreprises de presce

La spécilicité du domaine à traiter coûrme la pratique retenue pour exploiær le

thème de la vie privée ne son! en réalité, pas déIinitivernent fixés.

IL 2. I Un domaine d'exploitation non réglé

La notion de vie privée est une donnée particulière. Il est difficile d'établir de

manière catégorique ce qui relève de la notion. Cette réalité explique certainement le fait

qu'aucun classement de la presse éqite effectué n'établisse une catégorie intitulée ' vie

privée' ( d. annexe 4. ). Meux encore : des titres que nous considérons oortlme traitant

prioritairement de vie pivée sont classés, d'une présentation à une auhe, sous des

intitulés différents voire conhadictoires. En effeL si I'on se base sur des classementsfaits

de la presse écrit€, on s'aperçoit que ces derniers différe,ncient dans la majodté des cas la

presse dTnformation générale de la pr€sse spécialisée. Or des tihes comme lci Puis,

FrureDimanclæ ou Le Nouyeau détective régulièrement catalogués dnns la presse

spécialisée ( et, plus précisément, dans la'lnesse à sensation' ) par les typologies

relevées, le sont dans la presse d'informatim par des auteurs coûlme Jean - Paul Plgasse

ou Cbristine Leteinturier. Pour le comprendre, il suflit d'obsewer le tableau proposé ci -

apÈs ; tableau dans lequel nous présentos des titres ( retenus dans notre corpus

d'éfide ) accompagnés des catégoies établies pour les classer.
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Si une enheprise de presse choisit de sefocaliser ( ou pas ) sur le haitcment de la

vie privée, rien ne I'empêche de changer d'orientation. Cetûe remarque est d'autant plus

juste qu'aucune typologie ne fige les organes de presse dans uæ nrbrique intitulée

' presse sp,écialisée dans le traitement de la vie privée '. De plus, les journaux et

magazines peuvent tort aussi aMment changer d'o$ique de havaiL

|L 2.2 Une pratiquc dtexploitation non établie

Un magazine ou un journal peut momentanément ou définitivement faire appel à

des paparazzi, même s'il ne I'avaitjmais e'lrvisagé auparavanl

Lcs tltres et
leurs
classcments

I
L e s autorrs
consultés

France
Dimanche

Ici Parls I* Nouvaau
Détect ive

Point de vuc -
Images du
monde

V  o i c i

J - P. Pigasse
( reer )

Actualrt€ - Nsf,,s -
Pictures

Actualité - News -
Plctures

Actualité- News -
Picûres

Actualité-News -
Pic$res

Féminins

lul&liasùl
( 1998)

hess€ spécialisée
Vie qrctidienw et
îarniliale

hesse spécialisée
Vie qwtidieme a
faniliale

( Non catalogtÉ ) Presse spécialisê
Vie qwtidiewu a
faniliale

Presse spécialisée
Vie qwtidienne et
familiale

P. Alb€rt
( 1990)

la presse d'évasion
Iaprc.sseà
sensation

la oresse d'évasim
Lapresseà
sensation

Ia oresse d€vasion
Lapresseà
sensation

( llon catalogué ) Iæs oériodiques
d'informations
soécialisées
Iapresse
îâminine

R. Cayrol
( leel )

Ia oresse
s'adressanl
essentiellement à tm

Iâ u€sse
s'adrpssant
essentielleront à un

la uesse
sfadrcssant
esseûtiellencnt à rm

I-a oresse
g'adtpssant
esscntiellcmç'nt à
un oublic féminin
Pressedecaan,
presse d'évasion,
presse ù sensation

La presse
sradtessant
essentiellement à
un oublic féminin
Lapresse
féninine

public féminin
Pressedecoanr,
presse d'évasion,
pesse ù sewation

public féminin
Pressedecoeur,
presse d'évasion,
pcs* à snsotion

pnblic féminin
Pressefucætr,
presse d'évasion,
pesse à sensation

C. Iæteinturier I la ucsse
d'information
cénérale
Itpcsæ
hùdmnnd.ain

dTnformation
!é,!réralc
I-apesse

( non catalogtÉ ) ( non calalogué ) ( non catalogué )

' Prcw', h Êrycbpedta Univctwlis, 1996.
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n De tous les secteurs de la vie nationale, la presse est sans doute un des plus

concurrentiels n ( Albert, 1990, p26').Alors pour vivre, pour ésister à chaque instant à

la concunence nationale et à la pression des groupes étrangers, I'entreprise de presse doit

offrir aux lecteurs des articles qui sont autant voire plus athactifs que cenx des autres

publications. Ce qui peut I'amener à repousser les limites de I'indécence et de I'odieux,

I'exceptionnel étant devenu baml ; ce qui peut la pou$rcr à payer des paparazzi I Pour

continuer à surprendre, pour dénicher le ragoû de la semaine.

Mais est - ce que ce dernier concerne souvent un homme politique ? Quelle est

I'attitude des organes de presse à l'égard de la vie pnvée des personnages politiques ?

fII. Le traitement de la vie privée des persionnages
politiques dans la presse écrite

Chaque journaliste doit épondre alrx commandes de I'entreprise de prcsse pour

laquelle il travaille. En ce qui concerne la vie privée des politiques, ces d€rnières sont bien

marquées.

Toutefois, cetre éalité peut changer: le thème qu'estla vie pivée des personnages

politiques est €t restc à développer.

I A h mqt de [:dy Diaoa jourîaux ct mngezin€s .l€rnand€ût ncins dÊ dichés dc paparazzi. En
dfcq oee &nicrs font l'obja d'un lynchagp pofrulafue mais arssi et surtmt dTn lynchagc médiatique.
Nonrbrcux alors smt lcs tifes qui sc prétcndent différcûts de magazim oommc Volcl ; nmbrax sont
les pbotogra@ et les journalistcs qui dénigent et qui Be dfuûqrmt dcs paparui . lviais la baisse de la
demade de lcurrs phobgtaphicr no s'avùr C[Ê, nous eemUe t - il, qu'éphÉmèra [t' cmpCb ' pæê, oes
professionncls sotà nowcau tlès $ilicités.
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IIL I Caractéristiques d'un traitement maitrieé

Lbxploitation de la vie privée des personnages politiques, dans la presse écrite

française, est quelque peu timitée. D'abord, I'exclusivité de ce domaine n'est pas

recherchée par les différents titres présents dans le charrp médiatique. D'autre part,

beaucoup de tentatives d'exploration du thème se trouvent être réduites par la présence

d'une certaine règle journalisique-

IIL 1. I Un chamP Peu erPloré

Il nexiste pas, au niveau de la presse écrite frangise, de catégorie consacrant la

spécialisation suivante : le développement de la vie privée. N'en déduisons pas que les

magazines traitant de ce thème sont inexistânts. Ces derniers sont simplement classés

dans des catégories ne portantpas cette désignation. Connus et reconnus du public et de

la profession journalistique, ils vont même jusqu'à se spécialiser. Aiirsi, des titres

privilégient le traitement de la vie privée de personnes élèbres ( stars du show - business

ou têtes couronnées ) ou de gens non connul publiçremenL

En ce qui concerne la vie privée des personnages politiques, aucun titre ne

coûsacre tout son contenu au traitement du zujet. En fait, ce sont les journaux et

magazines français, diversement spécialisés, qui vont accorder quelques lignes au

traiæment dc la vie privée des pditiques.

Toutefois, le thème est traité de façon variable selon les organes atxquels on se

éfère. Ainsi ne va t - onjamais tnouver d'articles consacrés à la vie pnvée des politiques

dans la presse spécialisée dans la hi-fi ; ainsi va t - on rarement lire des æxæs traitant de la

vie privée des hommes publics daûs la presse spécialisée dans I'automobile ou le sport,

par exemple. Exceptionnels, en effe! sont les sujets ayant pour point commun ces
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différents domaines et ces personnages. Ici donc ce n'est pas une rédaction qui s€ refuse

à aborderle thème.

L'absence d'article retragnt la vie privée des politiques peut êhe aussi le ésultat

d'un choix bien réfléchi d'une rédaction. Ainsi,les titres privilégiant le traitement de la

vie privée des gens célèbres choisissent, en règle générale, de délaisser les échos

concernantles personnages publics. A lern avis, leurs lecteurs ne sont Pas en attente de

ragots concernant ces individus.

Orientation différente pratiquée par la presse d'information générale qui assez

régulièrement demande à ses journalistes de travailler sur la vie privée des hommes

politiques. Mais ces entreprises de presse, ces professionnels, soucieux de donner au

journalisme une certaine éthique, le font dans le respect d'une règle fondamentale.

IIL l. 2 Une règle Journalisûquc limitetive

La culture catholique et latine de la France a conduit à faire une distinction entre

I'action publique et le domaine privé. Les médias, de façon très progressive, ont

accompagné cete te'ndance.

Vers la fin de la monarchie absolue, la ceûsurc suscite des pamphlets d'une

violence inoure contre les moeurs de la cour. Un flot de bnochures raprporte les débauches

de Marie - Antoinefte ; elles conhibuent alors au discrédit de la famille royale. La

Révolution, en vif contraste, ouvre ensuite de 1?89 à lZ*t une courte période de licence

complèæ de la presse, tempéée seulement parla guillotine. Cest une période où il y a

une mise en cause ordruière des dirigeants. Cent ans plus tard, la III ème 3'6prs51ique met

aujolrl'équilibre nécessaire entne les investigations indispensables pour vérifier la vertu

des arbitrages politiques entre les intérêts particuliers et" en ouhe, le respect de la vie

privée. Iæs pères fondaæurs, en promulguant le 29 Juillet 1881 une loi sur la liberté de la

ptess6, prcnne,nt le risque d'ouvrir les vannes à la calomnie. Les parlementaires se
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protègent difficilement contre la diffamation, le duel servant en partie d'exécutoire,

jusqu'en lgl{.Ainsi les Républicains rejoignent peu à peu la conviction que I'obsession

de la transparence totale est aussi pernicieuse pour la vie civique que le plus opaque

secret. Ils comprennent que le substitut souhaitable à la censure monarchique n'est pas le

totalitarisme de la maison de verre mais une liberté d'expression qui s'anête au seuil des

foyers et des alcôves. Si le mouvement est progressif,la tendance est claire, sur le long

terrre : lesjournaux qui violent encore la vie familiale et sentimentale des dirigeants sont

les petites feuilles de chantage ( qui vivent surtout des articles qu'ils ne publient pas ) et

les publications de I'extrême - droite. La grande presse, malgré les bénéIices à escompter

du sensationnel, ne franchit guère les bornrcs de I'alcôve. Uaffaire Caillaux, surtout, est

Évélatice. Quand l'épouse du ministre des linances s'en va tuer le directeur du Figto

dans son bureau, le 14 mars 1914, c'est parce que celui - ci a publié une lettre intime de

M r Caillaux à sa première femme dans laquelle il écrit : " c'est I'instant décisif où il ne

faut reculer devant aucun procédé, si pénible qu'il soit pour nos habitudes, si éprouvé

qu'il soit par nos manières et par nos gotts...". L€s trois coups de revolver d'Henriette

Caillaux signifient non seulement la difliculté d'une réplique judiciaire, mais aussi le

caractère exceptionnel d'une transgression. Depuis la Libération, on a continué d'avancer

dans la bonne direction.

Aujourd'hui, les professionnels de la presse dite ' sérieuse ' 1, officiellement

honifiés par les pratiques américaines ou britanniques, se tiennent généralement à un

devoir de réserve en matière de taitement de la vie privée des personnes publiques. Ils se

contentent, de manière consensuelle, de prendre ce qu'il y a à prendre, de ne dévoiler que

la part d'intimité donnée par ces dernières 2 ( celle qu'elles ont choisie de rendre

I nessc de qualité généralement oppoeée à la presse dite ' non sérieuse ', à la mauvaise rÉputation.
2 C" qui n'ernpêche pas I'exisænoe d'insinuations et de rumeurs sur læ aventures amoureuses et la
santé des persomalitée politiqucs. Et oe dernier thèrne est, à en lire Jean - Noël l(apferer, ' un des favoris
de larumeur. Comme il est mdséant en Franoe d'intqpeller publiquement un homme politique sur son
état &, santé réel, cett€ tâchc échcit à la rumeur " ( 1967, g 2fl1.
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publique ). Ainsi comprend - on que si, en France, la censure n'existe plus, une certaine

auto - cen$ne, elle, est bel et bien présente. Cette dernière, manifestation n d'une pise de

çonscience des responsabilités du journaliste soucieux d'une certaine éthique ou

déontologie professionnelle r, poùt néanmoins disparaitre à tout moment ( Albert, 1989,

p16) .

I.I.I. 2 Un domaine d'exploitotion investissable

En réalité, le thème de la vie privée des personnages politiques est et reste à

développer. Iæ sujeq d'abord, est relativement novateur ; son traitement, d'autre part,

peut outre - passer toute règle journalistique.

III. 2. I Un champ à exploiter

Les titres de la presse écrite française n'ont pas encong comme sujet de

prédilectionlespersonnages politiques. lvlais cetæ situation peut changer. D'une part, la

vie privée des politiques peut être telle quç ces personnages deviennent intércssants à

pésenter. Imaginons un seul instant que les différents dirigeants de notre pays soient

I'objet de constantes rumeun se ralryortant à leur vie privée. Cette dernière peut alors

apparal'Fe commelenouveauterrain intéressant à exploiter à long terme. Dautre part, la

situation économique d'rn tiue peut devenir si mauvaise qu'il lui faut rapidement houver

rme solution lnrn accroftrc ses béné,frces. Un thème enoore inexploité par des concurrents

peut êhe alors une p,rofitable aubaine. L'organe de pressc a simplement à changer de ligne

éditoriale, chosc aiséc.
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Même la règle journalistique, que ûous avons jusque - là considérée comme

limitative, peut êtrre contournée.

l[l. 2.2 Une règle journalistique contourneble

Læs journalistes de la presse ' sérieuse ' respectent une règle qui veut que la vie

privée des politiques ne soitpas violée. Seules les informations données parles intéressés

sont alors médiatisées. lvlais ce conserxtus estfragile.

D'abord, ce dernier n'est que le fnrit d'un engagement moral de journalistes. Ces

professiomels peuvent donc momentanément ' I'oublier'. D'autant plus qu'aueune

instance ne vient les rappeler à I'ordre.

Ensuite, ce consensus repose sur une notion au caractère fluctuant. Si les

jogrnalistes peuvent'oublier' cette Êgle, ils peuvent aussi s'en contenter. Chacun, avec

sonidéerelativementpersonnolle de la notion de vie privée, Peut agir coûlme bon lui

semble A pûendre en même temPs respecter la vie privée des politiqrcs.

Enfin, |'état d'esprit des journalistes peut évoluer. En respectant un tcl consensus,

ces professionnels se limitent à transmettre les informations choisies par les Personnages

politiques. Ils vont peut - être en pr€ndrc conscience et agir en conséquence. Vont - ils

désirer cesser de travailler à promouvoir I'image des hommes et femmes publics ? Vont -

ils vouloir vérifier les informations données par les intéressés ? Les journalistes de la

pressedite'non sérieuse'accusent souvent les professionnels de la'plesse sérieuse'

d'etre complaisants et'frileux' à l'égard des personnalités politiques... vont - ils alors

agir pour prouver que ces critiques sont infondées ? Vont - ils être influenés par la

pratique de la presse anglo - saxonne ? Tout dépend de leur état d'esprit. D'où notre

volonté, dans notre seconde partie, de percer leurs me'ntalités.
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Ces pr6cisions apportées, nolxr nous inté,ressons enfin à lTnstitution politique et à

ses pratiques.

" Ir loi est une prescription établie par I'auûorité souveraine de lÉtat, applicable à

tous, et définissantles droits et les devoirs de chacun n, explique le dictionnaire Le petit

l.æousse ( 1990 ).

Si I'institutionjudiciaire peut se charger de faire fonctionner, de veiller à la misc

en application de textes de lois, c'est parce que oeux - ci ont préalablement été établis. A

la source, des règles, des obligations sont arrêtées par I'institution politique. De par la

prise de dispositions I en matièrp de fonctionnement de la presse éÆrit€ et de p'rotection de

la vie privée, nous sorlmes amené à supposer qu'il y a eu une volonté des politiques

d'encadrer ces domaines. Ce qui ne les empêche pas néanmoins d'entretenir, à leur

avaûtage, des relations avec les organes de presse.

I C"r Cspcitims piccc à l€grrd du fmctionment & la pressc écrib ct dc la pnobctio dc la vie
privée cot préæntês de manière détaillê.lonc le premier cha$tre dc oettc partic. Nous lcs faisons
toutdcis figurcr dans norp tnisièmc cbapiæ paræ $F ntnts nc porliors trraitcr dcs pratiqæs des
politiques sans o€ntimncrleursparticipatiosàlaniæ au pcint&ocs dispositiona
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prises à I 'égard du
presse écrite et de la

protection de la vie privée

Un certain nombre de dispositions légales sont arrêtées. Le but ? Notamment

prcposer aur Français une infomration plurielle, protéger I'emploi du journaliste et limiter

les abus éventuels de la liberté d'expression. 11 s'agit alors, daos ce dernier cas,

d'empêcher les atteintes qui, du fait de la liberté de la presse, pourraient être portées à

certains intérêts collectifs et aux droits des particuliers.

Toutefois, les différentes mesures prises se révèlent superficielles.

I. l. I)es règles limitrtives

l-a liberté accordée à la presse est assortie d'un certain nombre de règles qui

constituent son droit. Ces limiæs, notâmment posées par la détermination de différents

statuts, concernent l'entreprise de presse elle même, le produit de son activité et le

journaliste. Ces êgles viennent alors, d'une certaine façon, dicter la conduite de

l'entreprise de presse qui ne peut fairc, a priori, tout et n'importe çrci. C-ctte remarque est

d'autant flus vnie lorsque renûe en ligne de oompÊe la notion dc vie privée.

1. l. I Les mesurer imporéer à le Prcsse écrite

Le principe en France, corlme dans les régimes d'économie libérale, est que

I'entreprisedepresseconstitueune propriêté pùv& placéc dans le sec'teur de la libre
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entreprisô. Elle est donc régie par le droit commun applicable aux entreprises privées.

Cela concerne alors aussi bien sa constitution que son fonctionnement. Mais pour

corriger les effets, jugés parfois dangereux, du libéralisme économique appliqué à cette

entreprise, un ensemble de dispositions viennent s'ajouter au droit ordinaire. I-a loi du /7

novembrc 1986 détemine le statut des enheprises de pnesse en vigueur.

L'entreprise répondant aux différentes règles arrêtées doit faire précéder sa

publicationd'unedéclaration.Ainsi dênlarêau Parquet de la République,le journal subit

ensuite un certainnombre de dépôts.

D'autres dispositions déterminent les limites imposées au contenu de la

publication. I-a loi apporte des restictions qui concernent, d'une manière générale, ce qui

est considéré coûune constiûrtif d'abus de liberté portant préjudice à des intérêts collectifs

et individuels. C'çst ainsi que la vie privée d'un individu ne peut être ' violée '.

L l. 2 Les mcsures protégeant le traitemcnt dc ll vic privée

L'institution politique se préoccupe de la notion de vie privée. En dfet, des textes

législatifs ont été votés. D'une part I'article 22 de la loi du 17 juillet 19/O insère daos le

code civil un article 9 qui pose le principe suivant : n chacun a droit au nespect de sa vie

privée ". Dautc part" I'article B & la loi du 17 juillet 19/0 innove en matière pénale en

créant plusieurs délits corrsctionnels. Lcur objet ? Assurer la Foæction de lïntimité de la

vie privée et de I'authenticité de la personne. Les articles 368 à 371 du code pénal visent

alm sous le tite n Atûeintes à la vie privée ", quaû',e t1ryes d'actes rép'réhensibles.

Des règles sont donc posées. Elles apparaissenÇ à première vue, complètes et

limitatives. Toutdois la réalité est contraire à cette p'rcmière implession.
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I. 2 l)es mesures limitées

Pratiquement toutes les actions voulues par les entnepdses de presse sont permises

et défendables devant un tibunal.

L 2* I Les statute relatifs de la presse écrite

Certaines obligations, peu pesantes, sont imposées aux entreprises de presse.

Dautres mesurçs, relativeme,nt superficielles, peuvent être aisément contournées. Elles

paraissent alors finalement constituer un privilège pour les auteurs d'infraction qui

échappent assez souvenÇ du seul fait du particularisme des règles de procédure, à toute

possibilité de poursuite et de condamnation et jouissent ainsi d'une sorte drimpunité ou

dïmmunité.

Cette constatationestd'autantplus vraie lorsque le thème abodé est celui de la vie

pnvée.

L ?^ 2 Les textes protégeant le traitemcnt de la vie privéc

Le droit ne dit ni ce quTl faut entendre par l'expression ' vie privéæ ' ni comment

apprécier les textes ( eux - mêmg relativement superficiels ) qui protègent cette donnée.

Ainsi, la loi prévoit des délis de presse coûlme abus de liberté sans les définirclairement

FJ cette constatation s'applique à tous les individus, qu'ils soient de simples citoyens ou

pemonnages politiques.

En réalité,les tribrmaux analyseirt chaque cas p'résenté et l'évalue,lrt par rapport arx

text€s, de façon plus ou moins subjective, puis jugent s'il y a nécessité ou pas de

sanctionner.Touteactionparlapr€sseestdoncpermiseetdffendable.D'autantplus que
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chaque cas traité ne constitræ pas, automatique,ment, un précédent pertinent pour d'autres

affaires : les procès punissant des publications ne sont pas forcément des exemples

généraux de ce qu'il ne faut pas faire en matière de vie privée.

Ces procès peuvent êhe réclamés parles personnalités politiques dont la vie privée

est parfois ' violée '. Mais ce n'est pas souvent le cas. Cette dernière est plutôt ' offerte '

par les intéressés. De plus en plus, ces personnages jouent le jeu des confidences et

entrouvrent la porte de lern intimité : ils appellent cela'corrrmuniquer'. Entendez, utiliser

les médias pour accroltne sa populadté ou apparalhe sous un autre jour que celui d'un

individu austère qui leur pade conjonctures sociale orr économique...

II. Les relations entretenues avec la presse écrite

Les personnages politiques et les rédactions françaises enûetiennent une relation

complice: lesp,remiersoffrcntdeséléments sélectionnés de leurvie privée aux secondes

qui s'en contenûent. I1 s'agit pour les professionnels de la presse de respecter la vie privée

dcspolitiçrcs.

Touûefois, cette pratique, nonréglementée, peut évolrter. La démarche même des

hommcsetfemme.spublics (celle de hançois Mtterrand comprise)peut plonger les
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journalistes dans un certain flou I et les amener à procéder à certains bouleversements.

Comme I'indique Albert du Roy, n ce comportement collaborationniste " a des effets

pervers : n il entretient I'ambigurté entre ce qui est permis et interdit o ( lW|, p 83 ) .

II. I Une démarche : I'ostension de la vie privée des personnages

politiques

La règle d'or de la transparence politique à la française est la suivante : le

déballage, si déballage il y a, est choisi, décidé par la ' victime '. A défaut d'idées

novatrices, les personnages politiques s'appliquent à offrir le meilleur de leur personne.

II. l. 1 La mise en avant de la personne

Réprouvé, répudié, rejeté : ainsi peut se résumer la situation concrète de

I'individualisme en France au cours des années 1968 - l9{2.Cependant, n'y a - t - il pas

depuis cette époque une renaissance de I'individualisme ? Nous répondons à cette

question par I'affirrrative. Iin l9&f : le titre " Le retour de I'individu n d'un long éditorial

ÉCngé par Jean - François Revel éûonne et force I'attention ( ' I-e retour de I'individu n, in

Le Poirx,S décembre 1983, p g - 65 ). L,e titre est provocant, parce que I'on a le retour

de celui que I'on n'attend plus, parce qu'il ose faire état de cefte figure de I'individu,

oubliée et méprisée au long d'une quinzaine d'années d'anti - individualisme. S'agit - il

d'un simple et superficiel effet d'écriture, ou bien du constat d'une soudaine

I Nous nous oontcntons ici d'imagincr les sentiments que les journalistcs peuvcnt avoir au
moment de I'entrée en fonction de François Mttcrrand. Notre objectif étant pour le moment de
circonscrire le æntcxte dans leqræl éclaænt les affaires cmcernant le norveau hésident L'éûde de notre
corpus de popien,la lecture de propos de journalist€s tenus au long de la présidencc de François
Mtterrand nors permet, danr une seænde partie, de oonfort€r ct de complétcr lcs idées avanoéec.



t l 4

métamorphose du paysage idéologique et peut - être même sociologique français ? Tout

un faisceau d'indices concordants laisse penser que Jean - François Revel a vu juste et

pointé un renveÉement de tendance de premierordre, au moins au niveau de l'évaluation

etdespréoccupationsintellectuellesde l'époque. En effet, dans les enquêtes analysant

l'évolution des comportements, sociologues et journalistes observent I'apparition

d'attitudes plus centrées sur soi.

" Tout le système politique, le comportement de toutes les personnes qui y

participent sont en réalité influencés et contaminés par la personnalisation de la vie

démocratique u ( Du Roy, 1997, p 180 ).

I-a politique ne peut qu'être touchée par ce développement de la vie personnelle.

Elle est, en effet, une pratique humaine exercée par des hommes politiques pour les

hommes. Aussi la valeur des hommes qui I'exercent a - t - elle une importance capitale.

La presse écrite ne va certainement pas sans jouer un rôle important dans la

personnalisation de la vie politique : " par le titrage , les photos, la pratique des

interviews, les journaux attirent plus volontiers I'attention sur les hommes que sur les

mouvements ou organisations n ( Cayrol, 1991, p 449).

Pour réussir en politique, jadis il fallait des idées et une grande force de

conviction. Chose a priori différente aujourd'hui. L-a crédibilité du pennnnage politique

n se mesutre davantage à son regard" à ses mimiques, à son menton qu'à la logique de son

discours. Cette valorisation extrême du personnage disqualifie les hommes neutres,

discrets ou physiquement peu sympathiques à l'écran ; elle expliqræ le srrccès de certains

hommes ou femmes qui ' passent la rampe ' n, avance l'économiste et démographe

Pierre l.ongone ( n Le spectacle électorel ",it Ia Croix L'Êvénemert, 15 avril l!)8l,

pn).Nous assistons ainsi à une transfonnation du'politique'en'petsonnage '. La

personnalité physique du candidat et ses qualités' d'acteur' comptent peut - êtne plus que

ses idées : en d'autrcs terûles,le'choc des images'aurait devané le'poids des mots '.
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C'est à leur notoriété et à lern image que pensent les politiques lorsque, à I'instar

des vedettes, ils commanditent et autorisent des reportages sur leur vie privée. Nous

sommes rentrés dans l'ère de la mise en scène et de la starisation ; les personnages

politiques s'y adaptent 1. Toutefois il ne s'agit pas d'apparaltre inaccessibles. Au

contraire, les hommes et femmes publics travaillent à nous faire croire qu'ils sont

modestes, n qu'ils vivent corIlme vous et moi, qu'ils sont proches du commun des

mortels, qu'ils nous comprennent donc et que nous pouvons leur faire confiance " ( Du

Roy, 1997, p ?M).

A I'heure actuelle, la personnalité occupe, il est vrai, une place centrale. lvlais

nous refusons de I'accuser de vider, à elle seule,le domaine politique de son contenu.

Car si elle est aussi présente, c'est certainement que celui - ci est relativement pauvre.

II. l. 2 Lt mise en retrait des idées

Pour combler un manque de nouvelles idées, les hommes politiques tnavaillent

leur image. Ils en appellent donc à notre compassion, à note complicité plutôt qu'à notne

conviction.

I-a personnalisation du pouvoir induite par l'élection du Président de la

République au suffrage trniversel direct provoque les premiers écarts. Ainsi, en t974,

Valéry Giscard d'Estaing fait campagne ayoc sa fille à ses côtés sur ses affiches

préside,ntielles. Il invente la 'communication politique moderae' ( m parla même de

' campagne à l'américaine '). Ce qui, à en lire Bruno Voisin,lui sera préjudiciable :

I Oans son article, Odm Vallet parte même de rædct0ariat : ' On se ptaint beauooup du vedettariat
En politiqle, €n sport ou en chansxt, une poigpê d'ambitieux sans scrupdes se partagent le petit écran "
( 'Lr scène ct lcs coullssce ', in I-a Crolr LtEvénentnt,30 janvier 1981, p 16 ).
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- n fuhec de sa politique économique, affaiblisseme,nt de son crédit auprès des capitales

étrangères, excessive présidentialisation de la V e République, por ne pas parler de la

place que tient la famille Giscard ou des ' affaires ', tous ces éléments confortent

I'entourage de J. Chirac dans I'idée que sT se représente, l'actuel chef de l'État est loin

d'être assuré de sa réélection n ( n Le gaullisme écartelé par ltélection

présidentielle n, in La Croix L'Êvénement, l0 janvier 1981, p 3 ).

Néanmoins, il ouvre une brèche dans laquelle s'e,ngouffre toute la classe politique

au cours des années 80. A la panne des idées, les politiques répondent par la

multiplication des images.

Le respect avec lequel la presse française traiæ I'institution politique et ceux qui

I'incament,les protège d'une curiosité intempestive. Ce sont les intéressés qui prennent

I'initiative d'annoncer les nouvelles ; le média ne fait que les transmettrre. Voilà comment

fonctionnent, en règle générale, les relations entre la presse écrite et les percontrages

politiques. lvlais ces derniers, par leur tendance à afficher leur vie privée, peuvent plonger

les professionnels dc la presse dans un certain flou et les inciter à agir autremenL

ll. 2 Une ligne de conduite incitative et permiocivc : la precse écrite

perplere

Un certain nombre d'interogations peuvent êtne soulevées par les journalisæs.

Elles concernent notammcnt les frontières entre la vie privée et la vie publique des

politiques ; leur rôle à jouer à l'égard des hommes politiques et lern aËitude à adopter face

au comporteme,nt de François Mterrand ( à propos de la'donnéc'de sa vie pivée ).
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ll. 2. I Des intenogations sur les frontières entre la vie privée et la vie

publique

Quand les personnages politiques n ' ont mis en avant leur vie privée, sont allés

pousser la chansonnette, n'ont reculé devant rien pour grimper dans les sondages, ils ont

pratiqué la confusion des genres. Voilà pourquoi je me suis interdit, depuis des années,

de montrer mon nombril ' n, annonce [,aurent Fabius ( ' YIE PRIVÉE : DOIT - ON

SAVOIR ? ", in L'Express,l0 novembre 1994,pilà67 ).

Rien ne détermine la conduite que les politiques doivent adopter à l'égard de leur

vie privée. En fait, ces derniers sont totalement ' maîtres ' de leur destinée. Ils

choisissent, selon leur opinion, de révéler ou non des bribes de leur vie. C'est ainsi que

des éléments tels que le sujet, la quantité, la fréquence de la donnée des informations

varient d'un individu à un autre. I-a ligne de conduite des politiques aurait très bien pu

êFe mafuisée. Comment ? Par la présence, par exemple, d'une sorte de consensus établi

entre ces personnages publics. Un champ de sujets ' autorisés ' et destinés à être

publicisés aurait été alors délimité ; ce qui aurait donné des repères aux entreprises de

presse, elles qui ne possèdent aucune définition juridique claire de la vie privée des

politiques. Mais ce n'est pas le cas. I-es personnages politiques agissent comme bon leur

semble.

Il est alors malaisé d'établir de façon catégorique le point de vue des politiques à

l'égard du contenu de leur vie privée. Celui - ci dépend de chaque individu, reste très

personnel. Les professionnels de la presse peuvent donc s'interoger sur les frontières

existant entne la vie privée et la vie publique. Mais ils peuvent aussi et surtout êhe tentés

de généraliserle comportement d'un politique ( comportement qui pourtant n'engage que

lui ) à l'ensemble de ces personnages. Ainsi le fait, par exemple, que Ségolène Royal

présente son nouveau né dans les pages de ParisMæch peut inciter la panrtion d'articles

dumême genr€. S'il en a I'occasion, un titre peut alors annoncer, sans I'autorisation de

llntéressé, la naissance de I'enfant de tel ou tel personnage politique. Il n'a qu'à plaider
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la narVeté : une femme politique a'offert'le sujet ; ce dernier peut donc &re mité ; il ne

semble pas appartenirau domaine de la vieprivée despersonnagespolitiques.

Le penchant des politiques à associer leur famille à leur astivité de candidat ou

d'élu peut, par ailleurs, accentuer la difficulté à percevoir les frontières entre leur vie

privée et leur vie publique. Drautant plus que cette pratique s'affirme à chaque mandat.

Tout d'abord, la femme du Président devient influente. Elle a'est plus cantonnée à

fiftimité ; elle s'affiche publiquemenl Ainsi, Claude Pompidou s'active dans le domaine

des arts ; Danielle Mtterrand, dans les actions humanitaires. Ensuite,les enfants des

Présidents ( pour ce qui est de 6 y ème République ) entament eux aussi une carrière

politique : Plilippe de Gaulle est sénateur ; Alain Pompidou est député européen ;

Cbristophe Mtterrand, conseillerà l'Éysée ; Gilbert Mfterrand, député ; Claude Chirac,

conseillèrcde sonpère.

La diffrculté desjournalistes à ce qui peut et oe qui ne peut pas êtne dit

leur permet Iinalement de haiær ce qu'ils désirent de la vie privée des politiques, d'autant

plus que ces professionnels peuvent s'interroger sur la qualité de leur rôle d'informateur.

fr.. 2. 2T)ea queetione sur le rôle de I'informateur

Est - ce que I'informateur doit simplement rendre compte de I'apparence si

soigneuse,me,nttravaillée dupersonnage politique ? Ou doit - il, comme pour les stars, la

confronter à la réalité et éventuellement, la corriger ou la contesùer ? La réponse, nous

semble t - il, va de soi. Un politique qui utilise sa vie privée pour favoriser sa vie

publique, qui afliche une vie privée modèle, inéprocbable, yoirr idyllique, doit en

acce,pûerles conséquences... à savoir,la vérification. Cegenre de cas de cæscie,lrce peut
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être fréquent chez les journalistes. D'autant plus que les pemonnages politiques sont de

plus en plus désacralisés.

A la différence d'autres pays comme les États - Unis ou la Grande Bretagne, la

France se distinguait par le crédit considérable accordé aux hommes politiques, coûlme

par I'idée que I'on se faisait de la politique : elle était respectable. Une ère nouvelle,

semble t . il, voit le jour. Depuis quelque temps, un certain nombre d' ' affaires '

pullulent dans le monde politique. Le scandale ( proposé en ' épisodes ' ) arrive entre

autres par I'argent, avec l'étalage des malversations, les détournements de fonds et la

confusion financière dans laquelle vivent les hommes politiques. Ces penpnnages sont

alors sommés de rendre des comptes sur beaucoup de choses. Et les médias s'en font les

porte - paroles.

Médias qui peuvent également être troublés par I'attitude que François Mtterrand

a adoptée à l'égard de sa vie privée.

lI. 2.3 Des troubles suscités par le comportement de François Mitterrand

FrançoisMitlerrand, qui avance dans Le Coup d'État Permattcnt qu'il n'y a pas

de République lorsqu'une zone d'ombre échappe au regard du peuple, prône la

traûsparence dès son entrée en fonction. Ce que Le Monfu reconnaft:

- n la volonté élyséenne de transparence maintes fois aflichées depuis 1981 n ( n La

santé ilu présiilent ",20juillet 1994, p I ).

Il décide alors de rendre publiques des inforrrations relatives à sa santé. La Croix

L'Evénement ne manque pas de signaler I'originalité de I'initiative :

- n Fait sans précédent dans les annales de la République : le nouveau chef de l'État,

François MËerrand, a rendu publiques vendredi les informations relatives à sa santé et à

sa foftune que, selon lui, ' les Français sont en droit d'attendre de celui qu'ils ont choisi
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pour assumer les plus hautes charges de l'État I n ( 'r La santé et la fortune de F.

Mittenand n, Vf, et25 mai 1981, P 6 ).

FrançoisMtierrandvamêmejusqu'à conlier publiquement que les interrogations

des journalistes sur sa santé lui paraissent légitimes. A son avis, ce domaine fait parrie de

la vie publique et concerne les Français. Il en sera autremenrt, son second mandat terminé.

Nous lisons, par exemple :

- o ' Ni choqué ni irité 'des questions des journalistes sur sa santé, F. Mtterrand avait, à

une autre occasion, trouvé cela'normal car en France tout le système rePose sur le chef

del'État'n ( n I-ê Président de la Répubtique est en bonne santé n,inlaCroix

L'Évérærnent,17 juin I982,p 9 ),

- n'Jusqu'au mois de mai,le 7, tout ce qui touche à ma santé peut relever des affaires

publiques. C'est d'ailleurs pouryuoi vous êtes - là. A partir du 7 mai, ça deviendra une

affaire privée ' n ( il MITTERRAIIID TORD LE COU A LA RUMEUR n, in In

CroixL'Événement, 19 awil 1995, p 8 ).

Ces auitude etpointde vue de FrançoisMtærrand peuventinciter lesjorunalistes

à traiter de la santé des persoonages politiques.

Une autre comlnsante de la vie privée est rendue publique par le Plésident : les

loisirs. Tous les ans, et bien avant 1981, le personnage s'attaque à I'ascension dc la roche

de Solutné. Lors de ce pèlerinage François Minerrand, entouré de fidèles, a lhabitude de

discuterà bâtons rompus avec des journalistes autorisés et même attendus sur les lieux.

Ce qui peut houbler ces pofessionnels et les ameNrer à se questionner : est - ce que tous

les loisirs de François Mtterrand doivent être considérés corlme appartenant à sa vie

publique ? Est - ce que les loisirs des personnages politiques peuvent être licitement

publicisés ?

Ce tnouble suscité parla démarche même de François Mcerrand peut êhe d'autant

plus important que durant scs septennats, il évoque des élémcnts intimes de sa vie, à

savoir ses ctoyance.s religieuses, ses amitiés, les problèmos de santé de son épouse.
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La frontière délimitant la vie privée de la vie publique du Président restant très

relative, les journalistes peuvent être tentés d'opérer certains changements dans lern

pratique. Et cefie tentation peut être d'autant plus grande que ce dernier, en entrant en

fonction, a fait la promesse 1 de ne jamais engager de procédures judiciaires à I'encontre

de la presse. Ce dont les journalistes et édactions sont parfaiæment informés. Nous

lisons, parexemple :

- n Une chose est stre : " 'Paris Match' est assuré de I'impunité puisque François

Muerrand s'est engagé à nejamais poursuivre une publication devant les tibrmaux aussi

longtemps quïl occuperait sesfonctions de chef de lÉtat. Il considère cette libe,rtérendue

à la presse comme un acquis de ses deux septennats n ( " Mitterrand avait dit

non... n,in FranceSoir,S novembre lgyl, p 8 ),

- " Uentourage présidentiel réfuûe la thèse selon laquelle le chef de lÉtat aurait pu

attaquer lhebdomadaire en justice pour atteinte à la vie privée s'il n'avait jamais été

d'accord avec la publication des photographies. Dès son installation à l'Élysée en 1981,

rappelle - t - @, M. Mtterrand avait pris I'engagement de ne jamais déposer plainte

contre un journal ou un journaliste aussi longûemps qu'il occuperait les fonctions du

président de la République. Récemment encotre, il confiait quïl n'avait aucune intention

derevenirsurcetterègle quï s'étaitfixée'( " Photos ile Pafis Match r François

Mitterrand nrétait pae d'accosdl ", in Le Figaro, 5 et 6 novembre t994, p 8 ).

I Prornesoe qui scra respcctée : ' RcsE que par - delà t$t€s ces ' affaires ', lçg nmbreuses et
oonsùantescampapesdedénigremeatsdont il a fait lobjet, les 'révélati@8 '8w sa vic privê, $r son
paseé durant l0ocupatioO sur sm amitié prdogéc avec le secétaire général dc la pdioe de Vie,hy Re,né
Bousquet, Rançois Mtternnd, pendaot ces quatorze années à la têtc de lEtat, nh jamais dépcé ttne
plainæendiffamatim',rffitllfirore.$oûr("Dcs I allltlncs I ct dcc mor.tr', 16mai 1995,p
u).
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Conclusion de la première partie. k traitement de lavie privée dans b

presse écrite. Un équilibre précaire erûre trois institutions

En matière de vie privée, les entreprises de pnesse se limitent en règle générale à

ne traiterque ce qui leur est laissé ou plutôt ' donné ' par les intéressés que sont les

personnages politiques. Cet équilibre est toutefois, relatif et fragile.

Avec François Mitterrand, des tabous sont transgressés ; des comportements

naguère intolérables sont quelque peu déculpabilisés. On peut gaget que lesjournaux

français, traditionnellement respectueux de la vie privée des hommes et des femmes

politiques, vont l'être moins. En effet, ces précédents peuvent faire autorité et servir

d'exemple aux institutions médiatiques. Tout dépend alors des sentiments et des

intentions réels des journalistes mais surtout des entreprises de presse. Si les textes de

lois ne donnent jamais que des repères relatifs et des référents imprécis, les

professionnels de la presse affectent à la notion de vie privée les contenus qui les

arrangent ( pour conduire leurs stratéges ). La médiatisation est précisément ce travail

complexe d'argumentation dans un champ aux limites variables. Quels interdits

reconnaissent - ils ? Quelles finalités affichent - ils ? C'est ce que nous allons tenter

d'appréhender dans la question de la construction médiatique d'affaires concernant la vie

privée de François Mfierrand"



t23

Deuxième partie

I-e traitement de la vie privée de François Mittenand dans la presse

écriæ. De la rupture de l'équilibre à la construction médiatique d'affaires
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Introduction de la deuxième partie

" Tout corpus se constnrit en fonction d'un certain nombre de critères qui vont

constituer I'homogénéité * ( Charaudeau, l9!)8, p 5l ).

Pour ce qui est de notre recherche, ces critères concernent :

* le thème : la vie privée de François Mitterrand,

* la période d'analyse t 1 erjanvier 19Bl au 3l décembre 1996,

* les supports : prcsse d'information générale et presse spécialisée.

I-es différentes typologies de la presse consultées ne s'entendant pas sur les

contenus de ces catégories, nous optons pour constituer, de manière penonnelle, un

corpus de journaux et de magazines à obseryer. Notre corpus de titres arrêté, nous

retenons tous les geûes d'articles de presse. Ce choix réfléchi et délibéré nous donne une

vue d'ensemble sur tous les produits médiatiques, il nous permet de comprendre

comment naît une affaire mais aussi comment celle - ci peut être empêchée ou avortée.

Nous élaborons alors une grille d'analyse dans laquelle nous détaillons le contenu des

énoncés linguistiques et iconographiques relevés.

Notre choix de travailler sur la notion d'affaire médiatique est né d'un simple

constat : la donnée, largement employée, n'est pas précisément anêtée. D'abord, les

études qui abordent la question se limiænt souvent à la description d'une affaire

particulière; ensuite, les dictionnaires de la langue française, quelles que soient les

éditions et les années consultées, déclinent la notion sans la rattacher clairement au

domaine médiatique ( même lorsqu'ils parlent de scandale venant à la connaissance du

public, ils ne précisent pas de quelles manières ). Le domaine est donc riche à investir.

L'étude de chaque affaire rencontrée nous autorise à émettre certaines conclusions. Mieux
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encotre,la masse importante de papiers et la variété des affaires de notre corpus ûous

permettent une mise en lumiàe du référent' affairc médiatique '. Quelle que soit I'affaire

étudiée, des paramènes identiques président à sa mise au molde. Ainsi, pour un joumal

ou un magazine, s'engager dans la construction d'une affaire, c'est faire des choix

récurrents. Ils concernent ce dont il va pader mais aussi de la manière dont il va le faire.

Néanmoins, nous démonûons que tous les tiues n'ont pas le même pouvoir de mobiliser

leurs concunenJs.

Avec FrançoisMtterrand, des tabous sont transgressés. Touùefois, dans certains

cas, ils I'ont été bien tardivemenL Il faut en effet attendre de nombreuses années avant

que soit médiatisé le fait que le Président a un cancer ou une fille illégitime. Mais

pouryuoi les rédactions ont - elles passé sous silence ces informations alors qu'elles les

avaient en leur possession depuis un certain ûçm.ps ? Pourquoi ont - elles été si discrèæs

alors qu'il leur était aisé de les traiter ? En fait, lorcque dans le champ journalistique,

certainsjoumarxconstnrisentàrmmomentprécis une affaire sur un thème tabou, qu'ils

soient seuls ou solidaires avec d'autnes, euTls suivent ou contredisent leur ligneéditoriale

permanente, ils visent un effet final déclaré ou noû, ils se donnent des enjeux. Enjeux

qui, comme nous I'expliquons, sont symboliques, identitaircs et / ou économiques.

Nohe havail débuæ par une présentation des inærventions de différents organes

de presse. Nous tâchons alors de déterminer un colpus de journaux et de magazines à

obseryeret un corpulr d'articles à analyser.
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Chapitre 1. Les interventions de différents organes
de
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I. Le corpus de journaux et de magazines

" Malgré I'apparente homogénéité que lui donnent son statut administratif et les

conditions générales de son exploitation, malgré la solidarité que créent entre les

entreprises les organismes professionnels qui les servent ou les représentent, la presse

n'est une qu'en apparence ; elle n'existe que dans et par ses milliers de titres " ( Albert,

1990, p25).

Aborder notre recherche en prenant cofllme corpus d'analyse la presse écriæ

française ; consulter tous les journaux et magazines nationaux présentés dans les

kiosques, est une tiiche qui relève en fait de I'impossible. Avant même d'entreprendre

tout travail, nous comprenons donc qu'il nous faut inévitablement choisir un corpus de

titresàétudier 1.

Notre corpus de quinze journaux et magazines arrêté, nous nous chargeons

ensuite de présenter un par un les titres qui en font partie ; ce qui nous seryira, lors de

nofte étude d'articles, à comprendre les atitudes des organes de presse.

I Nous so{nmes parfaiæment cqrscienûe du fait que la sélection de titres va limiter I'anatyse des
affaires médiariqæs cmstruitês. Nons évitercns d@c, drune part, d'exemplilier notre discoùrs ( tenu à
partir de qælqæs journaux et magazines ) à I'ensemble d€s tiû€s de la presse écriæ fiarryaise. D'aut€ part,
nots garderons constamment à l'esprit que des actes, que dcs propæ de journaux ou de magazines étudiés
peuvent etre les conséquenoes, les réponses à des articles publiés par dÊs organes que nous avons dt
délaisser. Ce qui peut nous amener à pacser à côté de certairæs oonnivences ou divergeocec médiatiques.
Ceci est très rcgrettaHe. Touûefcis, ce problèrne n'est pas inh&ent à ættc sélection de tiû€s. En rÉalité, en
choisissantdctravaillerexclnsivementsur la presse écriûe, nous avons déjà délaissé les relatiotrs que les
différents joumaux et magaziræs peuvent entr,etenir avec les chalnes de télévision ou les statims de radio.
Notons toutefois que la sélection de nos titrcs est telle qublle doit nous permettne d'avoir une vue
d'ensernble du srt rÉervé, par dcs organes dc presæ diff&ents, à la vie prirde de Françris Mitærrand.
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I. 1 La sélection de ces titres

I-e choix des titres de notre corpus d'étude ne se fait pas au gré du hasard mais

plutôt en fonction d'une volonté bien précise : retenir deux catégories spécifiques

constituant la presse écrite française. Mais les différentes typologies de la presse

consultées ne s'entendant pas sur les contenus de ces catégories, nous sélectionnots, de

manière personnelle, lesjournaux et magazines à observer.

I. l. I Des journaux et magazines spécialisés dans le traitement de

I'inforrnation générale et de la vie privée

,' Par la couverture géographique de la diffusion des périodiques, otr distingue la

presse locale et régionale de la presse nationale, c'est - à - dire deux marchés peu

concurrentiels n 1. En effet, la presse locale et régionale intéresse principalement les

habitants d'une zone géographique déterminée alors que la presse nationale, au contraire,

a vocation àintéressertous les lecteurs. Nous choisissons, de par ce positionnement, de

nous préoccuper exclusivement de la presse nationale.

C'est surtout une approche par contenu de la presse qui est à la base de notre

sélection de titres. n Sous I'appellation @ntenu, on distingue entre information générale et

inforrration spécialisée ", précise Clristine lææintuier 2.

[,a presse d'inforrration générale regroupe les publications ayant vocation à

apporter information et commentaires de I'actualité politique, économique, sociale et

culturelle. Ces titres couvrpnt donc des domaines relativement divers ; domaines qui

doivent êtne suscepibtes de satidaire des intérêts et des curiosités variés puisque les

C. Lcteinnnier, " Rresse ' , in hcycbpediaUniverslis, 1996, p *lL,
Itid., p 941.
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publications s'adressent au grand public, ' ensemble vague, mosaique n 1. Ainsi

comprend - on que les différents tines qui composent la presse d'information générale

peuventêtre ame,nés à traiter de la vie privée de FrançoisMuerrand et que les rÉactions

des lecteurs peuvent êtrc nombreuses et variées et donc intéressantes à prendre en

considération. Ce qui nous fait reteirir cete catégorie de presse.

En dehors de la diversité de ses contenus et de ses lecteurs, la prcsse

d'information générale se caractérise par une grande variété dans la forme des articles

qu'elle proposÊ. De plus, n sur le plan rédactionnel, la presse d'information générale est

le principal secteur de l'écrit où peut se constituer la notoriété des journalistes n 2. C"t

derniers signent régulièremeirt éditorial, billet, chronique ou grand rcportagp. Éhrdier ces

écrits, releverles points dc vue de ces p,rofessionnels quant au contenu de la vie privée du

président de la République, analyscr leurs réactions nées de la médiatisation de la vie

privée de François Mtærrand ; évaluer I'impact qu'a la publication d'un article d'un

journaliste de renom, dans une pr€sse diæ' sérieuse ', sont là encorc des domaines riches

à étudier. Dbù notre choix déIinitif de retenir, dans notre corpus, des titres de la presse

d'information gfu érale.

Pour sa part, n la presse spécialisée est identifrée coûtme telle soit par sotr

contenu, soit par son public,l'un a1ry,elant I'autre " 3. Cetûe presse vise à sati$aire des

besoins précis. Le contenu des publications est ainsi tnès pointu, il est e'nfait " émite,meirt

limité à un secteur particulier de l'information " ( Albert, 1989, p 153 ). I^a Press€

spécialiséetoucho aussi un public spécifique, ciblé, à savoir des catégorics précises

d'individus caractérisés par des critères comme le sexe, l'âgc ou I'activité

professionnelle. Nous comprenons alon que cettc pressc, esscntiellcment thématiçrc,

Ibid., p9fl.
Itid., p 942"
Itid., p 941

I
2
3
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peut s'attacher à aborder la vie privée de François Mitterrand puisque I'un de ses

domaines de prédilection,l'une de ses spécialisations est le traitement de la vie privée.

Presse dïnformation générale et presse spécialisée retenues pour I'observation, il

nous faut à présent relever quelles publications elles intègrent et définir quels titres vont

faire partie de notre corpus d'étude ; ce qui nous amène à faire des choix très personnels.

En effet, les différentes typologies de la presse consultées ne s'entendent pas sur les

contenus de ces catégories.

l. l. 2 L'absence de typologies unanimes

Il existe un certain nombre de classifications de la presse française qui sont autant

de typologies. Ces dernières sont relativement différentes les unes des autres. Cependant,

elles ont notamment pour point coûlmun de reconnaître deux types de presse : la presse

d'information générale et la presse spécialisée. Pour le constater, il suflit de comparer les

compositions de ces typologies ( d. annexe4. ). Nous remarquons alors que bien que les

mentions et les présentations employées soient relativement distinctes, les notions de

press€ d'information générale et de pesse spécialisée restent mises en avant. Ainsi, Jean

- Paul Pigasse ( 199I, p 2ll à216 ) titre I'une de ses catégories n Actualité -News -

Plctures n, Michel Jamet ( 1983, p 7 à32 ) et Christine Leteinturier I distinguent ' la

presse d'inforrrations générales et d'actualité * ( précisons que la rubrique de ce

deuxième auteur slntitule simplement n La presse d'information générale n : la mention

n actudité " est absente ) de " la presse spécialisée ". Pour leur part, les volumes

Médiasid ( l9!8, Sommaire ) et La Presse françake ( Albert" 1990, p 103 à 149 )

C. læteinturi€r, ' Pr€sse ',in FncycbpediaUnipenalis,1996, p 943 - o44.
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réalisent cette même différenciation en intégrant toutefois un paramèhe supplémentaire : la

periodicité.Ainsi,lepremierouvragehaite de n quotidien d'information généralen, de

" périodiques d'information générale n, de n presse spécialisée o et le deuxième écrit

distingue " les périodiques d'informations générales " et n les p&iodiques d'informations

spécialisées'.

[,a presse d'information générale et la presse spécialisée arrêtées et reconnues Par

les diverses typologies consultées, nous pensions relever et étudier les titres rattachés à

ces derx catégories. En fait, derx grands problèmes se posent et nous obligent à établir

de manière persomelle un corpus de titnes.

Nous lemarquons que les travaux effectués sur la presse écrite ne lient pas les

mêmes publications à la presse d'information générale. Il nous faut donc arbitrairement

intervenir-oriilonnercetûernasseetétabliruncorpusreprésentatif de cette presse. Pour ce

faire, nous prenons d'une part le parti de retenir les titres communément cités par les

auteurs; nous prenons, d'auhe part, la responsabilité d'ajouter coûlme de supprimer de

cette liste obtenue les journaux et magazines plus ou moins utiles à l'étude. En effet, le

ésultat de cette première démarche ne nous satidait pas toujours.

Voyons justement ce qu'il en est. Pour ce faire, comparons les données

concernant la presse d'information générale relevées ci - après. Précisons que nous

transcrivons tels quels les titres de journaux et de magazines mentionnés par les auteurs

ainsi que les intitulés exploités pour les présenter. En agissant de la sorte, nous Prenons

alors conscience de l'existence d'un certain nombre dc différences. Ainsi, varient les

noms des journaux et des magazines notés ou les pésentations étâblies. En effet" Pierre

Albert et Francis Balle par exemple donnent leur avis sur Iz Pèlerin Mqazine, Roland

Cayrol, Daniel Jnnqua et Jean - Paul Pigêsse taiænt du Pèlsin@adrv et Mchel Jamet

etCbristineleæinturier affientlzPèlerin ; des autetrs ciænt simplement dcs titres de

magazines et d'autles, tels Mchel Jamet et Daniel Junqua, réalisent des ' sous -

rubriques ' pour les y disposer. Nous constatons également que les présentations

Éalisées isolent les périodiques des heMomadaires. Ces derniers sont classés ensuite en
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fonction de leur contenu Nous choisissons là encore de préserver les mentions apportées

par ces aut€urs et par me$ue de lisibilité, nous présentons ces travaux en deux parties

que nous intitulons ' Les hebdomadaires d'information générale' et'Les quotidiens

d'information générale'.

Les hebdomadaires d'information générale :

Pierre
Albert

( 1e90 )

t rancrs
Ballc

( rw;
Frercig
Balle

( l9e8)

Roland
Cayrol
( leel )

Mrcbel
Jamot

( 1983 )

Daniel
Jrqrn
( l99s)

Christin€
Lcbinûb

rier I

J€an - Faul
Pigassc
( l99l )

iLea lcbdo
d.llcr
d'hlbu'
d6t

-L'hpress
-Iz Point
-ItNowel
Obærva-
teu
-L'ÉYéne-
nntdu
Jadi
-Valews
Actuelles
-IzM
Enchdné
-Minute
-IzPèbin
Magazilu
-IzVic
-PttJ
Match
-t4sD

Fes
dlnformr
tion

tler lcùdo
FadahCt
d'lrtrDrûd
g€l&rlc"

-Ptis
Match
-L'Exprcss
-IzFigao
Magaziw
-I-c Nowel
Obsena-
tû
-Lc PèIerin
Magacùc
-Lelownal
ù
Dturanclu
-vsD
-Lc Point
-Lalnc
-ltlsûawu

iParloCç..

draalbr[ié
gÊardco-
'Ia lctdo.
drllcri

-Ptis
Match
-Figuo
Magazine
-L'Express
-IzM
EruMtré
-LcIounul
à.
Dûnanchc
-Pèlcritt
Magazirc
-Le Nowel
Obsema-
taa
-Le Point
-LaVie
-wD
-L'furc-
naûdu
Ja.iri
-Vtus
Actue,llcs
-Minate
-Politis

.Iâ f.ùao
aldæf

d'Horlr'
tat
!Ê&rhr*
d'Llr&t

Iæslùws
-L'Express
-Le Poin,
-Iz Nouvel
Obscrva-
tetr
-Valews
Actuelles

LesSrp
pléments
-LcFigoro
Magazûæ
-Fruw-
Soir
Maguitæ

læs
Folitiaæs
-Minute

t s
Familiaux
-Paris
Malch
Jwxfu
Ftww
-vsD
-Le Pèbin
-L4lrv
-Têrrroi-
guSc
Ctuétien

'l,cr lcùdo.
Era-fGat
d'|lMc
gé;Hc"

Lcs l.trews
-L'Erpress
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C. Lcæinunicr,' flus', in ErcybpcdiaUntwrslk, 1996,
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Les quotidiens d'information générale :

En ce qui concerne d'abord les hebdomadaires d'information générale, nous

remarquons que les composantes citées par ces auteurs ne font pas I'unanimité. Seuls

quelques titrcs reviennent régulièrement d'un listing à I'autre. C'est le cas de Puis Mach,

L'Express, Le Nowel Observateur, Le Pèlerin Magazine, La Vie, VSD et Iz Poirtt. I,a'

mise en avaût des autres titres varie avec les auteurs consultés. Ainsi, dans deux listing

ûranquentlz Figoo Magazine ( n'est pas cité par Pierre Albert et Christine Leteinturier )

etL'Événement ùt Jeudi ( est non catâlogué par Francis Balle et Mchel Jamet ) ; dans

trois travaux sont absents Valeurs Actuelles ( n'est pas cité par Francis Balle, Daniel

Junqua et Jean - Paul Pigasse ) et Le lownal du Dinanclu ( est ignoré par Plerre Albert,

Mchel Jamet et Jean - Fhul Pigasse ). Le Canard Enchdné est cité seulement par Pierre

Albert, Roland Cayrol et Daniel Junqua ; Mbwte est juste répertorié par Plerre Albert,

Roland Cayrol et Mchel Jamet. Enfin, d'autres tifres sontexceptionnellementcatalogués.

C. Leûeinturier, " P}zw ',in hcyclopediaUniverslis,1996.
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Citons ceux nommés une seule fois z ltfuimæ ( par Francis Balle ), Politis ( par Roland

Cayrol ), France Soir Magæitæ (W Mchel Jamet), Jotm de France (par Mchel

Jamet ), Téntoignage Cltrétien ( par Mchel Jamet ), Cowrisltmtational ( par Dmiel

Junqna ),Invic dtt fuil ( par Jean - Paul lfigasse ), LcNoweau Détective ( par Jean -

Paul Plgasse \, Télbotu ( par Daniel Junqua ). hésentons également cetx cités deux

fois z Poirt de Vue - Images du Monde ( p". Ddel Junqua et Jean - Paul Pigasse ),

FranceDinanche ( par Christine I-eæinturier et Jean - Paul Plgasse ),IciPois ( pat

Christine læteinturier et Jean - Paul Pigasse ).

En ce qui concerne ensuite la presse quotidienne d'inforrration générale, seuls

deux auteurs s'attachent à définir ses composantes. I-es résultats sont quelque peu

différents: si Francis Balle et Daniel Junqua citeirt tous les deuxLeFigæo, Le Monde,

France Sob, Iibération, Ia. Croir L'Événcment et L'Hwmntitê,le premier ajoute à sa

liste Iz Quofidin et Le Poisien ; le second, Infofufutin-

Ces constatations faites, précisons que now pensions seulement retenir à l'étude

les quotidiens, divers et représentatifs de la presse d'information générale. Il a dt en être

autrement du fait des inùerventions remarquées de Puisltûatch. Le magazine à I'origine

d,affaires concernant la vie privée de François Mitterrand, comme la catégorie le

représentant, ne pouvaient êne décemment ignorés.

Nous comprenons alors qu'il faut nous préoccupor des hebdomadaires

d'information générale. Afin de légitimer le choix des titres, nous nous réfétons aux

éûrdes p,récédernment présentées pour rete,nir les journaux et magazines communément

cités. Mais le résultat ne noul contente pas. D'une part, parmi cerrx régulièremelrt cités,

certains ont surtout vocation à apporter information et commentaires de I'actualité

religieuse ou information et commentaires de l'actualité à travers I'idéologie

confessionnelle (telsbPèl,ahMagazhæetLavie ).Ce qui n'est pas indispensable à
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notre recherche. D'autre part, des titres moins fiéquemment catalogués nous semblent, de

par I'originalité de leur ligne éditoriale, incontournables 1.

Ces remarques nous autorisent, nous semble - t - il, à élaborer un corpus d'étude

quelque peu subjectif 2 composé par les titres suivants z France Soir, La Croix

L'Evénemeni, L'Humanité, IzCanædEnclnlné, LeFigaro, LeJournalùtDimancltc, Iz

Mondc, Mirute et Paris March.

Un deuxième problème se pose et nous pousse à prolonger le choix personnel

d'un corpus de titres à étudier : aucune press€ spécialisée dans le traitement de la vie

privée n'est distinctement présentée dans les études consultées. En fait, les titres ayant

une telle spécialité sont regroupés dans des rubriques portant d'autres qualificatifs que

celui de 'presse spécialisée dans le traitement de la vie privée'.

Pour cette raison, nous prenors le parti de compulser les différents magazines

français proposés au public et de sélectionner 3 les titres susceptibles d'intégrer notre

corpus d'étude. On peut nous reprocher d'avoir choisi ces titres de manièrccomplètement

subjective. Cependant, il nous faut mentionner que, d'une part, dous les avons

sélectionnés avec coûlme règle première celle de relever en toute bonne foi les titres

I U Carrsa F)Eluîrùé, par exemple, dont la fonction est " de révéler certaines affaires qæ les autrcs
médias reprendront si lTnformation s'avère fondée " ne peut ête ignoré de not€ éttde ( C. læteinturier,
" zsge ', in hcycbpædiaUnivenalis,l996, p !)tfl ).
2 Celui - ci est volontairement oomPogé dhebdomadaires et de quotidiens différents par leur forme,
leur ligne édiûoriale, leur tendance politique et leur situation économiqrc. Précisons touæfois que oette
sélection n'empêche pas lbbservation des actions commises par les autres titres de la presse écrite
française. Ainsi, nous choisissons de consulter également ûous les articles parus entne le I qjanvier 1981
etle3ldéoembrelgg6dansL'Express,Iz Nouvel Obsemateur, VSD, Iz Point et L'Evéræment du
Jerdi;derelever lcs différentsjuge,rne,ns de valcurs portés à I'encontre &s actions ou dcs papiers réalisés
par les tires dÊ notre corpus d'étude ; d'apprécier les points de vræ émis à prcpos des affaires nées de la
médiatisatiqr de la vie privê de Rançois Mittcrrand. Notne lecture nous permet alors de conforûer les
idêe avaÉ ( au æurs de l'étude de noû€ corprs de patrers ) dans la pûrtie comcrée àla pragrnatiquede
l' 'affairication'.
3 Pour ce faire, nous nous basons sur les différentes composantes de la notion de vie privée
relevées dans note première partie.
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traitantprioritairementdevieprivée l. C" qui nous amène à retenir dans notre corpus

d'étude FranceDimanclrc, Ctala, IciParis, Le Nouveaa Détec-tive, Point de Vue - Images

du Morde et Voici. Nous nous sommes, d'autre part, appuyée sur des études de la

presse. Et ces dernières viennent, en règle générale, conforternotre choix.

Reprenons les classements de ces titres. Nous constatons d'abord que les auteurs

classent souvent ces titres dans la presse spécialisée. Cette dernière se décline ensuite

différemment selon les intervenants. Ainsi trouve - t - on les'sous rubriques'suivantes :

" Vie quotidienne et familiale o, " La presse féminine n, u I-a presse à sensation n,n Presse

de coeur, presse d'évasion, presse à sensation ". Les deux dernières peuvent nous

donner I'impression de contenir des titres traitant prioritairement de vie privée. En effet,

les auteurs cataloguant les journaux et magazines sous ces rubriques donnent dans le

même temps les caractérisations de ces dernières. Et celles - ci mettent en avant une

certaine tendance à aborder I'intimité des personnes. Ainsi, Pierre Albert note que la

presse à sensation révèle n de manière apparemment indiscête des'secrets' souvent bien

banals, usant du pathétique, cherchant à provoquer I'indignation, I'envie ou la

compassion, dénonçant I'injustice, cette presse dont on trouve l'équivalent dnns tous les

pays occidentaux, vise en général le public populaire. Elle trouve ses sujets émouvants

dans la vie des vedeftes de I'aristocratie, du monde du spectacle ou du crime " ( 1990, p

lÆ - l4I ). En fait, elle cherche à " attirer les lecteurs par des échos scandaleux, des

récits ou des photos indiscrèæs n ( Albert, 1989, p 151 ). Roland Cayrol indique, quant à

lui, que la catégorie presse du coeur, presse d'évasion, presse à sensation est composée

n soit de journaux à sensation fondés sur I'actualité, réelle ou supposée, du monde des

princesses et des vedettes, comme lci Puis ou France Dbnntæltc, soit de journaux

ashologiques, comme Horoscope ou Astres, soit des inénarrables publications offrant la

1 No,o remargums quc ærtains d'entre eux, à savoir Lc Norweau Détectiye, Point de Vue - Images
du Morde, Frarce Dinanchc et lci Paris, sont cités dans les classements elfectués sur la presse
d'information génâale. Nous prÉférons les retrouver en presse spécialisée, place qui à notre avis leur
convient mieux.
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lecture de réciæ ' sentimentaux'à I'eau de rose, que ce soit sous forme de romans -

photos ou de mini - romans o ( 1991, p239).

Reprenons les différents titres retenus et voyons quels caractères leurs sont

maj oritairement alloués :

Nous constatons qule FroteDirnanche est catalogué, de façon principale, corlme

presse à sensation . Le Guide de Iapresse ( lg9!+,p79 )confirme d'ailleurs ce titre en le

qualifiant " d'heMomadaire à scandales " et conclut son étude par la phrase suivante

" Pour 7, 00 F par semaine, vous pouvez être branché sur le réseau des potins. Essayez

de les vérifier dans les pages de I'autre spécialiste du genre : IciPois n. Ces informations

confortent alors nofte choix de rctenir France Dimanche dans notrc corpus d'étude.

Et il en est de même pw lciPwis, là encore principalement catalogué de presse à

sensation. De plus, /z Guidc de Ia presse (Igyl, p84) ajoute que dans ce titre

n I'actualité faitplace depuis longtemps aux histoires de coeur du show - biz et aux faits

divers n et que sont comblés n chaque semaine, les amateurs de potins, perconnes âgées

et femmes entre 35 et 50 ans pour I'essentiel '.

France
Dimanche

Ici Parts Le Nouveau
Détect ivc

Poittt dc Vue -
Images du

Monde

V o i c i

- n Presse
hebdomadaire
d'information
générale '
( læteinturier,
1996 )
- "Acftralité-News
- Pictures n
( Pigasse, l99l )
- n Viequotidienne
et familiale "
(Mêdiesid,199E,
- " Ia presse à
sensation "
( Albert, 1990 )
- " Pressedeseur.
precse d'évasion,
presse à sensation "
( Cavrol. l99l )

- n hesse
hebdomadaire
d'information
géÉrale "
( Iæteinturier,
1996 )
- ' Actualité - News -
Picturcs n
( Pigesse, l99l )
- " Vie quotidienne
et familiale "
(Médiesid,1998)
- " Ia presse à
sensation "
( Albert, 1990 )
- " Presse de ooeur,
presse dtévasion,
presse à sensation "
( Cavrol. 1991 )

- i Actualité - N€ws -
Pictures "
( Pigasse, l99l )
- " Ia presse à
sensation n
( Albert, 1990 )
- n hessedecoeur,
presse d'évasion,
presse à sensation n
( Cayrol, l99l )

-'llebdomadaire
d'actualité
gÉnérale ' ( Junqua,
l99s )
- 'Actrulité - News -
Pictures "
( Piensse, l99l )
- " Vie quotidienne
et familiale "
(Médiasid,19p8,
" hesse de coeur.
presse d'évasion,
presse à sensation o
( Cayrcl, l99l )

- n Féminins n
( Pigasse, 1991 )
- " Viequotidienne
et familiale n
(Méniq.Sid, r98)
- n [a presse
féminine n
( Albert, 1990 )
- n [a presse
féminine "
( Cafol, l99l )

Absetrce d'une
tend&Êe
maioritaire

y'tbsette d'une
tendance najorttaire

Tqdarce
najoritaire: presse à
sensation

Tenda rce
nwjorinire : presse
d'actualité

Tendance
nwjorikdre: presse
fâminine
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Nous retenons également dans notre corpus d'étude Le Nonteau Détective

qualifié, à la majorité, de presse à sensation.

La situation est moins limpide pour Point de Vue - Intages du Monde, {ui est

majoritairement qualifié de presse d'actualité. Nous retenons toutefois ce titre qui nous

semble avoir pour objet principal le traitement de la vie privée ; vie privée qui concerne

tout particulièrement les têtes couronnées. Ces indications duGuidc de ln presse ( 1994, p

109 ) confortent notre opinion : n Point dc vue - Irnages du mondc concentre ses champs

d'intéÉt surles cours royales et les familles régnantes ou pÉûendantes, les unions qui s'y

produisent,les fêtes et les réceptions qu'elles donnent,les voyages que leurs membres

effectuent et les expositions qui se tiennent dans leurs somptueuses demeures ".

Toutefois, o Point de vue, et c'est sa règle d'or, s'interdit le sensationnel et le

scandaleux ". Il peut mentionner une rumeur sur la vie privée de telle ou telle altesse. Il

I'exprime simplementavec doigté et se garde de s'y appesantir. Ce qui explique alors le

fait que le titre ne soit pas automatiquement qualifié de presse à sensation par les

différents auteurs consultés.

Porur Voici, nous constatons que la tendance principale des auteurs est de lui

attribuer le titre de presse féminine. Que faut - il entendre par presse féminine ? " On

considérera ici comme presse féminine les journaux qui se proclament eux - mêmes

destinés à une clienêle féminine et dont les enquêtes monhent que leurs lecteurs réguliers

sont effectivement des femmes n, note Roland Cayrol ( 1991, p232).

Ce qualificatif est peut - être justifif, mais pourquoi ne pas considérer avant tout le

magazine coûlme un attribut de la presse à sensation ? Voici reste, en effet, I'exemple

très souvent cité en la matière. Ainsi, les informations suivantes données pr Le Guide de

lapresse ( lg9/t, p 548 ) ne semblent plus tout à fait correspondre à la réalité z' Voici

picore à tous les domaines " (...) n Pour6,50francs, Voiciappoftechaque semaine une
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pléthore d'informations pratiques, indiscutablement solides, parfois indiscrètes u. En

effet, le magaalc paraît préférer aujourd'hui donner des informations toujours

indiscrètes ! Nous intégrons doncVoici à notre corpus d'étude.

Corpus que nous complétons, enfin, parle magazine Cnla (né après la réalisation

des principales typologies, il n'est pas cité ). En effet, comme son slogan l'indiqlue, G-ala

c'est " le magazine des gens célèbres ". On y parle des vedettes du cinéma, de la

télévision, de la chanson. Ces dernières, consentantes, ouvrent leur maison, racontent

leur quotidien comme les têtes couronnées dans Poirx de Vue - htages du Monde.

Ainsi, dans cette presse traitant de vie privée, des distinctions peuvent être faites.

Elle concernent, d'une part,les pratiques adoptées par les magazines. Si certains d'entre

eux, tels Cnla et Poin de Vue - Images du Monde, o$rent avec le consentement des

intéressés, d'autres comme Voici, se plaisent à débusquer des scoops. Elles concernent,

d'autre part, les sujets privilégiés par ces titres. En effet, certains d'entre eux sont

spéciali#s dans le traitement de la vie privée de personnes publiques ( ils ont pour sujet

de prédilection le milieu du show - business,le'people'ou les têtes couronnées. Citons

alols FranceDirnanche, Ici Paris, Voici, Gala et Point de Vue - Images du Monde ) ;

d'autres privilégient la vie de gens non connus publiquement ( tÊl Le Nouveau

Déteaive ).

Les personnages politiques ne sont pas encore les sujets privilégiés de cette presse

tPé"i"li.-té" dans le traitement de la vie privée. Ce qui n'empêche pas certains de ces titres

d'aborder, très ponctuellement, I'intimité de ces individus. Analyser ce que font ces

spécialistes du traitement de la vie privée de I'intimité de François Mitterrand nous paraît

indispensable. D'où notre choix d'intégrer ces magazines dans notre corpus de recherche.
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Notre corpus de journaux et de magazines arrêté, nous pourrions dès à présent

exposer leurs articles. Toutefois, nous perulots qu'il est utile, avant d'accomplir cette

tâche, de présenter ces publications. En effet, prétendre mettre en lumière la

constuctionmédiatiqued' ' alfaires', induit la prise en compte d'un certain nombre de

paramètres. Étudier les papiers parus ne suffit pas. Il nous faut savoir p,réciséme,lrt qui les

conçoit

L 2 La caractérisation dc ces dtres

Notne objet ici n'est pas de présenter, de façon approfondie, chacun des titres

concernés parnofte recherche. La caractédsatim de ces derniers se justifie simplement

par son utilité dans la compréhension des actions ( et de leurs conséquences ) entreprises

par les institutions médiatiques et des points de vue avancés ( dans les papiers éhrdiés )

par différents intervenants. Daris un premier temps, nous proposons alors des

renseignements propres à chacun des journatx et des magazines retenus. Nous évaluons

ensuite la situation économique de ces titres par rapport à l'état achrel de la presse écrite

française. Nous appuyant sur quelques données chiffrées, nous sonsibilisons les lecteurs

au fait qu'une grande mqiorité de titres connalt des difficultés ; que la presse écrite

française est' malade'.

L 2. l. Cee titree ru cas pù Gr3

Nohe corpus d'étudo se tnouve être composé de 15 tites. Nous choisissons de les

placer, par ordre alphabétiqrc, dans rme grille et de les accompagncr de divers éléments
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d'information ( cf. annexe 5. ). Précisons que nous nous basons, pour retenir les

paramètres de la grille, sur les principales interrogations posées au couns de la lecture de

notre corpus d'articles de presse :

Pourquoi une même information est - elle publiée d'un titre à un autre à des

intervalles différents ? Iæs raisons sont plurielles. Une rédaction peut se refuser de

publier, en avant première, une information ( et peut désirer se contenter de la commenûer

après qu'elle alra étérêvélée par d'autres ) parce que cette demière va à I'encontre de la

ligne éditoriale qu'elle s'est donnée. Une autre raison peut être admise : elle n'avait pas

accès au renseignement ou I'a eu trop tardivement pour le faire connaître dans sa dernière

parution. Le paramètre 'temps 'rentre ainsi en ligne de compte. [æ jour ou I'heure du

bouclage passés, une information peut se voir forcée de n'être pÉsentée que dans le

prochain numéro du magazine ou du journal concerné. C'est pour cette raison que nous

choisissons de mentionnerle moment du bouclage I des titres de notre corpus.

Nous désirons également faire cas des jours et des moments 2 de parution des

titrcs de notre corpus d'étude. Théoriquement, æ n'est que postérieurement à la parution

d'un papier dans un journal ou un magazine que d'autres rédactions peuvent réa$r à son

prcpos. Il nous faut donc savoir ce qutl en est exactement en la matière.

Pourquoi un journal ou un magazine a - t - il révélé un élément de la vie privée de

François Mterrand ? Pouryuoi d'autres titres ont - ils complètement ignoré, assidtment

soutenu ou, au contraire, abusivement dénigré I'action alors commise ? Voici là encore

des questions qui nous invitent à expliciter certains points. D'abord, il nous faut indiquer

que des titres de noûre corpus d'étude sont relativement récents et qu'ils n'existaient donc

pas forcément au moment des faits ( nous choisissons donc de préciser leur année de

création ). Ensuite, nous devons mentionner que les journaux et magazines peuvent être

1 Si pour un ffriodiquc, le botrclage conceme un jour et une heure précis, pow un journal, il
déærmine un cérsu horairc dang la journée. Dbù les différences de présentation des informations
prcpcées.
2 P*r les journaux ayant plusieurs parutions, nous ne retenqrs à l'étrde que celles qui sont
matinales ( première édition ) et nationalce.
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politiquement orientés. Néanmoins,le cas français n'est pas original : ' dans tous les

pays, les journaux sont clairement associés à une tendance politique ( mais pas

nécessairement à un parti.) " ( Guérin, 1991, P 8i/ ). Ce qui peut expliquer que des

commentaires et que des actions réalisés par un journaliste viennent avantager ou au

contraire accabler un personnage public. Nous soûlmes donc sensibles, lors de nos

enalyses de papiers, aux orientations politiques 1 des titres intcrvenants.

Il nous faut également pnendre en compte le fait que les différents joutnaux et

magazines français font partie de groupes. Un titre peut a priori choisir de soutenir

I'action d'un autre titre du même groupe. Pour chacun des titres de notre co{Pus, nous

précisons donc le nom du groupe auquel il appartient

Pourquoi rmepublicationenûaîne- t - elle plus de réactions qu'une autre ? Voici

enlin la dernière question que nous nous posoru. Comme nous le démontrons plus tard,

le titre du journal ou du magazine dans lequel un papier est publié a une importance

capitale. [æ nom coûlme la qualité des intervenants sont également des paramètres à

prendre largement en considération Ainsi, la prise de position d'un journaliste de renom

peut faire très vite parler d'elle. Pourquoi ? Parce que son discours est légitimé. Nous

enûons dans les schémas suivants :

-> le lecærn comprend: 'Untel I'a dit, donc ce qui est dit ( aussi supéfiant

qu'il soit ) est vrai ' ;

-> le confêre jounaliste comprend : 'Untel I'a dit. Sa prise de position

ayant valeur et crédibilité ; touûe réaction à son égard sc trrouve être justifiée '.

Sans allerjusqu'à répertorier les différentes'pointures'du journalisme, nous

restonstèssensibleaux signatures des personnes intervenentes et arx fonctions que

I Nous mus basons sur les qientatios vulgarisês pliaqubucunc étrde ne s'astreint à ficfur les
tendanm politiques dæ pircipem orgpæ de prcs ftançai*
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celles - ci occupent dans le joumal ou le magazine concerné. C'est pour cette raison que

nous choisissons de stipuler les noms des rédacteum en chef et des directeurs des

publications. Ces derniers notamment sont, comme nous l'avons antérieurement

expliqué, entièrement responsables des écrits parus dans leur publication. En signant un

article, ils ne font alors sûrement qu'accentuer cette responsabilité. De plus, en diffusant

leur point de vue, ils engagent le journal ou le magazine tout entier.

I-es titresde notre corpus présentés sur la base de ces différents critères, il nous

faut à présent nous intéresser à leur situation économique ; situation que nous évaluons

par rapport à l'état actuel de la presse énrite française.

l. 2. 2 Titres et état actuel de la presee écrite française

n Sur une longue période ( l9t5 - l9B8 ), on constate dans la presse française une

tendance nette d'un déclin affectant principalement les quotidiens nationaux, dans une

moindre mesure les régionaux. Les périodiques sont les seuls à manifester une bonne

tenue " ( Charon, 199I,p93 ).

Plusieurs indicateurs peuvent être invoqués pour permettre d'expliciter ce

diagnostic dressé par Jean - Marie Charon. Il peut s'agir du nombre de titres existant à

I'heure actuelle ( en comparaison de la quantité du passé ), de la diffusion ou du tirage de

ces derniers.

En ce qui concerne le nombre des titres, les chiffres I se suffisent à eux - mêmes

pour manifester le phénomène. En effet, en l9L4 on comptait 80 quotidiens nationaux ;

en 1939, 31 ; en 1915,26 i en 1950, 16 ; en 1950, 1!)60, 1965 et !97O, 13 ; en !975,

1980, 1985, 1986et l98/il,12:en 1988, 11 !

Nous nous basons ici sur lcs chiffres émis par Valérie Ganne ( 1991, p 218 ).
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Etqu'enest-il de la diffusion 1 et du tirage2 ?I*s données rapportées par

I'O. J. D nous permetûent de mettne en lumière hois tendances générabs 3 :

- une baisse de la diffusion totale et du tirage ( entre I'année 1981 et I'année 1996 ) de

I'ensemble des titnes de nohe corpus 4; les exceptions concernant seulementlci Ptis, Iz

Figoo, Le Jowral du dirutnclæ etVoici ;

- les tirages et la diffusion totale les plus conséquents concernent généralement les

périodiquess;

- les titres que nous avons ultérieurement catalogués dnns I la presse spécialisée dans le

traitement de la vie privée ' ont, globalement, un tirage et une diffusion totale plus

importants que les titres spécialisés dans le traitement de I'information gén&ale.

n Ce qui aura marqué ces dernières années, c'est la constitution ou le renforce,m.e,lrt

d'énormes groupes de presse multimédias, entraînant une accélération du phénomène de

concentration " ( Guérin et Pouthier, l9y3,p 21 ).

Les constations générales suf, la situation économique des tihes de notre corpus

réalisées,ilnousfautnéannoinspréciserquecesjoutnaux et magazines ne sont pas à

I ngcisons qlte ' la diffusio est le nombr€ dbxempaires d'un numéno d\roe pnrblication ayant
effoctiveænt atæint le puHic ; elr g#ral, il s'agit d'une moyenne par an ' ( Græe, Seibold, 1996,
P 6 ) .

Ladifftsion ûotale payê r€,pÉseol€, pour sa part, le nmbre d'exemplaircs vendrn au numé(o et
ærvis par abmnemenL Signalms quTl y a aussi des exemplairec qui mt' renig gracicusement '. En les
incluant à la diffusim totale payée, m aboutit alors à la diffusion toale ( oelle - ci r€ste inférieure ur
tiragc paræ qæ lcs 'invenùrs ' sol dçnn bus calculs, à dâtuir ).
2 Cetui - ci est " le nombre ûoûal d€s exemflaires @uitc pour cùaqræ numéro de parution dbn
titc. En gffizl, m indiqæ la mqrennc annrclle " ( Ibid", p 6 ).
3 Afin d'avoir un critère dc oomparaison, nous noræ intéressons à la sitntion dÊs titres de nûe
cdpsmmeàoelledesprincipauxrgamdepressedtnfamatimgÉnérde" l.foncxposmsles dmês
chiffrês en annexe 6.
4 ' Væ de I'extérieu, la presse frangise a les apparences d'rm ælæse. Elle compûe un nombre
imprcccionnant de pblicatims ' (...) ' [.cs chiffres, hélas, smt trompcurt. Si la strtu]e de la presse
ftaryaiæ eemble impoeaaæ à première vræ, sê8 strucûr€o sont fragilcs ', eouligne jrææmcnt Jean - Paul
Pignæ( 1991,p76à?8).
5 mut oe qui est& la presse quotidienne nationale, Jcan - hul Pigasæ indiqrrque odlc - ci I dmt
les tirages smt faibles mais dont llnfluence est fute, ee touve d'q€s et déjà dem rme siûtstion citiqw
cn raim, d\rrc pul du tnop graûd mnbrc de titres exietants, et d'autG prrt, do la baisse régulièrc dc sa
diffuim"(Ibid.,p79).
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appréhender seuls. De grands groupes I capables de tenirtête aux groupes concurrents

nationaux ou aru( groupes étrangers qui s'implantent dans notre pays, sont composés.

Nous devons alors nous demander ce qui subsiste du pluralisme des opinions et quelles

sont les conséquences sur la diversité du contenu des titres. Il est alors utile d'avoir une

certaine connaissance du contenu des groupes de presse. C'est pour cette raison que nous

exposons côte à côte et auprès du groupe qui les réunit, les titres de notre corpus d'étude

( cf. annexe 7. ).

Nous nous intéressons également à la situation économique de ces groupes. En

effet, nous partons d'un a priori que nous voulons vérifier dans notre troisième chapitre :

un gnoupe très fort et à la situation florissante peut compenser les pertes d'une de ses

publications et lui laisser la possibilité de maintenir sa ligne éditoriale. Ce qui n'est

certainement pas le cas pour une société au journal unique ou pour un groupe à la

situation générale désastreuse. Toute difficulté impose des modifications rapides et

eflicaces de contenu ; modifications qui peuvent alors allerjusqu'à être à I'afftt de scoops

sur la vie privée d'un hésident. Nous devons donc savoir ce qu'il en est de la situation

des titres et des groupes concernant notre corpus d'étude.

Notre corpus de journaux et de magazines à observer anêté et présenté, nous

pouvons dès à présent nous préoccuper des articles et illustrations produits par ces

organes de presse. Notre projet consiste alors à compulser tous les numéros de ces

publications ( parus entre le I q janvier 19Bl et 3l décembre 1996 ) pour relever les

unités d'inforrration associées à la vie privée de François Mtterrand.

I l-cs conænhations ne sont pas récenûes dans la prcse. Ellcs mt débuté au lendemain de la
Prremière Guene mondiale. Touæfois, pendant longtemps, il s'est agi de la seule concentratim des tifes.
Un journal plus puissant absorùait alcs un journal plus faible qui oonnaissait des dilhcultés ( puis il
disparaissait dans lbffration ). Aujorrd'hui, oe qui charrye ' cbst qu'il s'agit plutôt dc concentration
dbnuepriees et de nÉdias différents " ( GtÉrin et Futthier, 1993, P n ).
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II. Le corpus de papiers Publiés

Notre projet est toutefois très vite contrarié. Il nous suffit de tenter de sélectionner

et d'exposer quelques textes pour comprendre qu'il est infructueux de nous aventurer

immédiatement dans la réalisation de telles tâches.

En fait, il nous faut avant tout adopter une méthode de travail l. Ft cette dernière

concerne la sélection comme I'exposition des articles ( et illustrations ) de presse de notre

corpus d'étude.

II. I La sélection des papiers du corlns

Quels que soient I'intention 2 etle nombre de lignes d'un papier produit, nous

choisissons de I'intégrer à notre corpus d'étude à partir du moment où il propose des

informations relatives à la vie privée de Fmnçois Mitterrand. Nous comprenons donc

qu'il est essentiel de nous entendre sw les éléments que recouvre le terme de vie privée.

Comme nous l'avons longuement expliqué, cette notion n'est pas parfaitement arrêtée.

Nous avons alors établi, en nons appuyant sur les déIinitions données Par des spécialistes

en droit, une liste exhaustive des composantes de la vie privée. Ce travail, réalisé dans la

première partie de notre recherche, nous a permis d'esquisser les contours de la donnée.

I Sane une telle méthode, nous allons certainement nous retrouver fape à un nombæ
impressio.nnant de papiers dont la éæntion nbst pas Oujouns.justifi& et dont les informations qui
peùvent ieur êtne ranacnees ne sont pas mises en valeur. Ce qui nous Poce un problème ptisqæ lols
àunpors jusæment srn l'analyse de ces reneeigrcments pour expJiqtrcr ffiiment se ænstruit unc affaire
111COirnquË ( en nqrs Uasant sùr to trait€mcnt fait de la vie privê & I'rançoie Mtenand ).
2 neuffitque des renæignements soient donrÉs sur la vic pnvée de François Miserrand Pour qle
nous retenions l'article ( mêmé si ce n'c8t pas Eon inæntion première ). Ainsi, le papier présentant le
déroulement d'un voyage ofiiciel du hésident nous intûEcscra s'il expliqæ par exemplc que, durant
qgelqgcs hcur€c, ce persoûuge s'cst admné au gctf, I'un dc æs ldsirs favuie.
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A présent, il nous faut déterminer ce qu'englobent les composantes même de la vie

privée. Cette tâche doit avoir pour fonction de nous aider à savoir quels papiers il nous

faut retenir dans notre corpus d'étude.

Unjournal qui aborde le thème de la vie privée sélectionne aussi la manière I de

présenterle sujetetnotamment le genre du papier qui va le mettre en valeur. Les genres

de la presse écrite sont relativement divers et différemment présentés par les auteurs

consultés. Toutefois, persuadée qu'ils constituent des sources d'information qu'il nous

faut prendre en considération lorsque nous expliquons comment se construit une affaire

médiatique, nous tâchons de les faire coexisûer dans notre travail.

II. l. 1 La particularité de leur fond

Notre recherche nous a amenée à présenter les limites données à la notion de vie

privée. L'étude et la confrontation des propos tenus par des professionnels en droit nous

ont alors permis de mettre en lumière ces composantes de la vie privée : vie familiale,

sentimentale, amoureuse, philosophique et rcligieuse ; patrimoine ; état civil ; domicile ;

adresse ; correspondance ; décès ; image ; santé ; loisirs.

Cette mise au poinÇ qui nous a contentée dans un premier temps, doit être à

pésent complétée. Nos tentatives de sélection d'articles traitant de la vie privée de

François Mitærrand nous amènent à reconnaître qu'il est diflicile de relever les textes

concernés par les composantes énumérées. Nous prenons alors le parti de nous référer

arx explications données par les spÉcialistes en droit antérieuement consultés 2 puis

I Selon Joaé de Broucker, la manière comporte I'emplacement, I'encombrement, I'habillage, le

mode et le ûon, le genre, I'angle et l'écritur€. ( De Broucker' 1995' p 6l ).
2 lafait de nous référcr aux explications de professionrrcls en droit légitime le bien - fondé de notrc
sélection de papiers. Nous gardons toutefois à I'esprit que le.sindications, aussi développées soient - elles,
ne peuvent ri-en changer au fait que nous travaillons sur une domnée qui ne peut !S ve{tablement perçue
quË Oans son aonæxæ. Notrs sommes conscienb du fait que nous allons considérer des t€xtcs comme
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d'arrêter des critères de rétention et de classement des inforrrations rencontrées dans les

textes lus.

Intéressons nous d'abord à la Vie familiale. n De façon générale, entrent dans la

vie privée,les relations que la perconne entretient avec les membres de sa famille, qu'elle

soit légitime ou naturelle ", mentionne XavierAgostinelli (lgyl,p 1Û2 ). Cetæ indication

nous fait retenir les papiers rencontrés présentant les rapports 1 qu'entretient François

Mtærrand avec ses petits - enfants, ses neveux et nièces, ses frères et soeurs ou ses

enfants. Pour ce qui est de ces derniers, précisons que nous ignorons Mazarine, la fille

naturelle du hésident. Nous péférons faire cas de son existence lors de l'étude de la vie

amoureuse de I'homme d'État. En effet, Mazarine est avant tout présentée dans les

papiers de presse comme une enfant née de la relation adultérine de François Mtterrand

avec Anne Pingeot; comme une fille cachée. La révélation de I'existence de ces deux

femmesamènejustementlesmédiasàdresser, dans un premier temps, un parallèle entre

les deux familles et entre les deux vies du Président. Nous choisissons alors de faire

apparaltrecettedissociationdans notre présentation et classons les informations relatives

aux enfants légitimes dans la catégorie ' vie familiale ' ; les informations relatives aux

enfants naturels 2 dans la catégorie ' vie atloutreuse '.

n Les anecdotes et les récits de la vie privée ne peuvent être publiés sans

I'autorisationexpliciæet certaine de I'intéressé ; il en est spécialement ainsi de la sphère

del'intimitéconjugale et de tout ce qui est pareillement lié à la vie sentimentale ou

haitant de la vie privée de Françoic Mtærrand alors qulls ræ seraient pas forcémentapgéciés ainsi Par un
juge ( ayant, lui, à sa disposition tous les éléments d'analyse ).
I Hore but, à la base, est de retenir les papiers présenant les rapports qu'entretient François
Mtterraod avec les membres de sa famille. Toutefois, nous nous aperoevms que la vie privê de ces
membrps vaelle - même êre médiatisée, ne s€mit - ce que parpe que ces dernicrs qtt un lien de parenté
avecFrançois Mttsrrad. Far exemple, aurait - on w dans des nagazincs lvlarie Mitterrand, en robe de
mariée, si celle - ci n'était pas la petiæ - nièce du hésident ? Nous ne le pensons pas. Sans la présence de
oe persmnagp dans sa vie ( témoin du mariage qui plus est ), cette jeune fenme serait méconnue du
pu6t ic.Ainsiassist€-t .onàunphénomènequenousnommotadc'peopleisat ion' :unindividu
ôevient un peÉ@nâgÊ public parce qu'il est lié plus ou moins étoitement à ungltcrsonne Plbligue.
Constat quTl nors faut gérer ; nous intégrons alors dans la catégorie' Vie familiale ' la pr€sentation faite
dclavieprivê desm€mbresde lafamillc de funçois Mttenand.
2 Hotmis I'exisæncc reoonnuc & lvlazarine, cerùrins orgatFs de prrcese insinuent qræ François
Mitt€rrard est le pke du fils de Christina Ftrtre, une jornalisæ srÉdcfse.
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familiale ", ajoute I'auteur ( Agostinelli,1994, p 103 ). C'est ainsi que nous retenons

également les infomrations se rapportant au couple que forment François et Danielle

Mtûerrand, à leur relation conjugale.

Pour ce qui est de la Vie sentimentale, nos lectures nous font remarquer que

cette notion est souvent assæiée aux sentiments tendres, à I'amour ; qu'elle est

généralement jrxtaposée à la formule'Vie amoureuse'. Nous faisons le choix de I'en

distinguer. A nohe avis, la vie sentimentale recouvre le penchant, I'affection que peut

avoir un individu pour nn autre individu. Nous voulons ici dépasser le domaine de

I'amour ( que nous réservons à la catégorie r Vie amoureuse " ) pour atteindre celui de

Iamitié. Nous ne pouvoilr ignorer ce sentiment puisque c'est par son intermédiaire que

François Mtærrand va être entrainé dans la ronde de certaines affaires. Il nous suffit,

pour nous en rendrre compte, de penser à l' ' Affaire Pelat ' dans laquelle ce personnage

sera avant tout présenté comme ' I'ami du Président '. I-es propos consacrés à la

présentation de cette amitié entre les deux hommes vont aller jusqu'à noircir I'image de

François Mtærrand, jusqu'à le mêler à I'affaire Pechiney.

Cetteaffection du Président porr ses emis est complétée par celle éprouvée pour

ses animaux et notamment pour ses chiens. Nombreux sont en effet les papiers traitant

des sentiments éprouvés par François Mitterrdnd pour ses labradors. Et comme nous

voulons enfaire cas, nous ne voyons pas d'autre alærnative que de les faire représenter

par la mention' vie sentimentale'.

Comment considérerla Vie amouneuse ? n I-a presse n'a pas à publier d'articles

relatifs arx liaisons entretenues avec telle ou telle personne, même si celle - ci s'est

montrée tolérante sur les révélations concernant ses avenfirres amoureuses n, explique

Xavier Agostinelli ( 1994, p 103 ). En fait, et d'une manière générale, toutes les

révélations concernant des liaisons, véritables ou imagiaxlps, s,ont rete,nues coûlme
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portant atteinte à la vie privée. Nous retenons alors, au cours de nos lectures, tout ce qui a

trait à la vie extra - conjugale de François Mtterrand, tout ce qui touche à ses ' liaisons '.

Nous intégrons ainsi à cette catégorie, les papiers relatifs à Anne Pingeot,la maman de

Mazarine ( comme ceux qui vont par la suite présenter la vie amoureuse de cette jeune

fille ) et à Christina Forsne. Pour ce qui est de sa relation avec Danielle Mitterrand, seule

leur vie hors - mariage est cataloguée sous la mention ' vie amoureuse ' ( les papiers

présentant leur mariage et leur vie aprÈs le mariage sont catalogués dans la 'vie

faniliale').

o Toute incursion du fait de simples particuliers dans la sphère de la pratique ou

des convictions religieuses d'autrui est également illicite en tant que portant atteinte à la

vie privée n, annoûce Xavier Agostinelli ( 1994, p 105 ). Cette information prise en

compte, nous devons fairc cas de la Vie religieuse de François Mitterrand. Nous

choisissons donc de norrs préoccuper des articles présentant le personnage dans ses

pratiques religieuses I.

Nous nous intéressons également aux textes mettant en avant ses convictions et

ses interrogations dans ce domaine. C'est ainsi que nous retenons les articles faisant cas

des réflexions menées par François Mitterrand sur Dieu et sur la mort. Nous nous

autorisons alors à regrouper, sous un même intitulé, la vie religieuse et la Vie

philosophique 2.

Et comment considérer la notion de patrimoine ? n Le patrimoine entendu au

sens économique du mot, c'est - à - dire les biens et les dettes, les revenus des biens et

I Norrs ignorons ici le pèlerinage de Solutré. Il est vrai qæ le terme même de pèlerinage peut faire
Éférenæ à la dévotion, à un cerein asachement à Dieu. Il cst vrai aussi gue le pèlerinage de Soluté est
effectué à la FentecôG, fêæ religieuse. Il est vrai qrrc le pèlerinage de Solutné eet un rituel. Touæfois la
lecture des ooupures de presse no$ fair€ oornprendrc qræ oelui - ci n'q en réalité, pas grand chæe à voir
avec uræ conviction religieuse et qu'il cst certainement plus oorrect de le oonsidérer comme un loisir.
2 12 vie philoeophique nbst pas explicitée par les auteu$ consultés. Nous choisissons de la
nat0acher au dqnaine d'activité de la pensée ; domaine ainsi ciroonscrit par la laque fiançaise.
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les revenus professionnels, et les intérêts des dettes, est - il également inclus dans la vie

privée protégée par I'anicle 9 du Code civil ? n ( K"yttt, 1995, P ?Sl )-

n Incontestablement, le patrimoine constitue un élément spécialement important de la vie

privée n, annotrce Xavier Agostinelli ( L9E4, p 106 ). I-a jurisprudence a longtemps

admis que les révélations relatives aux ressources financières d'une personne

consituaient une atteinte illicite à sa vie privée. Aujourd'hui la tendance des juges semble

être inversée. Ils retiennent, en effet, que le respect dt à la vie privée n'est pas atteint par

la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial. Il convient toutefois de

signalerque n ce revirement de jurispnrdence s'accompagne d'une exclusive qui laisse à

penser que malgré tout, la notion de paûimoine soit toujorus susceptible dbntrcr dans le

champ de protection de la vie privée " ( Agostinelli, t994,P 106 ).

Et que dire de la publication d'informations relatives au patrimoine des

perconnages publics ? Entre autres que la loi organique no 88 - 226 du 11 mars 1988,

relative à la transparence financière de la vie politique, contûaint ( sous peine

d'inéligibilité ) le Chef de l'État, les padementaires, les ministres, les présidents des

conseilsrégionauxetdépartementarx ainsi que les maires des communes de plus de

30 000 habitants à déposer une déclaration pauimoniale ( en début et en fin de mandat ).

A I'exception du chef de l'État dont la situation pauimoniale fait l'objet d'une publication

at JorrtwlOffrciel, toutes les autres déclarations sont couvertes par le sceau de la

confidentialité. Et la loi n" A - Xn du 11 mars 1988 précise que ' seront punies des

peines de l'arl 368 CP ceux qui, en dehon du rapport visé à I'art. L. O. 135 - I du Code

électoral ou à I'art 3. de la pésente loi, auront de quelque manière que ce soit, publié ou

divulgué tout ou partie des déclarations ou observations prÉvues à I'art. LO 135 - 1 du

Code électoral et arx art. 1 et 2 delapésente loi ' ( art 4 ).

En début et en fin de mandat, le patrimoine du Président est licitement publicisé

pr Le Jownal Offrciel. Ce qui constitue une exception. Durant ses deux septennats,

différents orgaûes de p,resse se chargent de présenter et de juger les informations données
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sur le patrimoine de François Mitterrand. Nous choisissons alors de les considérer

comme appartenant à sa vie privée.

' Uidentité des personnes, c'est - à - dirc leurs noms, prénoms, dates et lieux de

naissarce, domicile, est donc un élément de leur vie privée n, avance Pierre Kayser

( 1995, p Ég ). Nous retenons ainsi sous la mention ' État civil ' les informations

concernant ces différents champs. La seule exception concerne le domicile que nous

considérons comme une comtr)osante à part entière de la vie privée.

Pour ce qui est justement du domicile, il faut mentionner que la jurisprudence

assure sa protection en interdisant la publication de sa photographie sans autorisation. En

fait, I'institution judiciaire considère qu'une telle divulgation peut exposer la personne

occupant les lieux à des risques d'indiscrétions, de sollicitation ou même d'actes de

malveillance. C'est cette même idée que llon retrouve dans des décisions où il est dit que

la publication de clichés dans une demeure sans le consentement du propriétaire entraîne

unrisque pourla sécurité desbiens de celle - ci ou encore que le fait de préciser dans un

livre qu'une statue se trouve exposée au salon d'un château constitue une atteinte

indiscutable à la vie privée de son propriétaire. n De fait, cette appréciation confirme bien

ainsi la place qu'occupe le domicile au rang des composantes de la vie ptivée. Il en fait

partie intégranæ en oe sens qu'il'réalise une certaine projection dans I'espace, de la

personnalité (...), qu'il en est le reflet des gotts ' n ( Agostinelli, 1994, P 111 ). I-es

informations relatives au domicile de François Mittcrrand, les photographies prises à

I'intérieur corrme à I'extérieur de ses habitations ( résidence principale, rue de Bièvre et

résidence secondaire, à Latché ) sont donc cataloguées sous la mention' dmicile '.

Qr'en est - il de ltadressc ? Er fait, n qu'il s'agisse de personnes célèbres ou de

simples particuliers,l'adresse du domicile reste, en tant que telle, inviolablc etr toute

divulgation de I'adress€ du domicile ou de la résidence d'une penlonne sans le
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consentementdecelle-ci,constitueuneatteinteilliciteàlavieprivée'n(Ibid.,p109).

Nous référant à ce propos, nous signalons tous les dires révélant I'adresse du domicile du

président de la République.

La cornespondance est o 
lnur les personnes éloignées I'une de I'autre ce qu'est

laconversation entre personnes présentes " ( Kayser, 1995, p 285 ). Son secret doit être

respecté, même quand elle n'a pas porn objet la vie privée. n Elle bénéfrcie donc d'une

protection plus étendue que celle de la vie privée et I'inviolabilité de la correspondance

doit être considérée coûrme un principe à valeur constitutionnelle n ( Ibid. ). Nous

spécifions alors si des lettres écrites de la main de François Minerrand sont publicisées.

Indiquons ensuite ce qu'il en est du décès. n Si la loi du lT juillet lTlO arappelé

un principe qui s'impose principalement au secret des vivants, c'est ' au - delà de la vie,

dans la mort, que la jurisprudence avait commencé à le fairc respecter' tr ( Agostinelli,

!994, p 100 ). Le législateur a voulu protéger la vie privée, même à titre posthume.

Ainsi, la Cour d appel de Paris a - t - elle posé le principe que ' la mort ne saurait avoir

pogr effet de faire tomber la vie privée d'un défunt dans le domaine public ', et a affirmé

que l'héritière d'une personne à la vie privée de laquelle il a été porté atteinte, est en droit

de faire sanctionner cette faute.

Apês son décès, les affaires relatives à la vie privée de Frangois Mtterrand

concernent quatre comPosantes :

- la santé : différents papiers s'attardent sur l'état de santé du personnage ; considèrent les

proposémisetles actionscomnrisesparle docteur Claude Gubler ou annonoent la mort,

du fait d'rm cancer, dc François Mtærrand. Ce qui est condamnable : n plus encore que h

maladie et les infimrités,la mort et la dépouillc mortelle font partie du domaine privé.

u' ,actede décès ne doit comporter que les énonciations prévues par I'article ?9 du Code

civil, qui ne comprennent pas la caus€ du décès " ( IGyser, t995,p2il);

- la vie amouterxle et familiale : plusieurs textes décrivent la vie amourcusÊ et familiale de
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François Mtærrand etjugent la présence de sa double famille à ses obaèques ;

- I'image : une affaire née de la publication de photographies de François Mitærrand sur

son lit de mort ; action qui, précisons - le, constitue une atteinùe à la vie privée : n Très tôt,

eneffet,lajurispnrdenceaadmisque'nul ne peut sans le consentement formel de la

famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d'une persotrne sur son lit de mort,

quellequ'aitétélacélébritéde cette personne et le plus ou moins de publicité qui se soit

aûachée aux actes de sa vie' n ( Agostinelh,lW,p 100 ).

PtutOt que de cataloguer sous la mention' décès'tous les papiers traitant de la vie

privée de François Mitterrand après sa mort, nous préférons les associer aux

composantes précisément concernées. Nous réservons I'annotation'décès ' aux textes,

les mentions ' image ' et ' décès ' aux clichés présentant les obsèques de François

MinerrandàJarnac; obsèquesqui, comme le spéciliera le Président dans son testament,

font partie de sa vie privée. Iæs cérémonies officielles qui se sont déroulées à Notre -

Dame de Paris sont par conte ignorées dans notre travail ; celles - ci étant, à contrario,

considérées conrme faisant partie du domaine de la vie publique. Nous relevons

égalementdans cetùe catégorie les papiers naitant de la publication des photographies de

François Mnerrand sur son lit de mort ; papiers que nous présentons avec les mentions

suivantes : 'décès', ' image '.

Il est certain que I'inagc æcupe une place privilégiée dans la protection de la vie

privée. Toutefois, lajruisprudence et la docûine sont partagées sur le point de savoir si le

droit à I'image est autonome par rapport au droit au respect de la vie privée ou s'il en

constitue, au contraire, un aspect. Il est vrai que parfois une atteinte à l'image d'une

penlonne n'enhaîne pas forcément une atteinte à la vie privéc. Nous Pr€norn le parti de

considérer que n la protection de l'image s'inscrit dans le cadre général de la vie privée

uniqucment lorsquc sa dilfusion a été la conséquence dircctc d'rme immiltion dens sa vie

pnvée n ( Ibid., p 113 ). Nous faisons le choix de faire figuler, dans nos grilles
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d'analyses, la mention'image ' à chaque fois qu'une photo montre François Mitterrand

dans des scènes relatives à sa vie privée 1 ou en compagnie de personnes faisant partie de

sa vie privée 2. Et nous associons à I'indication ' image ' la composante de la vie privée à

laquelle elle a trait Ainsi, si un cliché donne à voir le Président en vacances avec sa fille

Mazarine, nous mentionnons, dans nos grilles d'analyses, les indications suivantes :

image, loisirs, vie amoureuse.

Qu'en est - il de la santé ? En fait, " en ce qui concerne l'état de santé de

personnes assurant une responsabilité politique ou.gouvernementale et dans ce cas précis,

il peut apparaître que le droit du public à I'information I'emporte sur le droit de I'individu

au respect de sa vie privée. Mais il s'agit là d'une exception qui ne fait que confirmer la

règle qui, en fait n'opère aucune distinction selon qu'il s'agisse de personnes connues du

public ou de personnes moins célèbres " ( Agostinelli, 1994, P 99 ). Nous considérons

donc les informations relatives à la santé de François Mtærrand corrme faisant partie de

sa vie privée. Nous relevons alors tous les articles faisant référence à l'état de santé du

président de la République ( vivant ou dêr;édé au moment de leur publication ).

Qu'en est - il enlin des loisirs ? Selon Pierre Kayser, n toute personne, en

sortant de sa vie professionnelle pour s'adotner au loisir ou pour Prendre des vacances se

trouve dans la sphère de sa vie privée ' ( 1995, p n4 ). Ainsi, la publication Par une

revue d'une photographie du Président Georges Pompidou à bord d'un bateau n'a pas

seulementété considérée comme illicite parce qu'elle étaitutilisée pour la publicité de la

I N*. gardons nânmcins à I'cspnit qu'une marge dbrreur est prÉsenæ dens nos évaluatiqrs : d'une
part, les notions de vie privée etde vie puHique n'étant pas préclsément délimitées, certaines gcènes sont
diflicilement appr&iables et ce, d'autant plus qu'elles peuvent faire se mêler ces deux notions ; d'autre
port, nolls ne savons pas si la publication des clichés propoeés a été aæptée par lT pcrsonn€s intéressées
( seules ceraines p6ûr€s peuvent nous fairc deviner que celles - ci poeent pour le phoÛographe ). Nous
prenons le parti d'évaluer que oe qui nous est montré ( ryns prcn{e en considération le contcxæ dans
iqrællesphotoe$tétépises et publiês ) ; en cas de doute ( quant à I'appéciation de I'image
proposée ), nous otrons pour faire figurer la mention 'image 'dans note pÉsentatian.
2 Nous excluqts les cas où le Prrésident est présenté, avsc oss individus, au soun de s€8 activités
puHiqæs.
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marque du moteur de ce bateau, mais aussi parce qu'elle représentait un homme public

pendant ses vacances sans son autorisation. De par cet exemple, nous considérons que

les papiers présentant François Mitterrand en vacances ou faisant du sport concernent la

vie privée de ce dernier. Nous les relevons donc.

I-es explications données sur le fond des papiers retenus, il nous est à présent

nécessaire de nous entendre sur la forme ( ou plus exactement sur la ' non - particularité '

de laforme ) de ces demiers.

fI. l. 2 La' non - particularité t de leur forme

o Un journal qui ne comporterait que des intervierves ou que des communiqués

seraitillisible. Lejounnalisme est un peu coûlme la bonne cuisine : il faut varier le menu

pour le faire apprécier " ( Agnès et Croissandeau, 1979, p34).

C'est essentiellement pour cette raison que nous refusons d'étudier, à la différence

d'un certain nombre d'auteurs, un type de papier plutôt qu'un autre. Une telle prise de

position nous semble être d'autant plus justiliée que nous sornmes convaincue que la

présence, dans une page d'un journal, d'un genre d'écrit ( au détriment d'un autre )

relève d'un choix bien réfléchi d'une rédaction. Ce choix dépend notamment de

I'orientation ou de I'importance que lejoumal ou le magazine veut donner à I'inforrration

développée. l,a prise en compte de ces renseignements nous paralt donc indispensable au

bon déroulement de notne recherche.

Reportons - nous aux catégorisations de la presse écrite proposées par Yves

Agnès et Jean - Mchel Croissandeau ( Ibid., p 34 à 36 ). Pourquoi privilégier ces
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auteurs ? Tout simplement parce que nous sommes sensible à leur expérience dans

l'écriture de papiers ( et donc dans leur supposée capacité à les décrire mieux que

quiconque ). En effet, tous deux ont largement fait leur preuve au Monde.

Selon ces professionnels, les genresjournalistiques peuvent être classés en cinq

grandes catégories que nous retranscrivont 1 dans le tableau ci - après :

I No* lcs accornpognons des définitions qui leur sont données. Ccs dernières, trrès claires, nous
permeÛent d'avoir en effet une vrrc dbnæmble de ce jargon journalistique qui n'est Pts toujogrs très bien
connu. Et nous réitérons oefe pratique de retranccription lorsque nous serons à nouvcau confrontê à des
termcs nécessitrût, à notrp avis, oertaincs explications.

Petite information de 10 à 15 lignes, sans titre.
I-es premiers mots de lapremière phrase, imprimés
en italique ou en caracêr€ gras, doivent être dæ
moB - repères significatifs. On appelle ' rivière '

une sucoession de brèves sur une colonne dt

Brève ( ou bref )

Fetit article de 15 à 25lignes, plus complet que la

Article rédigé à partir dbn ensemble de d@hes ou
dïnformations éparses. tæ rédacæur peut compléær
les informations avec des rappels ou des
explications qui replaoent la nouvelle dans son

Mortage ( ou mouture )

C'est une petiæ information ( l0 à 2O lignes ) de

Extraits de journaux remis en forme, le plus

Faire vivre un événement ou décrire une situation.

Feut varier selon le type de réunions ( assemHée
générale, oongrès, colloqræ, oonférences de presse,

manifestatior de nre.. .
L,es informatioûrs sont recueillies auprès de sounsers
officielles ( police, gendarmerie, trnmpiers,
parquet... ) ou recherchées par lejournaliste lui -
même. L€ fait divers regroupc ûouûe une série
dlnfonnations disparaæs : aocidents, vols, hold -
up, noyades, incendies, crimes, attentats,
carasrophes aériennes, ferroviairps ou naùr€lles
( séismes, inondations... ), affaines judiciaires

' Raconter t une personne comme on raomte un
événerænL
Fairc revivre lc passé, à I'occasion d'un



Décortiquer un événement, une situation ; clarifier

Mse en forme journalistique ( donc lisible par le
plus grand nombre ) de documents administratifs ot
techniques, scientifiques ou professionnels qui
contiennent des informations, des décisions, des

La forme la plus élaborée du journalisme. Autour
d'un axe central ( souvent une thèse ), donner le
maximum dTnformations sur un événement ou une
situation. Emprunte parfois à la sociologie ou à
I'enquête judiciaire ( ' découvrir la vérité ' ).
L'enquêæ peut être présentée sous fmrne de ' série '

Le rôle du joumalisæ est important pendant une
inûerview, mais sa mise en forme doit le laisser au

Annonce, déclaration, opinion...venant des
institutions et des personnalités. Peut être repris in
extenso, réduit, ou seulement cité dans un autre

Texte signé, extérieur à la rédaction, exprimant des
à oronoe d'événements ou de situations.

Libre opinion ( ou hibune libre, ou point de vue )

E>ilraiB significatifs d'un livre, publiés au moment

Il en existe de deux sort€s :
I ) le billet de tlpe'au jour le jour'à la'Une 'dr

Mottdc, ' Mais ', d'André Wilrmser dans
L'Hwrunité, 'Cavalier seul 'd'André Frossard dans
Lc Figaro, vision personnelle, polémique ou
humoristique, d'un journaliste
2 ) l'équivalentd'un édiûorial @urt, commentaire
' encadré ' à côté d'un article d'information, en

Rubriqw égulière d'une' grande sigoatur€'. Parmi
les plus élèbr€s, on se souvient du'bloc - noûes '

de François Mauiac ùns L'Eryress ou de l' ' Au
fil de la semaine ', de Pierre Viansson - Ponté,
dansl: Monde.
Vision personnelle d'un journalist€ sur un livre, un

un concert. une émission de télévision...

15r

" Tel édito ne serait- il pas plutôtunconrmentairc un peu engagé ? Telle bÊve un

peutnoplonguenes€rlait-ellepas un filet ? Certaines chrcniques de Claude Sarraute
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dans Le Monde n'ont - elles pas quelque chose du billet ? " ( Husson et Robert, 1991, p

60 ).

I-es genres de la presse écrite intériorisés,le moment nous semble venu de mettre

un nom sur les différents articles relevés dans notre corpus de journaux et de magazines.

Ce que nous n'arrivons pourtanl pas à faire. D'abord, comme en rend bien compte la

formule proposée ci - dessus, il n'y a derrière ce jargon journalistique ni frontières

imperméables ni obstacles atx évolutions 1. I-"s catégories alors définies peuventparaître

bien rigides. C'est ainsi qu'il est difficile de caractériser certains des papiers relevés.

Ensuiæ, d'autres lectures nous amènent à constater que ce classement présenté ne fait pas

I'unanimité 2.

Pour le démontrer, nous choisissorul de nous référer à trois travaux.

I-epremier, effectuéparDidierHussonetOlivier Robert ( 1991, p 50 à 60 ), met

en lumière une ' typologie des principaux articles ' partant des articles contenant le plus

de commentaire pour aller vers ceux qui s'attachent le plus aux faits bruts. Sont alors

cités l'éditorial,le cornmentaire 3, la chronique, le billet, la critique, l'interview 4, l'écho

et la rumeur, le reportage, I'enquête, la brève, le filet et I'article 5.

I J*o - Mchel Adam explique à ce propos que les genres smt des catégories prototypiques, c'est -
à - dire délinissables €,n termes ûendanciels ( + ou - ) plutôt qæ par des critères sticts ; qæ les genres sont
des configurations prises entre deux pnncipes oqrtradicûoires : un principe de clôture gouverné par des
règles et rm principe d'ouvernre déplaçant les Èglce. ( juin l9qt, p 12 - 13 \.
2 Nous remarqums touæfois qu'un genre, lcsqu'il est proposé de manière similairc par plusieurs
auteurs, se ûouve êûe porvu de caracÉristiqrrcs relativement identryes
3 n Comme son no{n llndique, I'article de oommentaire ( ou aommentailp tout court ) poursuit un
peu le même but qræ l'éditorial : il nbxpoae pas les faits mais les interprète. Toutefois, il n'a pas la
même intention 'globalisanæ'( on peut en trouver plusieurs dans le même numéro, attachés à différents
événements ) et éngage donc moins I'ensemtile de la rédaction ', expliquent les aut€urs ( Husson et
Robert, 1991, p 52).
4 Didier Husson et Olivier Robert distinguent trois sortes d'intcrviews qui sont : I'intcrview -
express,I'interview - informatim et l'interview - cxplicatim.
5 Four ces auteun, il exist€ un t'?e d'articlcs qui s'appelle turt simplement ' article ' : " la grande
majorité des papien qubn peut lirp dans un quotidien ou un hebdomadaire ne répondent à aucune des
définitims données jusqurà pre€ft Plusieurs feuilleæ, rm titre, un chapeau, fu intcrtiûes : rcus voici en
présenæ d'un rpuveau genre, le plus étendu dane eon usage, le plus librc dans scs différc,nrcs applications,
et qui pour oette xaison ne poosède pas de nom plu prÉcis ', indiquent - ils. Ces derniers se bornent
ensuiteà€n définirquane aspects, quat€ usages gui sont:
- la'mouture' : " Sur un même sujet, un jornalisE peut roævoir diverccs infqmatios : dæiers de
presse, déclarations, communiqtÉs, dépêclæs d'agence, etc. Lrévénement initial pcut donner lieu à des
réactions, des pÉcisims, évoluer tout au lmg de la journée. Ausun des maÉriaux bruts n'cst cxploitable
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I-a deuxième étude que ûous consultons est celle proposée par Jean - Michel

Adam ( juin !9y7, p 12 - 13 ). Ce dernier ésume les façons dont quatre manuels 1, dont

quatre auteurs classent les genres de la presse écrite. José de Broucker, d'abord,

distingue deux grands gemes rédactionnels regroupant les genres de la presse écrite

proprement dits :

- Les genres de l'Information : dépêche, brève, filet puis cinq genres dont les journalistes

ne sont pas la source : communiqué, texte d'auteur 2, courrier des lecteurs, revue de

presse, inforrration - service 3 ; viennent ensuite les cinq grands genrcs nobles de

I'information : compte rendu, reportage, enquêæ, interview 4, portrait.

en l'état, mais chacun peut être utle dans une synthèse, qubn appelle souvent une ' mouture '. Sans
quitter son bureau, le joumalisæ rédige alors deux ou trois feuillets sans rien omettre d'important, en
suivant un plan rigoureux n ;
- le 'compte rendu : c'est " un type d'article, sans doute le plus fréquen! qui obéit à des Ègles de
présentation assez spécifiques. Un débat parlementaire, un conseil des ministnes, une conférence de presse,
une émission politique, une ' manif ', une négociation, un marathm agricole donnent lieu à un compûe
renùr, c'est - à - dire un ex@ de ce qui s'est fait, de ce qui sbst dit. Qubn y ait soi - même assisté ou
que, dans le cas dhn huit clos, on sbn rcmette aux ærvices de Presse et aux bavards " ;
- le'marronnier'qui consiste, n disons - le carrément, à faire quelques lignes pour ne rien dire. Pourquoi
s'imposer ce supplice ? Simplement parce que certaines dates, certaines commémorati@s, certaines
sitnations cycliques appellent un article même si rien de neuf ne le justifie " ;
- l" encadré' : " un journalisæ qui fait le point sur un zujet oomplexe peut éprcuver le besoin d'apporter
des précisions techniques, de rappeler des faits, de citer des chiffres ou de donner un exemple. Mais,
craignant d'alourdir son papieç il préférera les mentionaer à part, dans un petit appendice à I'article
proprement dit, mis en page avec lui, au milieu ou en dessous " ( Husson et Robert, 1991, p 57 ).
1 r es auteurs et titres des travaux sur lesquels ûavaille Jean - Midrel Adam sont :
-J. de Broucker, Pralirye de l'ùfomution4&ritwesiomulistigæs, 1995.
-J - L. lvlartin - I-agardett€, Guidcdcl'écriturejounnlisiqæ.k:rire,itfrntur,cotwairtte, L99t4.
-F. Antoine, J - F: Dumont, B. Grevisse, É. Marion,-G. Ringlet, hrireaaqtotidbn.Prairycsdn
jowmlisnæ,1995.
-H. MonbnL Contpntoircs et lununs, l9!4.
2 t Læ navail de desk n'a pas à traiter que des nouvelles déjà sélectionnées et rédigées par des
journalistes d'agenm ou carespondane du journal. Il peut avcir aussi à sbppliquer à des cmnunications
adressées àlarédactim parpqleur, parconrierouparfax" Lamatièrc deces oommunicatiqnpeutetne un
discours, un manifest€, un document, voir€ un livre, ou un compte rendu de manifestation, les
oonclusions d'rm congtès, or I'annmce d'une réuoion, d'un programme, ou un renseigncmenÇ un avis...
Diverses de nature, d'écriturc et dbbjet, ces communications ont géoéralement en commun de se vouloir
publiées et de nrête pas publiables en l'état : ellee sont soit trop lmgues, soit mdadfttit€s p6rcÊ qwmal
adnessées, soit" bien souvent, les derx à la fois. Dans la mesure où la rÉdaction juge converuble d'en faire
ftaf, elles font néæssairenent I'objet d'une mise fqme ", explique Jæé de Brouckcr ( 1995, p 147 ).
3 r Beaucoup de communiçés adressés arx rédactions ont valeur de renseignements flutôt que de
nouvellee. Il s'agit d'avis portés à I'atûention de la popnrlation par voie de presse oomme ils l'étaient jadis
parlavoixdugardechampenc",idiqrrJcédeBrouckcr.Il sbgit aucsi do "re&, - v<l$ prcposés
'choram populo ' " ou enco[r " de conseils et Berviaes offerts aux lecteurs, audiæurs ot téléspectateurs
pour leur fæilit€r la vie ", poursuit lauteur ( Ibid, p 149 ).
4 Four Jocé de Brocker, l' ' intcrview ' rrcouyr€ plruieurs t]"es e fonctions et de démarches
rédactionnelles dont les principaux sont les suivants : Iinterview - enqrÉte, I'intcrview - reportage,
I'interview - rrmtre,lTntcrview - dæun€nbir€ et I'inûerview - sodage ( Ittid., p 179 ).
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- I-es genres du Commentaire : commentaire explicatif, commentaire - traduction,

commentaire interprétatif, commentaire expressif, ' papiers d'idées ' comprenant :

l'éditorial et la tribune, le ' papier d'expert ', le ' papier d'humeur'comprenant : le billet,

la caricature, la chronique.

Jean - Luc Martin - I-agardette, pou sa part, reprend les deux genres proposés par

José de Broucker:

- ' Information ' : brève, filet, résumé de rapport, compte rendu, auxquels il ajoute

I'article, la mouture etle montage,

- 'Commentaire' : article de commentaire, critique, éditorial, chronique, tribune libre,

portrait ( profil ).

Il leur ajoute toutefois ces deux autres catégories :

- les genres'de fantaisie ' : écho, bitlet, courrier des lecteurs,

- les genres'nobles' : enquête, reportage, interview.

Frédéric Antoine, Jean - François Dumont, Benoit Grevisse, Philippe Marion et

Gabriel Ringlet, quant à eux, distinguent " sans faire de I'information et du commentaire

des macro - catégories, d'une part trois genres pour lesquels le journaliste n'a qu'à

remetffe enforme I'information qui estlivrée : le communiqué, la dépêche d'agence et la

conférence de presse et, d'auEe part, dix grands genres : enquête, interview, écho, billet

d'humeur, éditorid, critique, chroniquejudiciaire ; viennent ensuite trois grandes formes

narratives par excellence : fait divers, papier d'ambiance - observation, ttpottage "

( Adam, juin1997, p 10 ).

Henri Montant, enfin, ironise sur la séparation ' légèrement artificielle ' des

genres rédactionnels en deux familles : le genre informatif et le genre du commentaire. Il

admet toutefois que I'on range généralement rlans le genre informatif : le ' desk'

( brèves, filets, moutures ), les comptes rendus, les interviews, les portraits, les

reportages et les enquêtes, et dans les genres du commentairc : la revue de presse, les
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billets, I'humeur qui débouche sur la satire et le pamphlet, les échos et ragots, l'éditorial,

les chroniques, la critique et I'article d'analyse.

La troisième et dernière étude consultée est proposée dans I'ouvrage intitulé

Panorunadc la presse parisienne : histoire et actualité, gerres et lattgages ( Grosse et

Seibold, 1996, p 36 ). Iæs auteurs élaborent notamment, pow présenter les genres

journalistiques, un modèle arborescent distinguant les grandes catégories textuelles et les

ge,lreslffiisiques:

les'har<l nerps '/ I'entrerrlet
les ' soft ûenrs ' ( faits divers )
labÈve/letélex
le' bloc - notes '

le récit ( sous - genrcs divers )
*le 'récit'
*la'quoûe story'
*l'interview paraphrasée
*la biographiejournalistique / le portnait
*l'hommage / la nécrologSe lla
commémoration
lereportage
le bulletin météorologique

lnlonnatron

le combinat'lnlormaûon - artlcle '

I'analyse
I'interview ( sous - genres divers )

Champtransitoire

le'statement'
lecommentaire
*l'éditorial
*lalibreopinion
lebillet
lacaricature
lacritiçe
le courrier des lecteurs

Opinion

larecette
' le jardinage ', les conseils de beauté, etc.
l'horoscope

Conseils

leroman-lêûlleton
labande dessinée
lanouvelle/leænte

Fiction

lesjeux
les mots croisés

Divertissemcnt

' I'article de complarsaûce'
la' publicité rédactionnelle'
la'bubli - information'

Champhansitoirc
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la pubhcræ ( sous - genres drvers )
*lesoetites annonoes

Publicité

I'rntroduchon - fesume / I'appel
le programme TV ( grilles et loupes )
I'ensemble article -'encadré ( s )'
le dossier
lemultiæxæ
la storv

Hyperstructures

L'observation de ces différentes études nous permet de démontner que les genres

s par les

auteurs sur une période relativement similaire ). D'abord, la manière de les présenter

diffère. Comme nous pouvons le voir,la plupart des travaux consultés mettent plus ou

moins ouvertement en lumière des ' macro - geûes ' daûs lesquels ils disposent les

geûes. Ces derniers sont eux - mêmes composés d'éléments que nous qualifions de

'sous - genres'. Ces structures ainsi résumées restent toutefois très personnelles, variant

d'un auteur à un autre. Ensuite, ce qui complique encore davantage nofe travail, est que

les genres eux - mêmes sont différemment reconnus par les auteurs consultés. En effet,

certains d'entre eux sont absents des classements ; drauFes semblent avoir changé de

dénomination. Arrêtons - nous sur la présentation des deux exemples qui suivent. Ils

suffisent à éclairer nos propos.

Prenons d'abord le cas de la'mouture'. L'observation des fravaux exposés plus

haut nous permet de constater qu'Y. Agnès, J - M. Croissandeau, J - L. Martin -

l^agardette et H. Montant considèrent cette donnée cornme un geûe de la presse écrite.

Mais ce point de vue ne semble pas être parlagê par D. Husson et O. Robert 1, J. de

Broucker, F. Antoine, J - F. Dumont, B. Grevisse, P. Marion, E - U. Grosse et E.

Seibold.Peut-êtrepartagent-ilsl'opiniondeJ-M.Adam: n La notion de'genre'est

parfois appliquée au ' titre ' et ' chapeau r, qui ne sont pourtant que des unités

péritextuelles, à la' mouture' et au ' montage ', qui sont quant à elles des opérations de

Ces derniers considèrent la'mouture 'oomme un fu aspec8 de l' 'article '.
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refonte des dépêches d'agence et des communiqués. La ' mouture ' n'est qu'une

technique d'écriture et le ' montage ' une opération de mise bout à bout de dépêches

d'agence rendues cohérentes par des liaisons et complétées par des rappels ou de très

brèves explications " ( 1997, p 4 ).

Abordons ensuite le cas du ' commentaire '. D. Husson, O. Robert, J. de

Broucker, J - L. Martin - lagardette, E - U. Grosse et E. Seibold présentent ce genre. Ce

que ne font pas Y. Agnès, J - M. Croissandeau et H. Montant qui au contraire I'ignorent.

Ils lui préfàent celui d' ' article d'analyse ' qui paraît être employé à sa plaee, Seuls Ii

Antoine, J - F. Dumont, B. Grevisse, P. Marion et G. Ringlet ne traitent ni de I'un ni de

I'autre de ces genres.

Comment qualifier et évaluer les textes de notre corpus d'étude sans avoir à notre

disposition une base de travail préalablement établie ? Plutôt que de rejeter toutes ces

catégories, nous faisons le choix de les exploiter et de nous créer notre propre typologie

des genres de la presse écrite. Pour ce faire, nous reprenons dans le tableau proposé ci -

après, les différents genres 1 énumérés par les auteurs consultés 2 ; les confrontons et

voyons ceux qui sont écurrenb 3.

1 Nous les nommons à la manière des auteurs consultés. Nous regroupons ouæfois dans les
mêmes catégories, ces genr€s très souvent associés : n Montage / Mouture ", " Echo / Rumeur /
Ragots ", " Librc opinion / Tribune libre / Foint de we ".
2 S"ul le travail de E - U. Grosse et E Seibold est délaissé. Iæur recherche, tnès poussée, passe par
la présentation de ' macro genres ' aussi différents que I'information, I'opinion, la fiction ou le
divertissement. Ce qui nous conoerne peu ; not€ étude nous amenant à nous pr€occuper essentiellement
de I'informatior et du cqnmentaire. C'est dhilleurs sur oes deux ' macro genr€s ' que nous nous basons
pourorganiser note typologie dcs genres de la presse écrite.
3 l* 

"lassement 
des genres a été délicat à offrer : oes derniers portent, selon les auteurs consultés,

divers qualificatifs et sont souvent eux - mêmes différemment dfumposés. IJ rÉsultat de ce travail est
donc à utiliser avec prfuution Il nous p€rmet tout€fois de dégager quelques grandes tendânoes.
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læs genres de la presse éclittu énumérés 1 :

I

Brève 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 6 )
Filet 1) 2) 3) 4) 6)
Montage /
m(ntnlrc

l) 4) 6)

Echo / Rumeur /
Raoots

r) 2) {) s) 6)

Revuede presse l) 3) 6)
Reprtrge r) 2) 3) 4) s)

6 )
Cunpûererdu 1) 3) 4) 6)
Fait dive-rs 1) 5)
Pormit t) 3) 4) 6)
Articlehisorioæ l )
Analvse r) 6)
Résuméderanoorrl) 4)
Fqrâe r) 2) 3) 4) s)

6 )
Interview r) 2) 3) 4) s)

6 )
Tablermde l )
Communiqué 1) 3) 5)
Ubre opinion /
Tribune libre /
Foint de vue

r, 4,

Cotnier( fu
lectÊurs )

r) 3) 4)

Bonnes feuilles l )
rlitrrial l ) 2 ) 4 ) $ 6 )

Billet 1 ) 2 ) 4 ) $ 6 )
CÏrrrriorn l ) 2 ) 4 ) $ 6 )
Critiqæ t ) 2 ) 4 ) $ 6 )
'Article ' 2t 4l
Dépecbe 3) 5)
Texted'auur 3 )
Informatim -
serviæ

3)

Commcntairp 2) 3) 4)
t Panierd'exoert' 3 )
'Faoierd'idéc' 3)
Résuméderappqt 4)
Cmf&€nædÊ
lrprt€

s)

hpierdbmbiam
- rrlxe-nrafirrr

5)

'Humeur t 3) 6)

I Ces dprniers sontpropos6 parlcs aut€urs guivanb :
I )->Y. A!Bès, J - M. Croissanfuu
2)->D. Husson, O. Robert
3)->J. deBurclccr.
4)->J - L l'{artin - tagar&rtc.
5)->F.Antrinc, J - F. Dumont, B. Grevissc, P. Àdario, G. Ringlet
6)-> H tvimtanr
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[,a comptabilisation des genres cités nous permet de constater que certains d'entre

eux sont incontournables. Ce sont la brève,le filet, le montage et la mouture, l'écho 1, la

revue de presse, le reportage, le compte - rendu, le portrait, l'enquête, l'interview, le

communiqu 62,1e courrier ( des lecteurs ), l'éditorial, le billet, la chronique, la critique et

le commentaire. Nous choisissons alors de titrerles papiers retenus dans notre colpus par

les termes de cette liste ; liste que nous reconsidérons toutefois quelque peu. Tout

d'abord, le point de vue ultérieurement présenté de Jean - Michel Adam nous fait ignorer

amènent à retenir les bonnes feuilles et la libre opinion 3. EnIin, signalons que nous

prenons la liberté de nommer'Article'4les écrits que nous ne pouvons qualifier par ces

termes.

' Nos ' genres arrêtés et appropriés, nous pouvons dès à présent nommer 5 les

différents textes retenus. Signalons que ces genres sont définis par des critères que par

exemple Jean - Mchel Adam ( juin 1997,p 17 ) pésente de la manière suivante :

I Par souci de légèreté ( de notre texte ), nous mentionnons seulement cette donnée très
régulièrement citée. Celle de rumeur ou de ragot resæ sous - entendue.
2 Nous choisissons de considérer comme un cornmuniqué une déclaration, annonoe ou opinion
( provenant d'une institution ou d'une personnalité ) reprise in extenso, quelque peu réduite ou présentée
en ûoute objectivité par une rédaction ( certaines déclarations sont précédées par exemple par la donnée de
la fonction de llnærvenant ou des conditions de son intervention ). Nous ignorons les formulations citées
dans un autre tlpe d'article et les déclantions résumées par un journaliste.
3 l-arematquefaitepour l'écho vaut pour la libre opinion qui sous - entend la tribune libre et le
point de vue.
4 Cet article peut revêtir des formes très diverses ( nous ne nous limiûons pas au[ aspects décrits
par Didier Husson et Olivier Robert ). Notons qu'il peut être complètement inclassable dans les genres
arrêtés ou en confraire s'en rapprocher et en intégrer plusieurs. Nous choisissons de qualifier nos t€xt€s par
les genres cités seulement lorsque la reconnaissance de ces derniers nous est évidente ; dans le cas
conûaire, nous parlons d'article.

[.es mentions articles de presse, papiers ou textes, utilisées tout au long de notre travail
désignent, sans distinction de genre, ûout€s unités rédactionnelles pnopæées parun organe de presse écrite.
5 Au cours de I'acconplissement de cette tâche, nous gardons toujours à I'esprit cette formule de
Jean - Mchel Adam : " L'@ration de catégorisation est un élément fondamenal et même une condition
de possibilité,la plupart du ûempe intuitive, de lbrganimtion humaine de I'expérienoe. Au lieu de prooéder
par un raisonnement abstrait, fondé sur des ensembles bien délimités de propriétés, les catégorisations
sembJent fonctionn€r Par rcgroupements autour de pnototypes, par airs ou ressemblances de famille pour
rcpendre une formule lm peu tnop souvent galvaudée de Wiagenstein " ( juh lg9l , p 12 ).
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Critères minimaux définissant les qenres de la presse écrite
-Sémantique ( thématique )
-Énonciatif

-[.ongueur

-Pragmatique

{ompositionnel

(' familles événementielles' et rubriques )
( degré de prise en charge des énoncés et

identité de l'énonciateur )
( brièveté VS développement)
( buts, inûentions communicatives )
( plans de ûextes et séquences )

La prise en compte de certains de ces critères nous parait indispensable pour, à la

fois, déterminer les types de papiers auxquels nous avons à faire et comprendre ce qui

vientparticiperàla construction médiatique d'affaires. Nous choisissons de sélectionner

les critères'Longueur', 'Présentation, emplacementt, Tot, style', 'Intention ' I et de

présenter, dans le tableau2 ci - dessous, les renseignements relatifs aux genres retenus.

Pour ce faire nous exploitons à nouveau le travail de Didier Husson et Olivier Robert:

I Jean - Mchel Adam, comme la plupart des aut€urs consultés, aborde son éhrde à partir de deux
positions énonciatives polaires. ' On voit ainsi comment les paramètres envisagés pluc haut se
æmbinent de façon à distibuer les æxtes réalisés quel que scdt leur oonûenu - sur un ' continuum ', selon
quïls ûendent 'plutôt' vers l'un ( distance - OM : pôle 'Information ') ou plutôt vers I'autre
(implication-commentaire:pôle'Commentaire'"),expliqrrct-il(juin1997,p10).
2 N*r admettons le principe évoqué par Jean - Michel Adsm et plaçons alors nos geru€s en
fonction drdit' continuum'.
3 Noons qu'il peut aussi se trouver en pages inérietucs. Comme I'expliquent Yves AgrÈs et
Jean - Mchel Crcissandeau ( qui distinguent deux soræs de tilleb ), le billet peut êûc " l'{uivalent d'un
éditorial oourt, commentaire'encadré'à oôté d'un article d'infomration, en pûges intérieures " ( l9l9, p
3s-36) .

(icreATFFæ t-dgt.[r tattrailila,
Dnphccmcrt

'r'o+ Ëtyrc lm

LrltDFa r€nou
l50O mdt

NOn 8P€CùrqUOE l\rorlt!8 rtr|aDs[op{rrl

f|lct L DtUt Sdrvcot J(tr, t
l5(b ncr

NOlr EPOCilTqUC8 t\lclltcE uqmurlxùE

Itttvc un &tD3t NOn ADOC!ilOUGS NGII!!8 tû('ldum
ts|lqûË[c Juslu a I

do noa!
Ëû goæIlr pcu
pécifiquc!æ
Ëo Scocfrr Pctr
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SrliË
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;;u;;5
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chroûrquc vsnada Jpéc|rrques 'lrË8 pcrs(xlncls
Prisê d. Dositioû

Lbmmetruût Ë|l.UAn StL a IJ(^' UtOIa Ën gdrcrar speqnquc8 ASrpz pcrrotDcrs LXmmcila|lt
Erplication

Editorial Èrvrfon 3w a l5u, motS âuwr|W& EE[l

MiB cn velcur'
rcIIOTIIGIE

Ptiec dc oosition

I-es autres genres retenus, à savoir la revue de presse, le portrait, le communiqué,

la libre opinion, le courrier ( des lecteurs ) et les bonnes feuilles, ne sont pas explicités

par ces auteurs. Nous tentons alors, en recourant à nos propres constatations, de

prolonger leur travail. Pour ce faire, nous complétons deux tableaux arD( paramètres

- le premier tableau intègre le portrait et la libre opinion. Le ton, le style et I'intention

concernent ici encore l'énonciateur, le rédacteur du papier :

- le second tableau regroupe des productions reprises et proposées par la rédaction du

journal ou du magazine. Il vise à faire alors une différence entre le ton, le style,

I'intention de celui qui sélectionne et reproduit un texte et le ton, le style, I'intention de

celui qui produit le texte :

(iod!a[ ln|;C[ LODglttrr f|ltcttattor
I|rnrJrCme4

'[où Ëq'|. lilarll(n

Itrtret v&Luc wv@ slrcqrrqud rEtræTNGla uqrt|lotEaltt
hfortttrion

lrEG oFruon YÙIIUG souvcor sFcmqucs 'r'nÊr 
F roû!€lr @

Priæ dc oæitio

urûttr!FFar Laglc|lr tæsr.|to,
hh|ll.CÉ.!l

r-oq nçlc W

uoEmunlquc waf u utDct NO! TFGUTqUCE
dddnlbn)
+ Trèr pcreonolr

b'rcpoùraanr'
->N.[tæ!

lc P|uwru \ qç E
d&lrrrha )
-> lnformûion ct/ou
comDcltlirt a/ou priæ
dc podtioo
( Fl6lorcû)

t"'*"r.dndr"'
-> talqnltioo ( cr pdæ
de ooition
iDriouéc cn fonction dc
le ré lcct ion dcc
dédrraimmér6cl



le 'r€p{oducleur '
->+ou-ncutrc3

Ëlcvés )
-> Iaforaatioa cUou
commcntairc cUou priec
dc poaition
( ælonlcecas)

Flfu-o*'
-> Information ( ct pnEc
dc oogition inavouéc en
fonôtion dc la sélcction
dcs orguca dc prcssc ct
dcs Gxtrrib opééc, dc
lour méecntation )

qwrrges pCacmel )
-> TÈa pcrcoonclr

lc'rtgoductcur I
->+où-pctuDctS

orvragcs pÉecntés )
->CorncNrtlirÊ

lc'rrDiodudrur'

commcntairc. é prirc dc
oosition olus ou moins
ôhirc cn Tonction dc la

lTntcrvontion )
-> Priec dc pocitio cll ou
cmæntrits.

lc'æDroduc{Êur'
-> Prirc dc porition ptue
ou moing cliifc Ên
fonction dc le sélaction
dcs réactiog ooéréc ct de
leur préscdtat ion ;

ttntcncntio )
-> Trèe pcraoucls

lc'trprodùclcur'
->+on-pcrrcnnclc

La sélection des papiers ( retenus dans le corprrs d'étude de cette recherche ) se

fait à partir d'un critère principal : leur traitement de la vie privée de François Mtænand.

Les textes netetrus, nous pourrions pour chacun d'entre eux mentionner seulement leur

date de parution, leur titre et leur forme. Démarche que nous trouvons trop

simplificatrice, voire dangereuse. En effet, adoptÊr cette pratique nous fera, lors de

l'étude de la construction d'une affaire médiatique, seulement prendre eD comPûe les

paframèûes de temps ( quand les paPiers ont été publiés ? ), de thème ( qu'est - ce qui est

dit ? ) et de genre ( comment ce qui est dit est exposé ? Quelle est I'intention du

papier ? ) ; seuls paramètres d'observation alors à notre disposition.

A notre avis,la construction médiatique d'une affaire relève d'une combinaison

importante d'éléments. Nous choisissons donc de présenter nohe corpus de papiers de

manière à valoriserlaprise en considératiotr de certains critères.
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II. 2 L'exposition du corpus de papiers

' Lire un journal quotidiennement : activité banale s'il en est. Pourtant lire un

journal, c'est, avant d'avoir accès au coeur de I'information, aux textes, lire des titres,

des photographies, des caricatures, une mise en page, un ordre d'information qui

guident, qui orientent et qui hypothèquent la lecture des nouvelles au point de fairejaillir

des messages nouveaux de la simple conjonction des éléments distincts de

De par cette formule, nous comprenons que les textes ne peuvent et ne doivent

être exclusivement retenus dans notre corpus d'étude. En fait, I'ensemble des domaines

couverts par le péritexte journalistique n'est pas étranger aux affaires construites, ce que

nous démontrons dans notre prochaine partie. Pour ce faire, il nous faut en quelque sorte

débroussailler notre champ de travail. Nous révélons alors les éléments d'information

dont la prise en considération nous semble essentielle. Cette tâche réalisée, nous mettons

en valeur ces éléments dans une grille d'analyse, placée dans le tomeZ,prévue à cet effet.

lI' 2. I La mise en avant de certaines informations

" A part un intéressant essai du danois F. Frandsen ( 1990 ), il n'existe guère de

travaux sur la question du péritexte journalistique - seul le titre a donné lieu, hors du

champ joumalistique, aux théorisations importantes de L. Hoek ( 1%1 ) et de P. Hellwig

( l%2 ). G. Genette ( t9f&7 ), et Ph. I-ane ( IW2) à sa suite, a proposé de distinguer,

dans le paratexûe, le 'péritexte' qui entoure directement le texte proprement dit et

l' 'épitexte'qui circule autour du texte et comprend les commentaires, qui ne font pas

partiedumêmeensemblernatériel n,expliqueJean-Mchel Adam ( juin lW7, p 5 ). En

adaptant cette terminologie à la presse écrite, I'auteur décompose alors le péritexte

journalistique de la manière suivante :
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Péritexte du journal Péritexte de lrsrticle
Verbal Icono - sraphique

1. Nom du journal
2. Indication de rubrique

3. Surtite
4. Titre
5. Sous - titre 1 accroche )
6. Chapeau
T.Intert i te(s)

S.Illusration
9.Iégende

Les domaines recouverts par le péritexte journalistique occuPent toute notre

attention. Nous les présentons alors succinctement et mettons en lumière leur intérêL

Imaginons quelques instants un journal ou un magazine sans titre L, surtitre 2,

sous - ti6e 3, chapeau 4, intertitres 5 et accroches 6 ... Non seulement on n'aurait pas

envie de le lire mais encore on ne connaîtrait pas grand chose du monde qui nous entoure.

Avouons - le, i[ nous arrive fréquemment de ne lire ( souvent faute de temps quand ce

n'est pas par paresse ! ) que la titraille accompagnant l'article et de nous 
"o "ootrto1sr. 

Flle

est en effet à la fois vitrine, avant - gott et résumé de f information développée dans le

papier. Ce crédit alloué à la tihaille peut venir expliquer qu'un papier vêtu d'un habillage

' complet' ( composé de tous les éléments décrits plus haut ) attire plus de Personnes

vers sa lecû5e ( I'atûention est d'avantage sollicitée ), ait plus de répercussion qu'un petit

I prgcisons que le tife remplit des fonctions. Selon José de Broucker, ces dernières sont au nombre
de tnois : , Faire voir. C'est la fonction d'annonce, ou d'appel ", " Faire savoir. C'est la fonction
déclarative du ti6re " et " Fairc valoir. C'est la fonction incitatrice, affritive, du titre qui inviæ à désirer
poursuiup la oonversation " ( 1995, P 83 ).
i- 

-- 
Selon Ddier Husson et Olirâer Robert, le surtitre, en général court et en caractàee plus maigres

que le titre, i met en place la premièrre allusion au oontenu dc I'article. Souvent il précise le titre en

permettant de le réduire " ( 1991, P 122).

3 gsous - titrie " se place jueæ sous le tiûe principal et oonstitue un complément drinformation
quard cela se révèle rÉoessaire " ( lbid., p lnr.
4 I-e chapeau ou'chapô' est un texte court qui sTnsère entne le titre et le t€xte. " Iæ meilleu des

chapeauxestceiui qui livre finformatim essentielle de tplle manière qull donne envie au lecteur de lire
I'arùde qui suit n, indiqrænt Didier Husson et Olivier Robert ( Ibid., p 122').
5 LTotertitrc ou I inter', ' à la différence de celui d'un livre, n'cst Pas là pour indiquer une

subdivisim de I'article, mais pour relanoer ltnérêt en reprenant un détail de la partie suivante du t€xt€, qui

est de na6re à réveiller I'atæntion ou à piquer la curiæité ' ( Gaillad, 1996, p 120 ).
6 Jean - Mchel Adam rapprocbe, dans le schéma que nous p6entms, la mentim d'aocrocbe à celle

de eous - ti6e. Nous préférons acænder unÊ part entière à I'accroche et la considéros alors ælon oette
explication : ' Plrts longue que lïnærtitne, en caf,actèr€s plus forB, elle nh pas forcémcnt u1 li* avec oe
qui ta suit Etle reproduit, æxtuellement ou non, un passage fort de I'article, que oe soit sur le fond ou par

la fqme' ( Ibid", p læ ).
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texte composé uniquement de quelques lignes. Nous choisissons donc de mentionner la

présence des titre, surtitre, sous - titre, chapeau, intertitres, et accroches.

Ce que nous faisons également pour le titre des rubriques. " Les titres de

rubrique, ou ' têtières ', placés en haut de page " s'assimilent à de véritables panneaux de

signalisation dans le journal. 'Étranger', 'Europe', 'Diplomatie ', 'Politique ',

'  Cu l tu re ' , '  Soc ié té ' , '  Agenda ' , '  f uonomie ' , '  Commun ica t ion ' , '  Méd ias ' ,

'Affaires ', ' Sports ', ' Arts et Spectacles ', ' Événements ', ' Idées ' sont les

indicateurs les plus souvent rencontrés dans les quotidiens " ( Husson et Robert, 1991, p

I2l).Cesrubriquessont " elles-mêmes inséparables d'une classilication en grandes

'familles événementielles': nouvelles politiques, catastrophes ( naturelles, écologiques,

accidents d'avions ), voyages / visites ( présidentiels, ministériels, royaux, princiers,

papaur( ), rencontres d'hommes politiques, conflits armés et conllits sociaux, décès de

personnalités, manifestations, etc. Signalons que ces ' familles événementielles '

préorganisent I'information, sa distribution comme sa reconnaissance " ( Adam, juin

l9E7,p5-6 ) .

Le numéro de page d'où est extrait un papier est aussi un élément d'information

important à considérer dans notre étude. Cette remarque nous amène à parler de la Une,

" Véritablevitrinedujournal " (Hussonet Robert, Iw-l, p 120 ). Situé à cette place

enviée, un texte a certainement plus d'impact que s'il est placé ailleurs. Nous

mentionnons alors s'il est développé, amorcé ( et pounuivi à une autre page ) ou annoncé

à la page Une.

Nous faisons également cas des couleurs I pésentes ou de la place 2 occupée par

un texûe.

I tt nous faut oonsidéreravæ importanoe le rôle des couleurs. Ainsi, leur emploi n porr les textes
ou les fonds, attirent I'oeil du lecteur même en bas à gauche ". Nous choisissons donc d'indiquer la
présence de la couleur dans les titrailles et les photographies. Seuls les journaux consultés sur
microfilms ( France Soir, IJ Croîx L'Événapnt, L'Hrsnanité, I-e Canard hctnlné, Lc Figarc, Iz
Mordc ) échappent à oes précisions ( le système ne faisant pas apparaltre lcs couleurs ). ( Husson, Robert,
l99l,p L49).
2 p6''place', nous enûendons'emplaoement'et'superficie 'accordés au ûexæ. Four ce qui est de
I'emplacêment du papier, nous précisons que celui - ci varie en fonction du genre du tcxte ou de
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I-e domaine icono - graphique n'est pas non plus à ignorer. Les illustrations et

leurs légendes sont présentes en quantité importante dans notre corpus d'étude. Si nous

nous soûlmes jusque - là préoccupée de présenter les textes retenus, ce n'est Pas parce

que nous dédaignons I les illustrations ; mais simplement Parce que, lorsqu'elles sont

présentes, elles accompagnentfréquemment les textes. Rares 2 sont en effet les cas où

nous retenons seulement titre, photographies et légendes. Nous sommes toutefois

consciente de I'importance des illustrations et de leurs légendes 3 1 et choisissons alors de

mentionnerlelrprésence ). Dailleurs, commele stipuleJosé de Broucker, les dessins et

caricatgres par exemple, très rapidement'lus ', " ont souvent plus d'impact que de longs

et savants commentaires. Ils ne peuvent être le fait que de vrais journalistes, observateurs

malicieux et impertinents, dont le sens de la responsabilité est à la hauteur de leur talent "

( 195,p N7 ).

La presse a cessé depuis longtemps de n'utiliser que le langage oorlme moyen de

commlnication. Elle accorde en fait une place importanæ au domaine visuel. En matière

de mise €Nr page et d'illushations, elle s'est même engagée dans un Prooessus

I'importance que I'on désire donner au sujet traité. Ainsi, " les pages fe.gauch3.conviennent
habi'urellementà des ouverures de dossiers ou à'enquêæs et la partie sup&ieure droiæ serait la plus vue "

( Ibd", p 149).'pour 
â parq le nombre de lignes attribué au développement d'un papier semble- également varier

eetoo sonteme é tt-pontto"" 
"ocorfu 

au thème -Oevglogt'. Nous ne oomPtons pas, dans.rctre travail'

È n"mUre-Oe tign€s aôordé à un tente. I-a mise en lumière de genres ( avec la l*gry* et I'emplaæmeil

ou,ils sous - en:tenAent ) et Cun calcul de la superficie occupée par tm PaÉ€r dans la poge nous suffit à

degager les pnncipales cqrstatatims liées àla question de 'plaoe ''

I 
- - 

f-eurs aeux fonctions qui aonsisænt à capær I'atæntion 9t à ête complémenair€ au text€ nous

font, à elles selles, oo* p15o*op"t des illustrariôns. Nous bannissdls donc I'idê qui oonsisæ à penser

que le æxte est fondamenial et quâ I'illost ati- est un accessoine, urle garninrre. Ce qu'inspire pourtant le

l"ru" ;iii*n"i;. Ài"ri, c.prèÀ le dictionnaire Lrr.otrsæ, celui - ci consiste à ' orner ( un livre' un

imprimé, etc. ) d'images, de gravur€s, de dessins' ( 1990 )'
2 

' 
I-es quelques cas renconûés se prÉsenænt généralemgnlde cette manière : une ou plusieurs

ohoosraphies occupent la totalité de la iurface d'uÀe ou de plusieurs pag€8 ; un tite se tnouve à leurs

i6to 
"i 

ais tegenAes, plus ou mcins longues, traiûent des sênes pçésentécs.
J a I y regaxdei de plus près, la légende peut rendre différeals qP* g" t"li9tt. Farmi ceux - ci'

lïdentificatim 
"rt 

*t r ao,iæ f" pl* sotnâé. If s'agit simplement de réqoqfr_e,-d9 façon plus ou moins

àit""æ, e fu q*rtion imlticiæ au hcæur : qu'est : oàqui m'est douré à.voir ? '. Précisons que la légende

à'iO"otinotiô" s'avère'souvent de nanre 
-complémentaire 

( lorsqu'il manquê à l'image des élémenB

uUut13it" æir q* le ' où et çrand 
' ) or explicative. Touæfois, gardons toujgurs I lbsPrit qræ " .la légende

p;*èd;;ô"drdiaboli{uede rendre evidenæoudlnduire une signification, dont le lecæur chercbera et

trouvena comme rtt*i" io pn"uve dans l'image. I.a photo !9_É"tO, 9:sJ on peu le caméléon du

Sournaliste " ( Antcine, Dumônt' Grevisse, Marion, Ringlet 1995' P 36 -n \'
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d'innovation, cherchant à sladapter à l' ' ère de I'audiovisuel '. De nouvel[ss æçhniques

s'imposent ; de nouveaux genres d'illustrations se développent. Une recherche

approfondie seraitnécessaire. Mais celle - ci ne peut, faute de temps, être effectuée dans

le cadre de ce présent travail. Nous nous limitons ici à ta présentation des illusûations

rencontrées dans notre recherche, à savoir photographies, dessins, caricatures et

schémas.

n Uillustration marque le réel, ou mieux la perception sensuelle brute ( eo

I'occurrence la vision ). En comparaison de la perception ûidimensionnelle que procurent

les yeux, les illustrations sont toujours des modes de perception réduits, à I'intérieur

desquels se distinguent encore des différences de degrés ' ( Grosse et Seibold, 1996, p

63 ). Il existe ainsi des oppositions détemrinantes telles que: concret / abstrait; noir et

blanc / couleur ; proche / éloigné ; oppositions 1 sur lesquelles ces mêmes auteurs ( Ibid.,

p &à73 ) bsent leur recherche résumée dans les tableaux présentés ci - ap,rès :

I Si I'on considère la gamme qui va du cliché photographique au simple signe, la question

essentielle réside dans la notibn de proximité avoc la réalité. Il en est de même, avec des nuances
oependant, pour ce qui conoerne l'illustnation en coileur par rappot-à l'illustratim en nciret bla1c. Ce qui

oi Affenrrit pour l'ôppooition 'prochc / éloigné '. I-e proHème, dans ce cas, est de comprendre quelle

Éalité est propoeê.
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I l lust rat ions

Oppqsitlso!

Photographie Dess in Caricature Schéma

Concret / Abstrait n La photographie
s'approche au plus
pÈs de la réalité ".
'Lbbjet'( personne
ou objet au sens
strict ) reproduit,
reflète I'obj€t réel.
Toutefois, " grâce
aux possibilités
q u ' o f f r e  l a
photographie
agrandissement,
réduction,
modification,
déformation, ajout
ou troncation de
certains détails - il
est évident que la
photographie ne
do i t  pas  ê t re
un iquemen t  l a
reproducton de la
réalité ", précisent
E - U. Grosse et E.
Seibold" Elle permet
e  n  f a i t  des
différenciations
plus variées et peut
même devenir rm
moyen d'expression
artistique.

nUnedesformes qui
c o n s i s t e n t  à
représenter des
objets tout en
s'éloignant qælçr
peu de la réalité est
I  e  d e s s i n  " ,
i nd iquen t  l es
a u t e u r s .  L a
déformation ou la
simplification sont
inévitables. lrdais,
n que le dessin soit
exécuté à la main ou
à I 'a ide d 'ue
machine, il tente de
reproduire la réalité
au plus près " ; de
représenter  les
objets le plus
précisément
possible.

i [.es caricatures, ea
soulignant certains
attributs
caractéristiques,
déforment encore
plus la réalité. Les
objets sont souvent
dessinés de façon
partiellement
simplifiée, avec peu
d e  t r a i t s
Précisons quïls
s o nt néanmoins
clairement
identifiables grâce à
un ou plusieurs
sigue(s)
distinctif(s).

Le schéma est la
reproduction dun
objct réel par des
traits. Il est en cela
semblable à la
caricature et au
dessin.
n Cependant, sa
valeur réside dans
s o r principe
constitutif : seuls
les contours ( ou la
charpente ) sont
visibles. De par sa
possibilité de plus
grande abstraction,
et  en ce qui
conoerne la relation
de contigui'té, il est
plus sobre et plus
exact que le dessin
ou la caricature et,
en même temps, se
si tue dans lm
r a p p o r t  è
proportions
identiques à la
réal i té .  I l  ne
p o s s è d e  d e
caractéristiques
importantes que dr
point de vue
structurel, bien qu'il
soit toujours une
reproduction de la
réalité concrète n,

expliquent E - U.
Grosse  e t  E .
Seibold.
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I l lust rat ions

Oppositions

Photographie / Dessin / Caricature / Schéma

Noir et blanc /
Couleur

" Ir ooir et6tanc - guand il est utilisé pour contraster avec la couleur - signale un
événement qui se situe dans le passé, qui a une valeur intemporelle, ou prétend I'obtenir.
Lorsque le noir et blanc est utilisé en opposition à la couleur, c'est souvent avec rme
intention'artistique'ou pour susciter la'nostalgie' : il désigne alors, soit une action
qui se déroule avant l'époque du film en couleurs, soit un hoTqage à un personnage
disparu ou, plus simplemenl un retour dans le passé, considéré du point de vue du
protagoniste n.

Ia couleur, pour sa palt, a pour fonction d'attirer I'attention du spectaæur. Toutefois, " à
cause de la Jtandardisation de I'utilisation de la couleur dans la publicité des périodiques
et des médias audiovisræls, I'effet d'attraction s'est amoindri n-

Aujourd'hui, I'emploi de la couleur ( sur la une Dotamment ) a une fonction
supplémentaire 1 ae mêre que la présentation, la frQuence et la taille des
illustrations ) : etle préfigure lSntention du journal ou l'image qull se donne. Comme
I'expliquent E - U. Grosse et E. Seibold, n un quotidien qui souhaite se &nner une
apparence sérieuse, et ainsi toucher un public ' intellectuel ', signalera cette intention
par divers paramètres : I'impression des illustrations en noir et blanc, la fréquence de
ieur appariùons, leur présentation, et leur situation par raPport au texte. Unquotidien de
c€ type doonera moins de place aux illustratons sur la Une et évitera les illustrations à
caraciere sensatonnel n. A I'inverse, si un quotidien souhaite toucher des groupes variés
de population et rentabiliser au maximum ses ventes au numéro, il se doit dTnsérer des
iltùtràtions en couleur, en nombre et sur un large espac€. Iæs meilleurs des exemples de
cette oDDosition ' noir et blanc / couleur' sont les qtfridierc Iz Monde eî Iz Parisien.

Il lustrations

Oopositions

Photographie / Dessin / Carlcature / Schéma

Proche / Eloisné Cette opposition est décomposable en différents 'degrés' :
- ft plan panoramiqge : " L'illustration ne se concentre pat sur un objet précis, mais
produitsoneffetuniquementpar sa globalité et vise ainsi une éception globale n. En
fait, it s'agit le plus souvent de clichés de paysaæs qui tentent de rendrc une certaine
'atmosphère',
- læ plan d'ensemble : I'objet ici est localisé dans un @ntexte environnemental large'
Uirnage montre un vaste espace à I'intérieur duqræl se trouve un seul objet qui doit attirer
te regard lci, n I'environnement est déterminant pour la compréhension de I'inage et le
rôle de lbbjet ",
-Iæ plan de demi - ensemble : I'objet est, dans se cas, localisé dans un contexte plus
étroia. Uimage est marquée par I'objet, bien que I'environnement soit encore
reconnaissablè. " Cette prise de vu€ a pour but de montrer I'objet €n actions et les
ælations qui le lienn à d'aûres objets ",
- Iæ plan èn pied. L'objet est représenté d'ns sa globalité, et le contexte ne joue plgs
auctm rôle. T-oute I'expression de I'intention peut etr€ rendue par I'attitude corporelle du
pe$onnage. n C'est le caractère global de I'objet ou de s€s connexions avec
I'information qui doit être représenté ",
- Ir plan américain. Iæs objets ne sont plus pris dans leur globalité. Iæs Parties
peripbériques peuv€nt êtrc coupées. Ainsi, d'ns le cas d'une penonne, les bras, les
j"-b"., peuvent maoqu€r. la plus graod€ panie dn corps reste néanmoins visible,
- f: pUn rapproché ( ou plan poitrine ). Dans ce cas, l8 moitié de lbbjct est tout a9 nlus
visibie. henons le cas d'une personne. L€ haut du ærpe sera alors pÉsenté. Ici'
' I'intér€t est centré sur I'attitude de la tet€ et sur la mimique en tant qu'éléments de
I'attitude corporelle. Lbbjet unique ainsi repésenté devient de plus en plus essentiel n,

- Iæ gros ptan ( ou portrait ). Segle une partie élémengire de I'objet com1pe la tête d'une
personne par exemple ( et éventuellement aussi une portie du cou ), est représentée. I.a
himique est essentielle pour les personnages. Pr&isons qæ I'illustration peut alors se
passer d'une gran& partic des explications,
- l-e tês gros plan, enlin ce dernier est né8trmoins plus fréqrnt à la télévision que
dans la presse écrite. En effet" dans le cas drunÊ paire d'yerx par exemple, I'aûribution è
I'illustration est difficile à faire si elle est proposée dans un journd. Far contre, si elle
apparait dans une émission télévisée, elle peut ehe attribuée tout de suite grâcc au plan
suivant qui montr€ le personnage dont il est question.
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Existe - il des geores d'illustrations ? Telle est la question que ûous nous posons

après avoir effectué une présentation soûrnaire de celles - ci.

Nous sommes tentée de le croire. Dans I'ouvrage Panorama de la Presse

parisienne:histoîreetactualité,genresetlangages ( G'rosse et Seibold, 1996, p 74 ), les

auteurs, qui s'attachent aux intentions des illustrations, définissent trois groupes : " les

illustrations ' d'ambiance ' n 1 ; 'les illustrations à visée infôrmative 'et' les illustrations

exprimant une opinion de caractère persuasif '. Ces groupes ainsi posés nous arnènent

immanquablement ( pour ce qui est des deux derniers ) à les comparer et à les associer à

ceux exposés lors de notre étude de textes. A ce moment, nous avions choisi de traiter

des'macro-genres'suivants:'Information'et'Commentaire'. Ivlaiscesderniers

peuventtoutefois ête liés 2 à ceux d' ' Inforrration ' et d' ' Opinion '. Ces différences

semblent être avant tout d'ordre linguistique. D'ailleurs coûrme le signale Jean - Mchel

Adam( juin lW7,p9 ),I'intention de I'information est de " faire savoir/ comprendre /

expliquer ( rapporter ) n et celle du commentaire est de n faire valoirune opinion ( prendre

position ) '. La notion d" Opinion'peut donc, comme on le voit, être rattachée à celle

de ' Commentaire '.

Mais quelles sont les illustrations à visée informative ? Quelles sont celles

exprimantune opinion de caracêre persuasif ?

En règle générale, les schéma, carte et diagramme sont principalement informatifs.

I-a caricature, pou sa part, " alrpartient sans aucun doute aux gennes de I'opinion n

( Grosse et Seibold, 1996, p 48 ). A côté de ces illustrations tendant vers des inæntions

extr,êmes, d'aubes peuvent exprimer à elles seules différentes formes d'intention. Ainsi,

I I I-a photo dtrn accident ferro\daire, oelle d'un camp de ruines e,ncore fumant à la suiûe d'une
atùaque aérie,nne, oelle d'un lieu d'expooition, ne sigûilient ni lTnæntion d'informer ni cdle-db:çrimer une
optoio., mais ellcs créent une armæphère : celle de la tristesse, de I'effroi, de la surpriæ, du Plaisir,
etc. " ( Crosse et Seibol4 1996,P75).
2 Ce que font d'ailleure E - U. Grosse et E" Seibold. Dans leur travail sur les g€nres de la presse
écrite, ces derniers ne parleirt pas & ' Cmmentairc ' mais Pluffi d' 'opinim '.
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" le dessin marque souvent I'intention d'informer, et peut enprincipe exprimerégalement

une opinion " ( Ibid., p 75 ). Citons également le cas de la photographie qui peut

" accompagner tous les genres de textes ' ( Ibid., p75).

Mais y - a - t - il des correspondances entre les genres de textes et les genres

d'illustrations ?

Nous soûlmes tentée de le penser. Deux cas suffisent à le montrer. Le premier

concerne le schéma. Comme nous I'avons dit, ce dernier a une visée principalement

inforrrative. Et il " se trouve le plus souvent en relation avec un article destiné à éclairer

I'arrière plan d'une information, coillme c'est le cas pour le récit ou le reportage " ( Ibid.,

p76). L'autre cas concerne la photographie du locuteur, de I'auteur. Elle représente, en

plan rapproché ou en gros plan, le personnage qui s'exprime. Celui - ci, le regard dirigé

vers I'appareil photographique semble, à notre avis, s'engager et assumer pleinement le

propos tenu à son lecteur ; semble vouloir le convaincre. Nous intégrons alors cette

photographie dans le groupe suivant : ' les illustrations exprimant une opinion de

caractère persuasif '. " Ce type d'illustration se rencontre surtout dans les commentaires,

également dans les éditoriaux et dans les billets ' ( Ibid., p'n ); textes I qu" nous avons

précédemment intégrés dans le 'macro - genre ' suivant : le ' Commentaire '. Il y a donc

apparemment une correspondance entre ce genre de texte et ce genre d'illustration.

Toutefois, cette correspondance n'est pas exclusive. Un 'chassé - croisé ' ( genre

de texte informatif - illustration exprimant une opinion ; geffe de texte exprimant une

opinion - illustration informative ) est fréquemment constaté dans la press€ écrite. On

parvient ainsi à n une sorte de'multitexte' n ( Ibid., p75). On y anive, dans le cas de la

1 P.é"isons que ces derniers sont très souvent signés par les auteurs. Ce qui vient les
responsabiliser ( par rapport aux prcpos ænus ). Nous faisons donc cas ( et quel que soit le genre du
æxæ ) des signanres renconûées et les confrontons même à la liste, effecnrée par nos scins, récapitulant
les noms des direcæurs de publications et rédacteurs en chef desjournaux et magazines étudiés. Ces
derniers, en rédigeant et signant des papieis, ne font pas qu'engaçr leur personne ; ils impliquent aussi
lbnsemble des rédacteurs et lTmage donnée à la publication. Nous oonsidérons également avec la plus
grande importance la donnée des noms des auûeurs et des sounees ( organes de presse, agences
photographiques ) à I'aigine des illusratiots publiês.
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photographie par exemple, grâce aux gestuelles ou aux mimiques représentées ou grâce à

la perspective de prise de vue qui varient en fonction des intentions voulues ( on choisit

par exemple une prise de vue en plongée pour monher une personne en difÏiculté ). Alom

dans le cas du ' chassé - croisé ' geme de texte informatif - illustration exprirnant une

opinion, le lecteur peut recevoir des infomrations essentielles, pures et objectives et

I'illusfiation peut permettrre aux journalistes ou à la rédaction d'exprimer leur opinion.

Ces différentes informations nous paraissant indispensables à mettre en valeur,

nous choisissons de les organiser dans des grilles d'analyses conçues à cet effet.

IL 2. 2 La mise en valeur de ces informatlons : présentation des grilles

dranalycec constituées

" Sélectionneruneinformation, c'est accorder de I'importance et de I'intérêt à un

fait avéré. C'est aussi, et en même temps, choisir une manière de la traiter " ( De

Broucker, 1995, p 61 ).

Ces choix sont le préalable obligé de toute écrinue journalistique ; choix qui,

précisons - le, ne se font pas au hasard. Ces derniers relèvent d'une décision mtrement

éfléchie d'une édaction. Ils peuveat alors révéler la ligne éditoriale que se donne un

journal ou un magazine. Ils sont donc à considérer avec la plus grande attention. El notre

vigilance doit êtne dtautant plus importante qu'ils viennent participer à la constnrction

médiatique d'affaites.
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Nous voulons que ces options de matière et de manière soient le mieux possible

mises en valeur dans notre travail. Nous façonnons donc tout spécialement une grille de

pésentation des papiers et illustrations rçtenus 1 1 et référencés en annexe 8 ).

Celle- ci comporte douze rubriques 2. Dans la première, nous indiquons la date

de panrtion,la page et llauteur du papier relevé.

Dans les deux catégories suivantes, nous mentionnons les composantes de la vie

privee3 mises en avant dans le papier ainsi que le nom des affaires auxquelles nous les

rattachons. Ces dernières sont ainsi nommées : 'Affaire des déplacements de François

Mitterrand au Maroc', 'Affaire du cancer de François Mtterrand', ' Affaire Mazarine ',

'Affaire des photographies de François Mitterrand $r son lit de mort', ' Affaire Roger -

patrice pelat ', ' Affaire François de Grossouvre ', ' Affaire Pierre Béégovoy ',

'Affaire René Bousquet'. Cette méthode nous permet,lors de la consultation de nos

grilles, de savoir aisément quelles sont les interventionr 4 qd participent à la construction

de telle ou telle affaire. hécisons néanmoins que tous les papiers et illustrations naitant

delavieprivée de François Mtterrand ne sont pas liés à des affaires. Dans ce cas nous

laissons la rubrique concernée vierge d'information. Nous nous octroyons le droit

d'associer le nom d'une affaire à des papierc qui, au moment de leur publication et de leur

lecture, ne semblent pas être concernés. Ainsi, même s'ils ont été publiés plusieurs

années avant que l,affaire n'explose, les textes abordant le mal de dos, les rhunatismes

I Ces grilles de présentation cmstituent la base même de nofi" travail. Leur étude doit nous

permette d'eipliquer ce fo vient prticiper à la oonstnrctim médiatique dtrnê affair€. Four æ faire, nous

Lmputsons 
"n 

q* putÉicatio de notre ooryrs & journnrx et'lagqzlnes ( Parue e-Tte P I o jgvler

fg6î 
"t 

b 3l déôæmbrelgg6 t, relevons tcspapieir et / ot illusnations donant à tire eflou à voir des

*Ëiffiàt"t"ruirr a r" riJ privée de rraïçiis Miuenand et lcs présentons. Les gnues cmtplétês

,*t;p*é* selon u qdre t A'ùre puO gfcs Jmt regroupécs par publicatio ( ainsi clra4te journal ot

;;*;;, Atrfog,re O-r * o,rAre afina6etique, est pésenË avec ltnsembte de æs publicatios ) ; d'aute

;;rî;G eont froposees drns sa oroæ cni.rnotogtgo. Vu.l'imporunt volume occuÉ pûr ces grilles

bmplétées, noù nè pouvons toutes les présentcr. Nôus choisissons, à titre dtllushation, dbxpocer, en

;*"î; t;Ë ediles d'analyses O"r pt".iËro interventions & L'Hwa nitC ( annês l'98l ct l9B2 ) et de la

dernièreinæriention aepùtsUath( 3l octobre au 6 novembre 1996 )'
2 N*r avons ûenté de les propooer dans un ordre ootrérent La séparatict-dbræ rubri$æ aves une

auûe vient, selm le cas, snnmoer unoertain rapput qr uOe tûlo nrpû[e entt cllcs'
3 L'énrmératioo de oes composantcs suit le fil de ffic loctur€ dce æxtc8 et dc I'observation des

illustmtions.
4 Èr intervention, nous évoquons la mobilisarim ( par la puHication d'unités r€dac-tionnelles et /

ou iconographiQues ), rlanr une parution" d'un agane dc pfiEsse"
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ou les malaises de François Mtterrand sont liés, dans notre travail, à l' ' affairc du

canoer de François Mrenand'. En éalité,les journalistes a priori inforrrés de la maladie

du Président vont, par la distillation de ces 'petits maux', laisser entendre plus ou moins

clairement I'existence d'un'grand mal'. Notre choix de partir d'un ensemble de papiers

et d'illushations ( avec pour seul lien le ûaitement de la vie pnvée de François

Mtterrand ) porn arriver à un ensemble d'affaires n'est pas le fnrit du hasard. En fait,

nous pensons que cette démarche nous pennet de prendre en considération des

informations que nous aurions peut - être ignorées en adoptant une démarche contraire.

Ainsi, partir de l' ' affaire du cancer de François Mtterrand ', nous fait retenir les textes

écrits à un certain moment ; moment que l'on peut situer au ' pic ', à I'apogée de

l'affaire. Partirau contraire des ensembles de textes écrits sur la santé du Président pour

arriver au moment où cette affaire est qualifiée corrme telle par la lnesse nous fait

comprendre notamment que I'affaire, pour éclore, suit un long cheminement ( passant

aussi bien par des I montées ' comme par {es ' c:reux ' dans le traitement du zujet ).

Dans les trois catégories suivantes, nous nous attachons à mettre en valeur le

péritexte dujournal ( avec indication de la nrbrique contenant le papier ), les niveaux

verbal I et iconographique du péritexte de I'article.

Puis, dans deux autres parties de cette grille de présentation, nous mettons €n

lumière le genre du papier retenu ainsi que son thème principal.

l,aneuvièmerub'riqueestdestinée à indiquer la snrface occupée par rrn papier

( avec les illustrations I'accompagnant ) dans la page où il est proposé 2.

f necisons gue lorsque les titc, surtitre, sous - tite et chapeau smt propooés à la page où le
popier relevé egt amoroé, nous ne le spécificrs pas ; dans le cas oontaitre, nous apportons les différentes
précisionr utiles à leur carac'ûérisatio"
2 AfindepouvciroomparerlessurfaoesoocupéespardespapN€rs( et illustrations ) situés dans
différrentsjournaux et magazines ( qui ont des formas variables ), n<rrs preff)ns l'initiative dc mecre tous
les tcxtes et illusuations relevés sous un même format ( à savoir le farrat A 4: 21. 29,7 w, ). Four ce
faire, nous utilisons une Ègle dc 3. Irs rÉsultatr ( cwrprcnant I'addition dcs nrrfas occu@ par les
titrailles, tert€s et illustnatims ) smt propoeés en pouroentagc ; ils ænt prÉoédés pr la pr&entrtio de
lbmplacementdu papieréttdié ( nous divisons, en trois porties,la page dans laquclle est extrait le papier
et voyms à qæl niveat celui - ci se siûre ; la présentation est ensuite rérunée par lhnc de oes trois
formules : 'anorpé en hsut de la pagc ', 'amo[cé en bas de la page', 'amæé au milieu de la page').
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Dans une dixième catégorie, nous rapprochons le papier retenu à l'étude des

autres textes présents dans la publication ; textes ayant un certain rapport avec les

composantes de la vie privée abordées dans le papier sélectionné. Les ensembles

rédactionnels I sont mis en avant dans ce travail ne serait - ce que Parce que nous

accordons, comme nous llavons déjà dit, une grande importance à la place atûibuée au

haitement d'un sujet. Nous stipulons notamment la présence de I'ensemble article -

encadtÉ 2 et du dossier 3.

n I-a Une - c'estainsi que I'on appelle la première page - est la vihine dujournal.

C'est elle qui doit attirer I'attention du lecteru ; c'est peut - être grâce à tel titre, à telle

photo, que, passant devant le kiosque àjournaux, volls allez vous arrêter pour acheter ce

nnméro " ( Guéry, !99 2,p 31 ). Læ rôle de la Une important, nous mentionnons dans la

rubrique suivante le rapport que peut avoir le papier retenu avec cette dernière ( s'il est

développé ou annoncé à la page I ).

Ladernière rubrique est destinée àprésenterles informations mises en avant dans

les papiers ( concernant la vie privée de François Mitterrand ). En fonction des

renseignements donnés4, nous rehanscrivons dans leur entierou par extraits 5 les texÛes

relevés.

I Ces derniers ' se définissent par leur cohérence thématiqrrc: plusieurs articles ( ou contibtttions )
sont réunis auûour du même sujet. Les cnsembles présenænt donc à la fois les phénomènes de la
récurrence et de la progression: récurrence du sujet des personnes ou des grouPeg, des divers€s
aomposant€s événemèntiélles qr thématiqucs, et progressio'informatire ' : ch4tæ article enseigne aux
tecæurs un autrc aspect du zujet gÉnéral " ( Grrosæ et Seibdd, 1996' p 55 - 56 ).
2 " Il yauoarticlepnncipaldanslequel (et/ouàcôtéduqrcl ) onplaæ11ou-flusieurs P"-tiç ç)
articles G). C€s articles - anneies donrent plus & détails sur tm aspect partictlia {u sujet général. Ils
sont marqqes soit par des fîlets ( dans lea quotidiens ), soit Pûr un fond coloré. hr ce procédé, on
raccourcit I'article PrlndPal 

' ( ltid., P 56 ).
3 n " donnç une infqmatim plus omplèæ sur un pnoblème ql sur un évârcment " ( Ibiô, P 56 ).
ll s,agit alore d'enquêæs approfondies sur un sujet ou encore d'analysee de principales dorrnées d'un
pro51émq Plusieurs articles ônt doæ consacrés à un même sujet" Nous oPûons pour parler de doesier à
partir du mornent où ces dernicm smt au nombrp d'au moins tnois.
4 Nous partons du posnrlat suivant: toute information, aussi minime que Pit le développement,
peutêtrre le déË,nateurd'ure affair. Nors somm€s doncattentive atr moindre renseignement ooncernant la
i,ie privéc de François Mtærrand et le relevons dans notre grillg ( notons quc nolfs tenons coqnæ af
faurbtexicates et lmmmaticales comnis ). De manière à rendrc le but bmogènc, non exclums la
préeere de photocopies qui cont utiles pour évitcr la retranscriptio de longe ûe$€s mais qui le sont
beauooup moins lusqtæ seules qtdqtm lignos nous intércsscoÈ
5 Afin de eavoir où se trouv€nt, dans le papier, lee informations relevées, nous apportons les
renseignements suivants : leurs sinrations par rap'port au début et la fin du æxæ ; leurg sinntions pr
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I-es caractères avec lesquels sont composés les articles, surtitres, sous - titres,

chapeaux, inters et accroches se distinguent selon plusieurs facteurs que I'on ne Peut,

dans leur ensemble, prendre en considération. Pour des raisons techniques, seuls

apparaissent dans notre Eavail les capitales etbas - de casse 1, le romain et lTtalique 2, le

gras et le maigre 3, les caractères soulignés et en couleur 4.\*spolices de caractère 5, le

corps 6, la chasse 7, le colonage S,lajustification 9 et les changemenB de lignes sont

ignorés dans les grilles d'analyse.

Une bande succède à la nrbrique' Données privées'. Elle vient annoncer la

présence d'une nouvelle grille d'analyse composée des mêmes rubriques et complétê

grâce à la lecture d'un papier et I'observation d'une illustration. Cette bande a un fond

composé de pointillés noir ou gris selon ces deux cas : le nouveau produit exposé est

publié à une daæ différente de celui précédemment présenté ; le nouveau produit est paru

dans le même numéro que celui déjà présenté. Nous précisons enlin tout changement

dans I'année étudiée. Ces grilles d'analyses sont appliquées à tous les papiers et

illustrations renconhés.

rapport à un inær ; les coupues opérées au moment de leur retranscription ( celles - ci- sont alors
reirésentées par dcs fermenres - réolerûres de guillemets et par la préence du slmbole ( . . . ) ).
I ns corresemd€nt lepectivement arx majuscules et minuscules.
2 nlæromainestl'écriture'droite'. Il se distingræ de lTblique, écriture penchê en avant"
( Delcoourt, 1995, p 4l ).
3 lsgraisse est l'épaisseur d'rm caractère. Selon les logiciels {9 mise en Paqt? plyi"o_o graisses
peuventêtre-prcposées(m.igre,dcmi-maigre,gras,_trèsE-os)i(Ibid",P7l'42).Tou&fois,notre
iraiæment aé æiæ ne nous permet que oette seule alæmative : faire apparaine les caractères gras ou
naigrËs.
4 Dans ce cas, nous rrc colorms pas les caractères mais indiquons simplement leur couleur. I.a
couleur des caractères majoritairement employée étant le noire, nous distinguons notamment
lbxploitatim de la quadrickmie ct du blanc.
5 Hlo oarespmdcnt à la fqme des caractèree.
6 laforcedecorpooucorps'désignelahauæur de la letne'( AgDès et Croissandeau, lylg,
p s2).
7 L: chasse " désigne la largeur du dessin de la lette " ( Ibid-, p 52 ).
E " Iæ ælouge eet le nmrbrre de colonnee utilisécs dans urrc page n ( Delecourt, 1995, p 42'1.
9 r Unæxæestjustifiélcrqræle bord de la cdonne est strictcment aligné eelon une m€nre
marge"(Ibid. ,P42r '
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Læ corpus de journaux et de magazines retenu ; le corpus de papiers ( et

d'illustrations ) publiés arrêté, nous pouvons maintenant voir ce qui rentrp dans la

construction médiatique d'affaires. Ce qui nous amène d'abord à nous intéresser à la

sémantique de' I'affairisation'.
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Chanitre 2. Sémantique de ' I'affairisation '
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I. Thématisation et actorialisation

Quelle que soit I'affaire étudiée, des paramètres sont identiques à sa mise au

monde. Ainsi pour un journal ou un magazine, s'engager dans la construction d'une

affaire, c'est faire des choix récurrents portant sur ce dont il va parler, qui il va

mentionner et de quelle manière il va le faire.

I. I Un domaine de référence

Pour un organe de presse écrite, s'engager dans la construction d'une affaire à

partir du thème qu'est la vie privée, c'est sélectionner des sous - thèmes particuliers et

présenter des événements.

I. 1. 1 l)es sous - thèmes marqués par des taboue

[æs papiers sélectionnés par nos soins et présentés dans des grilles d'analyses

abordent tous la vie privée de François Mtterrand. Toutefois, il nous faut préciser qu'ils

ne peuvent être pour autant appréciés de la même façon. Ainsi, pour certains articles de

presse, ce thème constitue I'objet principal de la nouvelle alors que pour d'autres, son

traitement se limite, au détour de quelques lignes, à la donnée d'une information 1.

I Fo* lc constater, il suffit de se réféer à la rubrique intitulée ' Données privées ' : dans nos
gdlles d'amlyses, les extraits des papiers produits, parye- -que mettant en lumière des éléments de la vie
privée de François Mtterrand, ont des lorgueurs tnès variables.
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Ajoutons que les composantes de la vie privée sont appréhendées de façon plus ou

moins différente par les titres de notre corpus. Pour le constater, il nous suffit de prendre

en compte les résultats du tableau l, proposé ci - après, récapitulant le nombre de fois où

ces composantes sont associées, dans nos grilles, aux interventions relevées. On peut

alors mettre en avant deux principaux constats :

* dans les titres de la presse spécialisée, les composantes de la vie privée sont exploitées

en quantité nettement moins importante que dans les titres de la presse d'information

générale;

* la composante ' correspondance 'est celle qui est la moins exploitée par les titres. Il en

est autrement pourla santé.

I Dans le tableau proposé, les noms des magazines et journaux sont présentés par ordre
alpbaHtique. Toutefcris, nous reportant aux catégorisations de la presse faiæs dans le prÉcédent chapite,
nous choisissons de séparer les titrcs de la presse sÉcialisée de ceux de la presse d'information générale.
Le but est dbvoir une we d'ensemble des pratiques de oes catégories et de pouvoir aisément les comparer.
Signalons que noulr adoptons ætte démarche ûout au long & nos démo{rstntions.

Nous précisons également qræ les sigles préeents dans le tableau s@t les abréviations des
composatrtcs de la vie privée suivantcs :
V.F=viefamil ia le;V.S=viesent imcntale;V.A=vieamoureuse;V.P/V.R=vieephi losophique
etrel igieuse;P-paf imoine;EC=état" ini t ;p=domici le;A=adresse;C=oorreepondance;I=
image ; S = santé ; D = & ; L = loisirs.
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Ces constations, qui nous amènent à conclure que la vie privée est un thème

différemmenttraitéparles organes de presse, nous font privilégier l'étude de ses sous -

thèmes ( à savoir la vie familiale, sentimentale, amoutreuse, philosophique et religieuse ;

le patimoine ; l'état civil ; le domicile ; l'adresse ; la correspondance ; I'image ; la santé ;

le décès ; les loisirs ). Ce choix est conforté par I'observation des affaires médiatiques de

notre corpus : celles - ci reposent sur certains sous - thèmes seulement. Pour le montrer,

il nous sgffrt de mentionner, dans le tableau proposé ci - après, quels solul - thèmes de la

vie privée peuvent être directement rattachés aux affaires étudiées :

Composantes de
la vie privée

relevées

Journauxet
nwgazines ducorpus

d'âude

v.tr' v.ù Y.A
v.R

t t;(J l, A u ù l, L
.lês

cmpoôartes
rQetdlées

( pûr orgrnc.le
Feûsc )

Frarce Dimanclv l o 2 V J 4 z u U t o 4 I U J

Gala z5 ô zz t z o J ) t Z T , o L > t47

Ici Paris l 6 J 5 U l o u 4 t 2 I'ut

IzNouveaa
Détective

o J U U (, (, l 5 z J s 5

Point deVae -
Iûwses du Morrde

6 3 s U 3 U U U o 2 5 z 9

Voici U U U U U U U u u U U z

France Soir
'13 UO 6 t z5 It 3 1 l téz 33 4't 5 7 U

InCroix
L'Événement

)z oo 4U ) l t z u U z9 I J Ù z> + l a6ù

L'Humanité a l 46 l ô t u U U v oz t z tv5

LeCanardÛrhdné z1 I J 4 u U U 4 40 6 ZU la6

Iz Fiealo 7 A l(,u 15 4tt 2 t 2 4 5 U 5 ) t 6 l 3 3 ô l o tv

IzJownoldu
Dimanche

' U t { l o t 4 1 z + (, t t t 6 , zo tv5

Iz Monde 5 l 9'I L 9 20 I J 3 5 u I t++ z z 44 15t

Minute z6 a l 5 Z o U J U I O l v LO7

Paris Mafth 3 U t J zv l u z z l 1 ) U 5 Z 4 l 4 z5 au6

It|rurctl,u
drlntcrvcnllus

rfidldct
/ E r m n l r l

q a I 5ft Ja5 zzt oo 4û zo z z) t v l J J t f
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F*a
concernéqt

AIIAIF G

déplaccmcnte
de François

MittÊmnd au
I{arcc

ArraEou
canoûde
Françoie

Mittmd

ÆIæ

Mazsrinc
ÆrilrcH
phdogra-
phice de
Fnnçoie

Mitt rred
sur son lit dc

non

ÆrilFKOgs
- Patric€ Èlat

Ætæ
François de
Grogsouvrc

ÆtaEnæ
Bérégovoy

AIIAE reNE
Bousquct

v,c Îatntat4u
VE
sentirrts tub
VE
arnoulcuse
vw
philosophi-
q u c  a

rWMC

w t c w u
DOTnE U
AdletEe

donce
Imaec
ùMÊ

waes
lnttars
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Nous remarquons alors que certains sous - thèmes se rattachent à plusieurs

affaires alors que d'autres jamais. Pour exemple, il nous suffit de citer ces cas opposés

que sont la' vie sentimentale' et la' correspondance'.

Plus précisément, nous constatons que les affaires médiatiques construites ont

toutes, plus ou moins directement, un lien avec un ou plusieurs tabous. Ce que nous

faisons apparaitre dans le tableau proposé ci - dessous:

Ces différentes remarques nous amènent à soutenir la thèse suivante : pour un

journal ou un magazine, construir€ une affaire à partir de la vie privée de François

Affabæ

W
Adé.

SclC

Mort ÆF[r muqre (cr€rol

t u w c q
défutstu &

F/dl;,$t Intenaâd
u Marcc

A'IAû4 4$ A,tmq e
Fmmlc LlîtuêM)

NI8W Wtgnrc

a w w u 6
phmgraphfcs dc

Frrtç.ùt llfrû.rrt d
n r ton At dG rrr.tt

,uaw 6r4q-
PùiN P.Itt

anwa ?rutw,t u
Gtotnairc

a?c rrafa
béeæot

AIUruw
Botttouêt
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Mitterrand, c'est faire le choix d'aborder certains sous - thèmes. Mais c'est surtout

sélectionner des éléments se rapportant à des tabous.

Précisons que le choix de traiter de ces sous - thèmes ne se fait pas au hasard. En

fait leur présentation se rattache, en règle générale, à un événement.

l. l. 2 Des événements construits plutôt que des états factuels

Observons la nature des informations données à lire dans les papiers de notre

corpus. Nous nous apercevons alors que les données concernant la vie privée de François

Mtterrand sont de deux ordres. Iæs premières se rapportent à un état de fait, elles ne

concernent pas I'actualité du moment. Elles anivent un peu Par hasard dans les pages

d'un journal ou d'un magazine. Ainsi, lorsque FranceDirnanclw démontre, dans son

numéro du?3 mai 1983, que François Mitterrand s'est fait limer les dents à une certaine

époque ou qu'il annonce, dans sa publication du 2 mai 1988, que I'ancien Président est

né " le 26 octobre 1916 à 4 h à Jarnac o, il aurait pu le faire une semaine avant ou une

semaine après.

Les secondes données sont liées à un événement. Notons que la notion

d'événement, quand elle est définie, I'est diversement : tantôt elle désigne tout

phénomène qui se produit, arrive ou apparalt, tantôt elle ne concerne que les faits

maryuants, sortant de I'ordinaire. [a définition donnée par Jean - Jacques Coltce illustre

ceûe remalque: l'événement est n ' ce qui advient ', à une certaine date et en un lieu

déterminé ; tout ce qui se produit arrive ou apparalt ; ensemble de fais ou d'incidents qui

doivent offrir ce caracêre marquant qui leur confère une place significative dans telle ou

telle situation, au sein de telle ou telle conjonctul€ n ( lg95,p 18 ). Nous choisissons,
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dans un premier temps, de considérer l'événement comme un phénomène qui se produit,

arrive et apparaît sans lui affecter impérativement le paramèfte du marquant.

L'observation de nos papiers nous pennet alors de confirrrer le fait que le mode

d'apparition de l'événement peut être de trois sortes. Comme I'explique Yves l-orelle

( 1992, p 52 - 53 ), les événements sont ' prévus ' ou ' fortuits '. Dans le premier cas, ils

sont programmés du fait de I'existence d'un calendrier ponctuant I'organisation et le

déroulement de la vie sociale : ainsi, " il s'agit ici moins d'un surgissement que d'un

avènement, c'est - à - dire de la réalisation de ce qui est connu par avance, du fait que cela

a été annoncé " ( Charaudeau, I97, p 154 ). Un exemple ? l.orsque I'attaché de presse

de François Mitterrand prévient que le Président va intervenir sur telle chalne de

télévision, tel jour et à telle heure. Dans le second cas, l'événement est imprévu, il est

plutôt de I'ordre de I'anormalité : ici, n l'événement surgit dans sa facftalité ( principe de

modification du monde ), avec un caracêre d'inaftendu ( principe de saillance ). Il ne peut

etre ainsi prévu par les systèmes d'attente de la vie sociale " ( Ibid., p 153 ). C'est le cas,

par exemple, de I'accident de voiture de Gilbert Mtterrand et dont la presse a vivement

rapporté les faits. Dans un troisième cas, qu'Yves l.orelle semble ignorer, l'événement

peut être suscité, à savoir ' préparé et provoqué par un secteur institutionnel " ( Ibid., p

154). Patrick Charaudeau ( Ibid., p I54 ) précise alors que celui - ci est essentiellement

suscité par le secteur du pouvoir politique en place, gd, ptr stratégie, fait pression auprès

des médias. On ne peut alors s'empêcher de penser au premier bulletin de santé de

François Mtterrand proposé à la publication. CeÉe démarche vient totalement s'opposer

au secret maintenu par Georges Pompidou sur son état de santé. Cette illusion de

transparence peut alors venir, ne serait - ce que momentanément, contrecarrer toute

nécessité d'enquêter sur le sujet.

L'observation de nos grilles d'analyses nous permet de constater, d'une part, que

la plupart des papiers relevés dans notre corpus se rapporte plus ou moins direcûement à

un événement ; d'autre part, que la majorité des affaires m6diatiques construites est liée à

unévénemenl
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Ces remarques faites, il nous faut préciser que les événements présentés par les

médias " ne sont pas des objets qui se trouveraient tout faits quelque part dans la Éalité et

dont les médias nous feraient connaître les propriétés et les avatars après coup " ( Véron,

l!)3l, p 7 -9').I-e'monde à décrire'est le lieu où se trouve l'événement ; I'instance de

production,l'instance médiatique, transforme alors l'événement d'un état qu'on peut

qualifier de'brut'à l'état de monde médiatique construit, c'est - à - dire de nouvelle.

Ainsi,l'instance médiatique impose au public, en fonction de la façon dont il se le

représenûe et veut le représenûer, une certaine vision de l'événement. A partir de là, nous

croyons bon de différencier l'événement, phénomène qui se produit, de l'événement

présenté par un média, médiatisé ( la nouvelle ).

Nous choisissons de nous reporter à la distinction faiæ par Patrick Charaudeau

( lgg7, p 165 ), entre l'événement brut ' et ' l'événement médiatique ' : l'événement brut

est un quelque chose qui se produit ou s'est produit, une modification de l'état du monde

phénoménal qui se manifeste physiquement, qui est percevable. Mais il est encore sans

signification. Pour qu'il signifie, il faut alors qu'il soit perçu, mais aussi que s'exerce à

son égard un discours qui lui donnera du sens en I'intégrant dans un moded'inte[igibilité

sociale. L'événement médiatique est donc le résultat d'un des discours qui transforme

l'événement brut en événement susceptible d'être perçu et entendu par les récepteurs de

I'information.

" Prétendre couvrir de façon exhaustive ou complète les ' événements ' de

I'acnralité constitue au mieux une narveté, au pire une fumisterie. Chaque jour, les médias

diffusent certaines informations sur quelques dizaines ou centaines d' ' événements ',

laissant dans I'ombre des millions d'autres faits, dont bon nombre sont potentiellement

aussi importants ou intéressants. Nécessairement, inévitablement, on fait un tti " ( Ross,

1990, p 3 ).

Ainsi, ce qui est présenté par un journal ou un magazine corlme ' ce qui s'est

réellement passé ', est en ÉalitÉ,une vision du monde qui est ordonnancée à sa manière et
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présentée comme si elle étatlavision'naturelle'du monde. Les médias imposent, en

ftalité, " le menu événementiel du jour " ( Charaudeau, 1997, p 153 ) se basant sur

certains critères pour opérer la sélection et la hiérarchisation des événements. A en lire

Patrick Charaudeau, l'événement médiatique est sélectionné et construit en fonction de

son potentiel d'actualité 1, de socialité 2 et d'imprévisibilité 3.

Différenciant l'événement ' brut ' de l'événement médiatique, il nous faut à

présent revenir sur certains de nos dires. Nous avons considéré le premier comme un

phénomène qui se produit, arrive et apparaît ( sans lui soumettre impérativement le

paramètre du marquant ). Notre connaissance de la majorité des événements qui se

produisent dans le monde nous vient de ce que les médias veulent nous donner à voir, à

lire, et à entendre. L'événement médiatique étant sélectionné en fonction d'un potentiel de

'saillance'qui réside n soit dans son caractère de notabilité ou d'inattendu susceptible de

provoquer intérêt ou étonnement, soit dans son caractère de désordre susceptible de

provoquer danger, menace, terreur, apitoiement ' ( Ibid., p23,6 ), il nous paraît opportun

d'écarter les aspects de régularité, d'ordonnancement et de prédictibilité de l'événement,

caractéristiques antinomiques de l'événementialisation médiatique. On peut alors imaginer

I r Le poùentiel d' ' actualité ' s'évalue selon la distance qui sépare le moment d'apparition de
l,événement du moment de I'information. Ce qui amène les médias à créer un dispositif propre à
configurer cette contemporanéité ( par le direcl à en donner I'illusion ( par le dnfîæ ), ou à la justifier
( par la commémoration ). Ce potentiel se transfornrem en tendance de la part des médias à traiter
l'événement dans son immédiaûeté, comme sTl exisait dans un état définitif, aussitôt chassé par un autre,
sans que le préoédent soit nécessairement suivi. Est également lié à I'actualité un poæntiel de 'proximité '

spatial qui se résout dans la qualité de l'événement à surgir dans un environnement proche du sujet
informé ", explique hfick Ctraraudeau. hécisons néanmoins que la notion de proximité varie selon la
nature de lévénement et la façon de le présenær ( Charaudeau, lg7, P lG ).
2 6 en lire Fatrick Charaudeau, ' le potentiel de ' socialité ' s'évalue selon son aptitude à
repr&enter æ qui se passe dans un monde où rien de oe qui est organisé collectivement ( la vie de la cité )
et rien de ce qui touche à la destinée des hommes ne peut être étranger aux individus qui s'y trouvent
plongés et qui, par voie de on@uence, y sont impliqués en tant que cioyens ou êtnes humains. Il s'agit
là pour las médias de répondrc à la condition de prégnance, ce qui les amènera à cmstruire les univers de
disæurs de I'espaoe public en les onfigurant sous forme de 'rub,riçrce " ( [tid-, p lOt ).
J r La nnafÉ du contrat d'information médiatique est également de capter I'attention, l'intérêt,
I'affect du sujet - cible, ce qui fait que lEvénement médiatique sera sélectionné et constnrit en fonction de
son pot€ntiel d' 'imprévisibilité '. La saillanæ sera ici produite par le fait qæ l'événement choisi devrait
venir perturber la tranquillité des systèmes d'attente du zujet consommateur d'information, ce qui
entralnera I'instance médiatique à mettre en évidence l'insolite, ou le particulièrement notable.
Évidemment, l'événement médiatique sera réinErpÉté en fonction du potentiel de prégnanae du récepteur,
c'est - à - dire de son aptitude à r€catégoriser dans son système d'intelligibilité, et à redramatiser dans son
sysÈme émotionnel ", explique Farick Charadeau ( Ibid, p læ ).
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que les quelques événements présentés par les journaux, comparativement aux nombreux

événements se produisant dans le monde et ignorés, sont perçus ou rendus par ces

derniers exceptionnels, imprévus et rares.

A partir de ces remarques, nous proposons la thèse suivante : pour les journaux et

magazines de notre corpus d'étude, constnrire une affaire, c'est d'abord choisir de traiter

d'un sujet ' tabou ', de rendre compte d'un événement marquant. Mais construire une

affaire, c'est aussi focaliser I'attention sur certains acteurs.

L 2 An domaine d'acteurs

François Mtterrand est concerné par toutes les affaires médiatiques construites.

Toutefois, celui - ci est, selon les cas, directement et personnellement touché ou mis en

cause du fait de ses fréquentations.

L 2. I Le personnage de François Mitterrand

Les affaires médiatiques sur lesquelles nous travaillons sont apparues grâce à

I'intervention de différents organes de presse. Ceux - ci présentent un événement où

François Mtterrand est I'un des quatre actants principaux I de h narration.

I C"tæ rcmarque oonoerne quatre dcs affaires de note corpus. Les quatre autes affaires sont à
gpprécier différemmenÇ ce qrrc rcus faisqrs dans la partie suivanæ.
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" Révisant le chapitre 6 de I'ouvrage de Propp, Greimas a progressivement

élaboréunmodèle àsixpôlesactantielscombinanttroisrelations n ( Adam, lggg,p 59 -

60 ). Nous rêférantà ce schéma actantiel 1, nous faisons les constatations suivantes :

- ence qui concerne I'affaire nommée 'Affaire des déplacements de François Mterrand

au Maroc ', François Mitûerrand est le Sujet de la narration qui va, pour raison politique,

se rendre au Matoc,

- pour ce qui est de l' 'Affaire du cancer de François Mtterrand', le Président occupe

deux pôles actantiels : dans un premier temps, il est le Destinateur qui demande au

docteur Gubler, Sujet, d'élaborer des bulletins de santé, quelque peu faussés, destinés à

la publication. Ces derniers sont alors donnés à lire à la population française,

Destinataire, qui voit en cette démarche une volonté de transparence. Dans un second

temps, le docteur Gubler, Sujet, se donne pour mission de dire aux Français, dans son

hwe Le Grand Secrel, toute la vérité sur la santé de François Mitûerrand ( objet de la

quête ).

- s'agissant de l' ' affaire Mazarine ', le Président occupe, selon les versions présentées

par les papiers, un ou deux pôles actantiels différents. Il est, ce qui est annoncé par

toutes, celui qu'un photographe, Sujet, va prendre en photo avec sa lille à la sortie d'un

restaurant. Ce professionnel, employé par le Destinateur Paris - Match, va participer à

informer les Français, Destinataires, de la penonnalité de celui qui les gouverne. A lire

certains papiers, François Mtterrand peut être également Destinateur, s'étant laissé

photographié ( voire à I'initiative de la présence du photographe ) et ayant donné son

assentiment au magazine, Sujet dans ce cas, pour la publication des photographies.

1 gg modèle à six pôles actantiels combine tois rclations :
- une relation de d&ir rclie ælui qui désir€, le sujet, à oelui qui est Giré : I'objet ;
- une relatim de oommunicatio ( plan de oontrat ) relie le donateur de la quête ou destinateur au
destinaraire à tavers le sujet et sm objet de valeur. Tandis que lc destinaEur est ælui qui fait vouloir le
zujet, le dcetinatairc est oelui qui reçoit lbbjct & la qÉæ ( dm ) et qui peut, cn retour ( ontne - don )
r€coûralte çrc le lÉroo a bcn rempli sdr onhat ;
- uæ relation de luttc peut empêcb€r à la fois la relatim de désir ( le vouloir du zujct ) ct la relation de
communication - transmission de I'objet de valeur. Sur cet axe sccondairc du pouvoir, sbpposent
I'adjuvant ( qui assisæ le suja ) et I'oppæant ( qui contrarie ses acti@s ), participants 'circostarciels '.
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- dans l' ' affaire des photographies de Frangois Mtterrand sur son lit de mort ', un Sujet

va ' voler ' I'image de François Mitterrand alon dêcêdê. Parh Match va ensuite se

charger de la présenter à la population française ( on apprend à la lecture d'un papier de

France Soir. dernier intervenant dans I'affaire, que le magazine est le Destinateur de la

quête ).

o Il est tout aussi important de considérer le personnage au niveau narratif de son

rôle actanciel qu'au niveau sémantique de son rôle thématique et des indices qui

permettent de préciser ses attributs psychologiques, biographiques, caractériels,

sociaux " ( Adam, 1999, p 6a - 65 ).

C'est la raison pour laquelle nous choisissons de procéder aux deux études qui

suivent. Dans la première ( cf. annexe 10 ), nous quantifions les manières dont François

Mtterrand est dénommé dans les produits de chaque organe de presse ( au niveau du

péritexteverbaldel'article l etdes illustrations). Dans la seconde étude ( cf. anttexe

11 ), nous relevons les rôles thématiques et qualifications 2 rattachés au pennnnage ( au

niveau du péritexte verbal de I'article et des illustrations ). Précisons, d'une part, que

nous additionnons, pour chaque date d'intervention d'un journal ou d'un magazine,les

résultats obtenus. Ainsi, si le magazine X propose dans une même parution frois papiers

dont les titres contiennent chacun le patronyme'Mitterrand', nous rattachons à la date

concernée la mention'3 fois ' ( dans la rubrique intitulée ' Nom ' ). D'autre part, nous

associons à la date relevée la mention'A 'lorsque celle - ci propose des papiers et

illustrations se rapportsnt aux affaires étudiées. Nohe objectif est de voir si, en fonction

I Nous nous limitons à l'étude du péritexûe verbal pour les raisons suivantes : certains papiers
relevés ne sont rcprésentés que par &s extraits. Il nous semble alors infodé & les jqer seulement par
rapput arx infqmations retenues. Par ænûe, pour chque papier et illustratim relevés drns næ grilles,
sont mentionnés leurs titles, sous - titres, surtitres, accrocbes, chapeaux et intÊrtitrcs. De plus, le
péritexte verùal, vifinc du æntcnu de lbrticle troduit, est intéressant à éttdicr, re scrait - oe que Pour
obcerver cærment, en quelques mots, uræ rédaction dépeint le persorunge & François Mûcrrand"
2 No,n ajortons aux attributs peychologiqræs, biographiques, caractériels et sosiaux, les atnibuts
physrqtrcs.
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des organes de presse ou des périodes observés, François Mtterrand est différemment

présenté.

I-a première étude nous amène à faire les constatations et sup'positions suivantes :

Le nombre de parutions dans lesquelles François Mitterrand est nommé ( toutes

manières confondues ) est inférieur à celui où il ne I'est pas ( à l'exception des cas Frure

Dimorclv, IciPuis etVoici ). L'identité du Président est, en fonction des organes de

presse observés, ainsi déclinée:

On remarque aussi que, dans la grande majorité des cas, I'identité de François

Mitterrand apparait dans des publications rattachées à des affaires. On peut à ce propos se

demander si la mention de cette identité n'est pas considérée, par les rédactions, comme

indispensable à la mise au monde d'affaires.

Un autre conSat peut être fait : chaque tiEe privilégie une manière de nommer le

Président.Ainsi FranceDbnorclw, Frûtce Soir, Le Figarc, Le Jowtul dtt Ditmnche,

$+çrg#$ffi ffi]

i''È1ffi Hî
Apparition dans 2l
parutions pour 34
parutions retenues dans
leæmusd'étrde

Apparition dans L7
parutions pour 34
parutions rs6nuss danq
lecoursd'éhde

Apparition dans 15
parutions pour 22
parutions retenues dans
leconousd'étrde

Apparition dans 8
parutions pour 24
parutions rcûenues dans
lecrrnrs<iléhrde

Apparition dans 3
parut ions Pour 8
parutions reûenues dans
lecorpusd'étde

Apparition dans I
parution pour I parution
retenue dans le corpus
drétlrb

Apparition dans 76
parutions pour 296
parutions retenues dtrs
lecorpusd'éttde

Apparition dans Llz
parutions pour 249
parutions retenues dans
lecansdEtude

Apparition dans 36
parutions pour I 19
parutions retenues dans
lecuqrsd'étrde

Apparition dans 10
parutions pour 99
panrtions retenues dæs
lecorrnrsd'étde

Apparition dans 8O
parutions pour 318
parutions retenues dans
lecmousd'étrde

Apparition dans 2A
parutions pour 7a
parutioirs retenues dans
lecqnrsd'étuile

Apparition dans 8l
parutions Pour 264
parutions reÛeNrues dans
lecqpusd'éttde

Apparition dans 3l
parutions pour 90
parutions retenues dans
leoorrusd'énde

Apparition dans 32
parutions Pour A2
parutions retenues &ns
leoomsd'étude
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Mirute et ParisMatchpréfèrent parler de' Mitterrand ' ; Cnla, Ici Pois, I* Nouveau

Détective,Point dcVue-Images ùt Monde, I-a Croix l'Évétæment' l'Humartité, de

' François Mtterrand '. Voici utilise le patronyme précédé par la mention ' Monsieur' ;

Iz Mondeemploie généralement le patronyme précédé parl'abréviation' M.'. Enfin, /-e

CanædEnchâné privilégie I'exploitation du surnom 'Tonton '. Ce dernier constat nous

ramène à la ligne éditoriale que s'est donnée ce journal satirique. Ce qui par contre nous

surprend est [e choix fait par Frutce Soir, Le Figaro et PuisMatch, organes de presse

d'information générale dits ' sérieux ', de privilégier I'emploi du nom seul ( sans aucune

marque de politesse ). A I'inverse, les organes de la presse spécialisée, les titres

considérés comme appartenant à la presse ' non sérieuse ', font davantage preuve de

respect en utilisant le nom et le prénom ou le patronyme pÉcéde par I'abréviation ' M. ' €t

en n'employant aucun surnom.

Enfin, nous nous préoccupons de savoir si, en fonction des périodes observées,

François Mfte;and est différemment présenté. L'étude réalisée nous amène à conclure

qu'aucun changementflagrant n'est remarquable. Seules, quelques petites variantes sont

perceptibles. Elles concernent d'abord France,Sofr. L'organe qui, comme on I'a dit,

favorise I'exploitation du nom va au cours de I'hospitalisation de François Mtterrand ( 12

at21 septembre IWZ) puis durant la semaine de son décès ( 8 au 17 janvier 1996 ),

accorder une place importante à la mention 'François Mitterrand'. Est - ce un hasard ?

Est - ce, au contraire, le fruit d'une volonté précise : respecter un homme fragilisé ou

décéôé ? On peut se le demander. Le Monde, pour sa part, abandonne l'emploi du

patronyme pÉcflépar I'abréviation ' M. ' après le décès de François Mtterrand ( période

9 au 13 janvier 1996) pour utiliser le binôme prénom - nom. Nous remarquons aussi que

l,Humanité n'utilise plus, après le 17 janviet 1996, que le nom du Président alors qu'il

privilégiait I'exploitation du binôme pénom - nom. Est - ce parce que celui - ci, mort, est

désacralisé ? Cette interrogation est confortée par cete dernière constatation : des organes

de presse, comme La Crok L'Evétæmeni et Le Monde,qui utilisentexceptionnellement

un surnom, le font seulement après lhospitdisation ou le décès du Président...
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Notre deuxième étude montre que la majorité des parutions relevées mettant en

avant le ôle thématique de François Mttermnd dâns le péritexte verbal de ses papiers et

illushations, se rapporte à des affaires.

Nous remarquons ensuite, qu'en règle générale, les rôles thématiques de François

Mttenand varient avec le temps. Avant la première élection présidentielle, il est

'candidat' ; puis après son élection, il est'président' ou ' chef de l'État '. ApÈs la fin

de son deuxième mandat, il est'l'ex - président' ou ' I'ancien président '. A sa mort, il

gade ces derniers qualilicatifs complétés dans quelques cas par cerx de 'dépouille' ,

' président défunt', 'président disparu', 'président malade','patient'. Toutefois, son

mandat présidentiel terrriné puis une fois décédé, il reste, à quelques reprises, pour

chacun des organes de presse étudiés 'le Président ' ou ' le chef de l'État ' ( à I'exception

de Frmc e Dimanclrc, La Cr oix L' Év éncmerx, I-e C utod Enclnfué et P aris IUIatch ).

I-es rôles thématiques de François Mtterrand varient également avec I'orientation

thématique du papier. Le personnage peut être ainsi appréhendé par rapport à sa fonction

publiquemaisaussiparrapport à sa vie privée (c'est généralement le cas après son

décès ). Il est alors un homme, un mari, un père, rm grand - Êre, un frère ou un maître.

Une comparaison des deux études réalisées nous fait aussi remarquer que certains

organes de presse présentent, de manière relativement égale, François Mitterrand par la

mention de son rôle thématique et de son identité alors que d'autres privilégient

lTndication de son identité ou de son rôle thématique.

Enfin, en ce qui concerne les qualifications données, nous remafiluons que

celles - ci, peu nombreuses, viennent généralement dépeindne un même personnage, à

savoirunhomme discrct, romantique et séducteur, un écrivain, un individu proche de la

terre.
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François Mtterrand est concerné par toutes les affaires médiatiques construites.

Directement et personnellement touché, il peut être aussi mis en cause du fait de ses

fréquentations.

l. 2.2 Des proches de FÏançois Mitterrand

Certains des proches du Président sont mêlés aux affaires médiatiques concemant

la vie privée du personnage. Ceux - ci sont alors présentés à la France entière ; leur vie

privée est publicisée. C'est le cas pour Mazarine et Claude Gubler qui, en I'espace de très

peu de temps, deviennent des personnages publics I etméritent différents papiers dans la

presse. Il est d'ailleurs intéressant de souligner l'évolution de leur présentation dans les

titres des articles. Prenons I'exemple de Mazarine. On constate alors que son prénom,

toujours lié à celui de so:r 1Ère va, à partir d'un certain moment, être présenté seul. La

jeune fille apparaît alon comme rme penronne publique, dont I'identité connue de tous, ne

nécessite plus d'être rattachée à celle de François Mtterrand.

La vie privée d'autres personnes, non concernées cette fois par les affaires

médiatiques construites, est mise en avant dans des papiers consacrés à François

Mitterrand. Dans plusieurs articles, les noms d'amis du Président, personnages publics et

non publics, sont cités. Dans d'autres cas, la vie privée des proches de François

Mtterrand est médiatisée sans aucune référence faite à celui - ci. C'est ainsi que I'on peut

lire des papiers consacrés exclusivement à l'état de santé de Danièle ou de Gilbert

Mifterand, à la vie amouneuse de I'une des petites - filles du hésident. Ces titres, relevés

au hasard de la lecture de nos grilles d'analyses, sont parlants : n Pas de visitee pour

Danielle, hospitalisée à Brouseaic " (FranceSon, l9juilletlgyl ), n GILBERT

MITTERRAIYD deux geetee ont sauvé sa vie et celle de ses deur petites

I Cetæremarqæomoenredavantagetvtazarirrequi était ùotalement méoonnræ du public. L'identité
de Clau& Gubler, médecin officiel du hésid€nt, était déjà appenrc dans la presee.
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fîlles lo (FratrceDirnancle,ZT jurillet au 2 aott l9gl ).Il semble donc, que pour ces

organes de presse, ces individus épousent le caractère public de la fonction du Président,

membre de leurfamille. Nous parlons alors du phénomène de'peopleisation'.

D'autres personnes, publiques ou pas, sont invitées à s'exprimer dans les pages

des journaux et magazines. Citons les cas de Robert Mitterrand, son frère ou de Catherine

I-angeais, son ancienne fiancée, qui donnent des détails corcernant la vie familiale ou

amoureuse du Président. Les propos tenus par ces individus sont alors justifiés par la

proche relation qu'ils ont ou qu'ils ont eue avec François Mnerrand.

Certains des proches du Président sont, par leur lien avec ce dernier, mêlés aux

affaires médiatiques. Mais la réciproque est également vraie. C'est le cas pour l' ' affaire

Roger - Pahice Pelat' : la profonde amitié de François Mtterrand avec Roger - Patrice

Pelat, impliqué dans I'affaire Pechiney, va porter préjudice au Président qui va devoir

s'en expliquer. ' L'affaire René Bousquet ', pour sa part, voit le jour à partir de cette

découverte: François Mitærrand entretient des relations amicales avec René Bousquet.

Enfin, dans l" affaire François de Grossouvre ' et l' ' affaire Pierre Bérégovoy ', le

Président est accusé d'avoir délaissé deux hommes, présents à ses côtés à l'Élysée et qui

vont se suicider. Ce qui lui est alors reproché est non plus son amitié mais sa ' non -

amitié' avec ces pentonnages.

Ainsi pour un journal ou un magazine, s'engager dans la construction d'une

affaire, c'est faire des choix récurrents $r ce dont il va parler, sur qui il va évoquer mais

aussi sur la manière dont il va le faire.
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fI. Séquentialisation

Nous détaillons à présent les affaires médiatiques construites. Nous choisissons

de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, nous tentons de mettre en lumière le

mode de représentation de I'information proposée par chaque organe de presse, mode de

représentation qui s'avère être plus ou moins similaire d'un titre à un autre. D'une

manière générale,les titres interviennent ensemble sur une période de l0 - 15 jours,

privilégientuntypeparticulierdepapier, d'illustration, d'emplacement et de superlicie

( du texte et de I'illustration ).

Dans un second temps, nous appréhendons, pour chaque affaire, I'ensemble des

énoncés produits sur le réseau de I'information. Nous détaillons alors la naissance,

maturation et mort de chacune des huit affaires arrêtées. Ce qui nous amène ensuite à

soutenir qu'une affaire médiatique, quelle qu'elle soit, est construite selon un modèle

relativement identique.

II. I Un mode drinterventions des orgtnes de presse

Les affaires médiatiques voient lejour grâce à la mobilisation d'organes de presse

qui offrent dans leurs pages de nombreux énoncés journalistiques. Qu'ils soient

linguistiques ou iconographiques, ces derniers doivent mettre en valeur la révélation

qu'ils offrent au public. Pour un journal ou un magazine, participer à la construction

d'une affaire, c'est donc choisir de proposer une information. IMais crest avant tout

choisir dÏntervenir sur le contenu de sa parution et sélectionner une façon de la mettre en

avant.Il nous paraît intéressant, à partir de ces lemarques, de rendre comptc de la
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manière dont les énoncés produits font imrption sur I'espace public. Entendons - nous

bien : il ne s'agit pas ici d'analyser l'énoncé énoncé ( ce que nous faisons plus tard ) mais

plutôt de démontrer comment les papiers rattachés aux affaires médiatiques construites

appamissentjustement de manière à leur donner la vie. Nous portons donc ici un regard

extérieur sur les interventions des organes de presse que nous obseryons selon un al(e

paradigmatique ( comparaison au sein d'un même journal ou magazine ) et syntagmatique

( comparaison des interventions des quinze titres de notre corpus d'étude ). Ce travail

nous pennet de comprendre que les formes d'apparition comme les modalités des

interventions de chaque organe de presse sont, quelle que soit I'affaire étudiée,

relativement prévisibles ( parce qu'identiques ).

II. l. I Forme et environnement des interventions arrêtés

Nous nous référons à nos grilles d'analyses et comptabilisons les différents

paramètres concernés par les papiers produits ( ceux exclusivement rattachés aux affaires

médiatiques construites ). L'étude 1 réalisée, proposée en ânnexe 12, nous permet alors

de soutenir la thèse suivante : la présentation des papiers rattachés aux affaires

médiatiques construites épond à un certain nombre de critères similaires d'un organe de

pnesse à un autre.

D'abord nous remarquons que la grande majorité des textes produits est

représentée, dans nos grilles d'analyses, par la mention ' article '2. Ensuite, que ceux -

ci sont signés : I'identité du rédacteurest prÉcisée dans 812 papiers alon qu'elle n'est pas

I Cetæ étude est faiæ pourchacun des journaux et magazines de noûe corprs d'analyse. L,€s critères
dbbaervation sont les mêmes dbn titne à l'autre à I'exoeption de celui de la oouleur qui est délaissé pour
les quotidiens. En effet, leur oonsultation faite sur microfilms en noir et blanc nous empêche de prendre
en ænsidération oette &nnée.
2 Nous rappelons que nfls avons choisi de qualifier nos text€s par les gÊnrÊs cités æulement
lorsque la reconnaissanoe de oes derniers nous €st évidenûe. Lorsque les papiers sont complèûement
inclassables dans lcs genres arrêtés ou au mtraire s'en rapprochent et en intègrcnt plusieurs, now parlons
d'articlc.
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mentionnée dans 579 autres articles ( seuls L'Humanité, Le CanardEnclnîné et Puis

trIachprivilégient l'exposition de textes non signés ). Précisons à ce propos que les

interventions aflichées des directeurs de publications et des rédacteurs en chef sont

exceptionnelles.

Le péritexte verbal des papiere produits est dans la plupart des cas exclusivement

composé par un titre. Toutefois, quelques variantes sont perceptibles d'un organe de

presse à un autre. Celles - ci concernenl pour la presse d'information générale, Minute et

France.lol'r dont la plupart des papiers est représentée par un titre, un chapeau et des

inters ( pour le premier ) ou par un titre et des intere ( pour le second ). Pour ce qui est

des organes classés dans la presse spécialisée, la majorité propose des papiers dont le

péritexte verbal est riche de composantes : titre + accroches + inters pour France

Dirnodte; titre + surtitre + chapeau + accroches pour &la; titre + surtitre + chapeau +

accroches + inten pw lciPuis; titre + chapeau + inters pour Ze Nouveau Détective.

Notons que la présence de couleur au niveau du péritexte verbal des papiers est

relativement importante dans Frorce Ditnanclæ, G'aIa et lci Pois.

Dans la majorité des cas, les papiers proposés par un organe de presse ont un

certainrapport avec la Une de la publication dans laquelle ils sont publiés. Ces derniers

sont alors développés ou annoncés à cetûe page l. On note aussi que la plupart des articles

proposés dans une parution est accompagnée par un ou plusieurs papien abordant le(s)

mêm{s) thème(s) 2. Seuls FranceDintanclæ, Cûla, Ici Paris et Point & Vue - Images

du Mordc donnent généralement àlire despapien solitaires.

Nous nous demandons ensuite si les papiers et illustrations pnoposés ont une

place privilégiée au sein des publications. Nous choisissons alors de rclever, pour chaque

Ce qrc lbn constate aisément à la consulation dc I'anncxe 15.
Thèrn{s) oonoernant la vic pivéc de Frarrycis Mterrand.
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organe de presse de notre co{pus, les numéros des pages majoritairement utilisés.

Certains résultats 1 nous permettent d'émettre l'hypothèse suivante : les premières pages

des quotidiens d'information générale sont, pourune exposition de papiers etillustrations

se rapportant à des affaires, les plus prisées. Nous ajoutons que pour les quotidiens des

rubriques co[lmunes, à savoir " Politique n et " L'Événement " ( non présente dans Iz

Monde seulement ), sont régulièrement mobilisées.

Nous notons également que la quantité la plus importante de papiers et

illustrations indépendantes produits est proposée en haut des pages des publications ; que

les articles ( accompagnés par des illustrations ) occupent généralement moins de la moitié

de la surface totale de ces pages. Les exceptions concernent Le Cattard Enclnîné

( interventions se trouvant généralement au milieu des pages les accueillant ), France

Dinrotclte,Gala, Ici Paris, Le Nouveau Détective, Point de Vue - Images du Monde,

Mirune et PæisMatch ( papiers et illustrations occupant plus de la moitié de la surface

totale des pages les accueillant ).

Concernant enfin les illustrations accompagnant les papiers proposés, nous

remarquons que les plus nombreuses sont les photographies 2. Seuls Iz Canard

1 Si la comparaison des résultats obtenus pour chaque organe de presse ne nous pennet pas de
conclure àune tendance générale, ceux des quotidiens d'information générale nous laissent percevoir une
démarche @mmune. Ce que I'on voit en relevant, pour chaque ttre, les numâos des pages les plus
e x p l o i t é e s : F r a n æ D i n u . t t c l u : p a g e 2 5 ( i i n t e r v e n t i o n s ) , G a l a : p a g e s 1 2 - 2 3 - 2 6 - 2 8 ( 4
inûerventionschacune),IciPûis: pagesS-9 - 1l ( 3 interventions chacune ),Iz Nouveut Détective:
page 16 ( 8 intcrventions), PointdcVuc - Inmges duMondc: pages 10, 11, t2, 13,14 15, 16, lZ, 18
( I inærvention chacune ), France Soir: pgeT ( 46 inærventions ), Iz Crob L'fuércment: page 5 ( 19
inbrventions ), L'Hutrunilé : pge2 ( 14 interventons ), IzCanodfuhdné: page I ( 30 papiers ), /z
Figoo: page I ( 46 interventions ),Iz JowrulduDirwttrclu : page I ( 13 inærventions ), Ie Monde :
Pagel(38inærventiqp),Minue:page3( lTinûerventions), PtisMarch:page63 -71-75-93 ( 5
interventions chacune ).
2 

_Nou9 précisons que la source des photographies est, selon les titres, différemment exposée.
Ainsi, G& donne quasiment ûoujours le nom des agences fournissant les clichés publiés ( MÆPPP,
SIPA, RELTTER, SYGN/[A, MAGNUM, GAMMA, SPHIT{X sont les agenoes les plus citées. Le
magazine exploiæ également des photos de I'AFP ). Dans son unique intervention, Voicl'donne à lire le
nom des agenoes auxquelles il a fait appel ( GAMI\,IA, RAPHO, DIAPO ). A I'inverse, Ici puis, Iz
Nouveau Détective, Le Canud Erclulné, France Dùnanclu et Mhate ne précisent pas lbrigine des
photographies publiées. D'autres titnes choisissent, en quantité plus ou moins égale, de mentionner ou
pas le nom de llnstitution et / ou du photographe inûervenant. Ce sont Poinr &Vue - hnages du Monde
( agences !tsp!* citées : IMAPRESS, GAMMA ), La C:roix L'Événcment ( agcnoes lés plus citées :
SYG}I,IA, GAMMA. Læ journal cxploiæ également des photos de I'AFP ), L'Hwanité ( agenoc la plus
citê : REUTER Le quotidien a également resou$r aux clichés de I'AFP ), France.gair ( exflôiæ
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btclafue etLe Mondepréfèrentles caricatures aux clichés. Plus de la moitié des papiers

produits par les hebdomadaires sont accompagnés par des photographies ( seul /z

CanædEnclwîne n'est pas concerné par cette remarque ). I-es quotidiens, à I'exception de

FranceSoir, proposent en règle générale des papiers dépourvus de clichés. Ajoutons que

les papiers des quotidiens sont majoritairement accompagnés par un cliché unique alors

que ceux des hebdomadaires sont proposés avec trois ou quatre photos. Les cas

contraires concernent Point de Vue - Irnages fu Monde ( papiers avec 5 et 20

clichés ),IzCarwrdEnchaîne(3 papiers avec I photographie),Iz JournalfuDirrunche

(26papiersavec lphotographie),Mirute( 19textesavec lphoto)etPæistrlatch (I7

articles avec I cliché ). Iæ choix de ce dernier magazine est quelque peu surprenant : lui

qui propose le ' choc des photos 'lésine sur le nombre de clichés attribués à ses papiers.

Précisons que la majorité des papiers accompagnés de photographies sont

pourvus de légendes. Seuls France Soir et Le Canard Enchalné favorisent une

présentation esseulée de clichés. [.es organes de presse ( périodiques ) donnent le

sentiment de privilégier l'exposition de photos en couleur I ( les seules exceptions

concernent Le Nouveau Détective, Le Joumal ùt Dirnorche et Milune ) comme certains

types de plans. En effet" certains plans photographiques sont plus exploités que d'autres.

Cela concerne les plans américains qae France Dimanlle, Ici Pmis, Le Nouveaa

Détedive, Point de Vue - hnages du Monde, L'Hurnanité, Lelourrwlùt Dirnanche, Le

Monde, Milwlq Paris Match proposent en quantité importante ; les gros plans,

féqwmment des pbotoe de lâFP ou donne à lire la mention " Photos France Soir " ), Le Figato ( a le
plus souvent recours aux agences IMAPRESS, GAMMA, SIPA, REUTER, SYGMA, AFP ou
accompagne ses clichés par la formule " Le Figaro ' ), Iz Joarnal du Dimanclw ( mentionne le plus
fréquemment le nom de I'agence ou du photographe intervenant, à savoir SYGIVIA, SIPA, REUTER,
AFP, P. Othoniel, R Delalande ). Enfin, nous notons que les souroes des photos publiées p Le Monde
et Pais IuIach sont exceptionnellement citées ( ce sont les agenoes GAMN{A et MAGNUM pour le
premier ; les phoûograpbes C. Azoulay, J. Garofalo, J - L Atlan, pour le second ).

En oe qui oonoerne les dessins et caricatures publiés par quelques tites, nous précisons quTls sont
généralement sipés dans Iz Carrtdhchûrré ( Cardon ), France Soir ( Trez ), Le Monde ( Plantu,
Serguei ),LeJowruldttDirrunclre ( Piem ).
1 Cetæ remarque vaut seulement poru les papiers non consultés sur miclofilms. On remarque alors
queFratæDûnwrcle dmnc à vcÉr 93 clichés en oouleur et 18 en noir et blanc ; fu,8len oorleur et 21
en noir et blanc ; IciPuîs,6E en coulew et 13 en noir et blanc ; It Nouveau Détectiye,5 en couleur et
ll2 en noir et blanc ; Poinl dc Vue - Innges du Monfu,2l en couleur et 4 en noir et blanc ; Le Jowrul
du Dinanclu, 5 en ootrleur et 52 en noir et blanc ; Minute, 0 en couleur et 58 en noir et blanc ; Paris
Maîch,9l en aouleur et 33 en ncir et blanc.
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privilégiéspar FranceSoir, I-a Croix L'Événemerrl, Iz Figaro ; les plans rapprochés et

les plans de demi - ensembles utilisés en priorité pu Le Carwrd Enchalné ( pour les

premiers ) on Ctala et Le Monde ( pour les seconds ).

Eu égard à ces différentes constatations, nous soutenons l'idée suivante : pour un

journal ou un magazine, participer à la construction d'une affaire, c'est choisir

d'intervenirsurlecontenude sa parution en proposant un type particulier de papien

( articles regroupés en dossiers ) et d'illustrations ( photographies en couleur pour les

périodiques ). Ces derniers doivent mettre en valeur les événements proposés, aux

lecteurs, à des moments précis.

If. 1. 2 Des modalités d'interventions prévisibles

Nous désirons mettre en lumière la manière dont les papiers et illustrations

rattachés aux affaires étudiées apparaissent sur I'espace public. Pour ce faire, nous

proposons des schémas dans lesquels nous exposons, pour chacun des journaux et

magazines de notre corpus d'étude, les dates d'apparition des papiers et illustrations

accompagnéesdunomdesaffairesauxquellesellessont associées ( cf. annexe 13. ). Ce

travail effectué, nous prenons alors conscience qu'un même papier peut concerner

plusieun affaires mais aussi et surtout que le nombre d'articles et illustrations proposés

par un organe de presse varie selon les affaires auxquels oeux - ci se rapportent. Nous

voulons conforter quantitativement cette dernière impression. Pour ce faire, nous

comptabilisons ci - apês, pour chaque journal et magazine, le nombre d'interventions

concemées par chaque affaire :
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Nombre
d'interven-

tions
consacrées
aux affaires

I

Orgarcsde
Dresse

Affaire des
déplace-
ments è
François
Mitterrand
au ldaroc

Afiaircdu
cancerde
François

Mitterrand

Affaire
Mazarine

Affairedes
photogra-
phies de
François

Mitterrand
sur son lit
de mort

AIlaue
Roger -
Patrice
Pelat

Allaire
François de
Clrrossouvre

Allaire
Pierrc

Bérégovoy

Aflaire
René

Bousqret

Frote
Dimanchc

0 l 6 t4 0 2 2 I 0

GaIa I 20 2 l 0 3 3 0 I
Ici Paris o 1 0 1 3 o o 0 0
Le Noweau
Déteclive

0 l3 5 I 3 5 2 4

Po in t
V u e
Images
Monde

&

dr

0 I 2 0 0 0 o o

France Soir 0 188 64 5 t 1 t 1 l 3 l 6
La Croix
L'Evéne-
nent

6 148 36 4 2 l l 0 3 24

L'Hamanité I 64 t4 2 l 3 0 5 21
Le Cttrtrd
Enchalné

0 52 l 5 I 13 5 2 6

Le Fiparo 3 194 37 8 40 t 2 t 4 27
Le fowtul
àr
Dimanclp

o 42 l 2 0 6 7 3 8

Iz Mottdc l t 149 1 5 4 20 l 0 7 48
Minute 0 22 32 I 7 4 3
Ptis
Match

0 44 24 2 4 6 I 0

A partir de ce tableau, nous remaryuons que les titres consacrent la majorité de

leurs interventions au traitement de I'affaire du cancer de François Mitterrand et de

I'affaire Mazarine. Seuls Le Figaro et Le Monde considèr€nt de manière tout aussi

importante le haiæment des affaires Roger - Patice Pelat ( avec 40 interventions pour Ze

Figaro ) et René Bousquet ( avec 48 interventions pow I-c Monde ). Inversement,

certâins événements sont totalement ignorés par certains organes de presse. Aitsi, Frætce

Dintorhe, IciPæis, Le Noweau Détective, Poirx & Vue - Images du Monde, Froæ

Soir, Iz CarurdErcIaùé, k Journal du Dirnanchc, Mirwte et Pois ltMch ne consacrent

aucun papier ou illustration à I'affaire des déplacements de Franpis Mtterrand au ldanrc.

Pour ce qui est de I'affaire des photographies de François Mtterrand sur son lit de mort,

celle-ciestdélais#eparFranceDirntzrclv, &la, IciPois, Point fu Vue - Images du
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Monde et Iz Joumal du Dirrurrche. Point de Vue - Images du Monde n'offre aucune

parution à I'affaire Roger - Patrice Pelat. Ici Puis, Point de Vue - Images du Monde,

L'Humanité délaissent I'affaire François de Grossouwe. Et GaIa" IciPuis, Point dc Vue

- Imnges du Morde ne traitent pas de I'affaire Pierre Bérégovoy. Enfin, Frorce

Dimoæhe, IciPuis, Point de Vue - hnages du Monde et ParisMæch ne consacrent

aucun papier et illustration à I'affaire René Bousquet. En réalité,les affaircs traitées par

tous les médias sont peu nombreuses. Elles concernent seulement I'affaire du cancer de

François Mtterrand et I'affaire Mazarine. Les tabous que sont la santé et le sexe font donc

I'unanimité.

Les interventions de chaque organe de presse observées isolément, il nous semble

essentiel de les comparer entre elles. En effet, une donnée ne nous paraît être

véritablement significative que lorsqu'elle est appréhendée par rapport à un ensemble.

Nous notons alors que le nombre des réactions des organes de presse peut

grandement différer d'un titre à un autre. Qu'en règle générale, les titres d'information

générale participent à la construction de la totalité ou quasi - totalité des affaires

médiatiques alors que les titres spécialisés dans le traitement de la vie privée ne

contribuent qu'à quelques'mises en affaires' 1.

Mieux encore, nous soutenons que le nombre d'interventions diffère selon la

périodicité du titre observé ( quelles que soient les affaires étudiées ). Ainsi, les

quotidiens offrentplus de papiers et illustratiom que les hebdomadaircs.

Mais ce paramètre n'est certainement pas le seul à devoir être pris en

considération. En effet, le nombre dTnterventions varie égalcment en fonction du

I Pour ce qui est des titres spécialisés dans le traitement de la vie privée : France Dîmurlu
participe àlaconstructim de 5affaircs ;fu, de 6affaires ;IciPuis, de 3 affaires ; Poittt de Vue -
Inages ùt Mord4 de 2 affaircs . Le Nouveau Détective se distngue en participant à la ænstnrction de 7
affafuEs

Fun ae qui est dcs titres dTnformation gârérale, It Crob L'Événenent, Iz Figæo er k Monde
participent à la oonstuction de toutes les affaires étndiées. France Soir, Le Canail hælminé, L'Htomnité
et Miwte participent à la constrwtion de 7 affaircs ; Iz Jownal dtr Ditrorrcte et Pads Match, de 6
affair€s.



2to

quotidien étudié. Ainsi, toutes affaires confondues , Iz Figaro se trouve en première place

quant au nombre d'interventions consacrées aux affaires ( avec 335 interventions ). Le

journal est suivi par FranceSoir (320 interventions ),Iz Monde (?flintewentions ), Za

Croix L'Événenent ( 252 interventions ). L'Humanité est en dernière place

( 126 interventions ). Il paraît alors légitime de nous demander si ce palmarès est le fruit

du hasard ou si, au contraire, il vient refléter une certaine réalité: les joumaux orientés

politiquement à droite s'affairent à déstabiliser le Président socialiste. Mais fait

surprenant, ils ne sont pas les seuls puisqu'un journal de centre gauche, comme Le

Monde, se démarque par le nombre important de ses interventions.

Noûons enlin que les hebdomadaires sont également concernés par ces variations.

Toutes affaires confondues, Le Canard Enclntné se place en première place quant au

nombre d'interventions consacrées aux affaires ( avec 9l interventions ). LheMomadaire

est suivi par PoisMatch ( 81 interventions ), Mirutte ( 80 interventions ), Le Journal du

Drnanclæ ( 78 interventions ), Cflla ( 49 intewentions ), France Dimanche ( 35

interventions ), Le Nouveau Détective ( 33 interventions ), Ici Puis ( U

interventions), Point de Vue - Irnages du Monde ( avec 3 interventions ). Voici se tnouve

en dernière place ( avec 0 intervention ). Ainsi,les organes que nous avons répertoriés

dans la presse d'information générale sont en têûe alors que ceux catalogués dans la

presse spécialisée ( dans le traitement de la vie privée ) sont en fin de liste.

Cette première étude nous pennet de comprendre qu'un organe de presse, observé

isolément, peut donner I'impression d'intervenir spécifiquement dans la mise au monde

d'affaires. Toutefois, les réactions de tous les titres de notre corptrs d'étude mises en

comparaison, nous constatons que ces dernières s'accordent sur plusièurs points. Meux

encore : nous soutenons I'idée que les agissements des journaux et magazines

s'inscrivent dans un système où la plupart d'entrc eux viennent précéder, accompagner

ou en provoquer d'autres. Ce que nous démontrons grâce à la réalisation d'une deuxième



2tr

étude ( cf. annexe 14.) dans laquelle sont présentées et quantifiées, pour chaque affaire,

les interventions des différents organes de presse.

L'observation des schémas réalisés nous permet de mentionner des points

récurrents à chaque affaire :

- quelques interventions sont ponctuelles et isolées ( par exemple, dans I'affaire des

déplacements de François Mitærrand au Maroc, Galaest le seul organe à proposer un

papieren 1996);

- des interventions ponctuelles d'organes de presse différents sont régulièrement

proposées par groupe de deux 1 ;

- la plupart des interventions apparaissant regroupées sont échelonnées sur une ou

plusieurs périodes de 10 - 15 jours. On obtient ainsi des ' nuages ' d'interventions.

Ainsi, avant même d'étudier ce que les papiers énoncent, on s'autorise à émettre cette

remarque quelque peu familière mais ô combien significative : pour un journal ou un

magazine, participer à la construction d'une affaire, c'est ' prendre un train de réactions

enmarche'... ;

- à certaines dates, au sein même de ces nuages d'interventions,la totalité ou la quasi -

totalité des organes de presse choisit de publier ses papiers et illushations.

Il nous faudra alors déterminer à quels événements correspondent ces ' nuages ' ;

repérer, par rapport à ces derniers, la position de I'intervention à I'origine de la naissance

de I'affaire ; évaluer I'importance, dans la mise au monde et la maturation d'affaires, des

réactions isolées ou regrouffæs. Parfaitement circonscrites dans le temps et par rapport

aux événements les composant,les affaires s'inscrivent elles - mêmes dons une logique

de réseau chargée de désacraliser un président de la République 2.

I 1 nous semble pertinent de savoir si les interveNrtions de ces différents organes de presse,
pnésentées pardeux dans oes tableaux" ont un quelcongue rappart avec les goupes de presse auxquels æs
tifrs appartiennent E.st - æ quTn journal ou ua 6agryiæ suit I'inærventim dTrn aute <rganê dc presse
paroe quTl appartient au même goupe ou inversem€nt est - ee qu'il l'ignoæ paræ qutl n'a aucun point
ootnmun avoc lui ? Nous ûentons plus tad d'apporter me Épms à æne questio"
2 t-o ÉriodÊs d'apparition et de maturation dcc affaires s'imbniquent les un€s aux autrec de t€lle
soræ que kançois Mtterrand cst, à partir de 1984, ûoujours au centre de divers polémiqrs.
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Eu égard à ces différentes constatations, nous confortons I'idée suivante : pour

des journaux ou magazines, participer à la construction d'une affaire, c'est choisir

d'intervenir, ensemble, à des dates précises, sur le contenu de leur parution en proposant

un type particulier de papiers et d'illustrations.

* 'L€s coupures ' dejournal se révèlent souvent décevantes pour qui les reprend

plus tard, lorsque, privées de leur environnement spécifiques, et isolées dans quelque

dossier, elles paraissent avoir soudain perdu précisément la ' valeur ' qui les avait fait

retenir'( Mouillaud et:Têtu, l!89, p 56 ). Une analyse du discours journalistique à

travers la seule étude de coupures de presse va à I'encontre d'un projet sémiotique qui

veut prendre en compte les formants visuels extra - linguistiques. C'est la raison pour

laquelle nous avons choisi, dans un premier temps, de nous préoccuper des unités

d'information d'un point de vue de leurs formes et environnements. A I'observation du

traitement de I'information sur le plan du contenant, nous choisissons, dans un second

temps, de jumeler une observation sur le plan du contenu. Nous rentrons, d'une certaine

façon, dans les pages des journaux et magazines à la recherche de tous énoncés

journalistiques participant à la constnrction de chacune des huit affaires étudiées.

II. 2 Une généalogie de I'affaire dans le r{seau de linformation

Nous nous intéressons à chacune des huit affaires médiatiques construites. Leur

décomposition nous permet alors de mettre en lumière différents points récurrents à leur

mise au monde. Ce qui nous pennet d'esquisser un modèle de la construction médiatique

de I'affaire.
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ll. 2. I Le traitement particulier de huit affaires médiatiques

Avant de commencer notre étude, il nous paraît nécessaire de nous entendre sur

nos façons de procéder:

1) Nous présentons les affaires construites dans I'ordre qui suit : Affaire des

déplacements de François Mttenand au Maroc, Affaire du cancer de François Mitterrand,

Affaire Mazarine, Affaire des photographies de François Mitterrand sur son lit de mort,

Affaire Roger - Patrice Pelat, Affaire François de Grossouvre, Affaire Pierre Bérégovoy,

Affaire René Bousquet.

Notre travail a pour mission constante de mettre en lumière les dimensions

chronologique, quantitative, argumentative, imaginaire et idéologique, médiatique et

stratégique perçues à l'étude de chacune de ces affaires.

2) Nous nous reportons aux grilles d'analyses complétées. Nous relevons, dans

leur ordre chronologique d'apparition sur I'espace public, tous les papiers et illushations

( organes de presse confondus ) proposant des unités d'information sur chacune des huit

affaires étudiées ( cf. annexe 15. ). Pour I'affaire des déplacements de François

Mitterrand au Maroc et I'affaire des photographies de François Mitærrand sur son lit de

mort, ces unités d'information sont ûout particulièrement détaillées dans des tableaux ( cf.

annexe 16. ) produits à cet effet ( nous procédons de même pour les autres affaires mais

nous nousl abstenons de présenter ce havail, parce que trop chargé, dans nos annexes ).

Roselyne Ringoot ( 1995 ) étudie, dans sa thèse de Doctorat, le massacre du

printemps chinois de 1989. Elle choisit alors de travailler tout particulièrement sur les

reportages et éditoriaux de trois journaux français ( Le Figuo, Le Monde et Libératbn ).

Denise Maldidier et Régine Robin ( 1ry7 ), intéressées quant à elles par l'événement

Charléty, proposent une analyse limitée à l'étude de reportages, commentaires et

éditoriaux publiés par quatrc quotidieng parisiens. Ces constnrctions journalistiques que



214

sont les éditoriaux et commentaires sont alors rapprochées I'une de I'autre I et le

reportage estappréhendé en tantque récit2.Nous ne remettons pas en doute I'importance

de la prise en compte de ces constructions journalistiques 3. Nour trouvons seulement

peu judicieux de limiter notre travail à une étude des reportages, éditoriaux et

commentaires produits par les organes de presse de notre corpus d'observation. Et cela

pour deux principales raisons. D'abord, les analyses proposées en annexes étant souvent

menées à partir d'extraits d'articles 4, il oous semble injustifié de généraliser les propos

alors tenus à I'ensemble de ces genres. Ensuite, il nous apparaît indélicat d'ignorer toutes

les informations données parde nombreux autres textes relevés ; textes ntappartenant pas

à ces genres 5. Noos faisons donc le choix de prendre en considération et de comparer de

manièredétaillée toutes les unités d'information données par I'ensemble des journaux et

magazines de notre corpus d'étude.

1 r L'éditoriat et le commentaire relèvent quant à eux d'une même forme rhétorique dont ils ne sont
que les variantes. Autre dispositio : il ne s'agit plus d'un déploiement temporel, mais d'une structure
argumentative à base de jugements et de raisonnements. Aux indices temporels qui ponctuaient le récit
sbpposent des opéraûeurs logiques qui permettent la démonstration. Aux formes énonciatives du récit
sbppose un autre syslème des temps et des pronoms. Si lbn peut shtûendre à ce que le récit fonctionne à
la hansparence, le discours argumenté, lui, implique lïntervention - sous les formes les plus variées - du
sujet d'énonciation. [-e métadiscours même doit rclever d'autres lois : simple discours rapporté dans le
reportage, il s'agit en quelque sorte ici dtun métadiscours au deuxième degré. Mais discours sur un
discours, le commentaire et l'édiûorial ne sTdentifient pas à la glose, simple 'répétition masquée'. Ils sont
constnrction, élaboration, mise en ordre, voire mise en relation à partir du simple vécu - pelçu, l'éditorial
et le commentaire, par la Éflexivité qutls metænt en oeuvre, sont déjà des analyses ", expliquent Denise
Maldidier et Régine Robin ( 1997, p 22 - 23 ).
2 a IJ reportage peut êhe caractérisé - avant touæ analyse - comme.un récit. On sait que depuis
Propp jusqu'à Greimas etlévr - Srauss les formes narratives ont été un objet d'étude privilégié. Ces
analyses en général se ramènent à une matrice actancielle mettant en oeuvre des acteus aux attributs et
aux rôles spécifiques. Très schématiquement, on peut appeler récit un énoncé qui rclaæ un événement
passé ou supposé tel en donnant llllusion d'un déroulement chronologiqw ou, pour reprendre les ùermes
d'O. Ducrot et T. Todorov, ' un texûe référentiel avec temporalité représentê '. L€ récit se caractérise par
les relations entre les diverses séquences ( découpées en fonction de la visée du chercheur ) dont
lbnchalnement produit un effet de déploiement æmpmel. Sur le plan énonciatif, c'est, comme Benveniste
I'a montné nagrÈre, le système des ûemps et d€s pronoms qui en constitrc la marque proprc ", avanoent les
auteurs ( Ibid., p22r.
3 Ces constuctions journalistiques sont d'ailleurs tout particulièrement mises en exergue dans nos
grilles d'analpes.
4 Seules les formules relatives à la vie privée de Françnis Mttenand ont été retnanscrites.
5 Et æ d'autant plus qræ oes text€s, représentés dans nos grilles d'anatyses par la mention 'article ',
constituent la majorité des papiers éûdiés. Nous rappelons que oes t€xtes, étant en réalité beaucoup trop
hétércgènes pour être enfermés dans les limiæs d'une définition stricte d'un geff€, ont volontairement été
catalogués sous oetæ mention non restictive.
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D'une manière gênérale,un discours se caractérise par le mélange de séquences de

types différents dans lequel une séquence est dominante l. Noor choisissons alors

d'appréhender les textes produits en tant que structures hiérarchiques complexes

comprenant n séquences - elliptiques ou complètes - de même type ou de types

différents 2. C" qui nous conduit à préciser que les séquences narratives, descriptives,

argumentatives et explicatives, participent, chacune à leur manière, à la construction

d'affaires.

3) Notre choix de recourir à une démarche socio - discursive nous amène à faire

cas du produit médiatique mais aussi de I'instance d'énonciation et de réception.

Reprenons le schéma des trois lieux de la machine médiatique proposé par Patrick

Charaudeau ( 1997, p 16 ). Nous comprenons alors que les lieux des conditions de

production ( avec espaces'exteme - externe'et'externe - inteme'), de construction du

discours et d'interprétation ( avec espaces 'interne - externe ' et'externe - externe ' ) ont

une grande importance. Le premier lieu a déjà fait I'objet de toute notre attention. Nous

délaissons alors sa présentation pour nous intéresser seulement aux traces 3, dans les

I J"* - Mchel Adam s'attache tout particulièrement à présent€r ces cas de figures :
* I'insertion de séquences hétérogènes et la dominante séquentielle. n l.orsque alternent des séquences de
types différents, une relatim entne séquence inséranæ et séquence insérée apparalt ", avanoe alors I'auteur.
Ainsi ce qu'il appelle l'exemplum narratif conespond - il à la structure : ( Séq. argumentative ( Séq.
narratve ) S{. argumenative ) ; la pnésence dïrne description dans un roman peut êtne ainsi décriæ :
( Séq. narrative ( Séq. descriptive ) Séq. narrative ). L'insertion d'un dialogue dans un récit peut
conespondre à lastnrcnre : ( Séq. narrative ( Séq. dialogale ) Séq. narrative ) et oelle d'un récit dans un
dialogue au schéma inverse : ( S{. dialogale ( Séq. narrative ) Séq. dialqgale ) " ;
* le mélange de séquenoes de types différene. " I-a relation peut alors eft dit€ & dornbwttc, selon une
formule ( S4. dominanæ > S4. dominée ) qui donnera lieu, par exemple, au soulipement des macro -
propositionsd'uneséqrænænanativepardescmn*teursargumentatifs(parenttrésagesmarqrÉs):(Séq.
nanative > SQ. argumentative ) " ( l99l, p3l - 32).

Læs proûotypes de oes s{ænces sont prés€ntés en annexe 17.
2 nælsons que I'unité æxtuelle que Jean - Mchel Adam désigne par la notion de séquenoe peut
êtne définie comme une stnrcture, c'est - à - dirc comme :
- un réseau relationnel hiérarchique : grandeur déconposable en parties reliécs enne elles et reliées au ûout
qu'elles constituent ;
- une entité relativement auûonome, dotée d'une organisation interne qui lui est ptopI€ et donc en relation
de dépedance / indépendance avec I'ensemHe flus vaste dont elle fait partie ( Ibid., p 28 ).
3 Nomns que les énoro& journalistiques mis à lEnrde ( linguistiqucs et icmographiques ) relèvent
de deux dimensions colttplémenaires : lEnond énmaé et l'énmciation énoncée ; oelle - ci surdéærminant
celui - là Du fait'quTls ne sont jamais que présupposés,les deux prirrcipaux actants de l'énonciation -
lEnonciaæur et l'énonciataire - ne sont pas direcæment aoesiHes à llnvestigation: æ sont des instances
que I'on peuq au mieux, t€oonstruir€ à partir de traaes laissées dans l'énoncé ", déclare Joseph Courtès
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séquences produites, de la présence d'un énonciateur. Nous sommes également sensibles

aux marques du lieu d'interprétation ( cible imaginée par I'instanrce médiatique ) trouvées

dans les produits proposés par les journaux et magazines de notre corpus d'étude.

Parallèlement à un espace 'interne - externe', il existe un espace ' externe - externe ' où

se ffouve le récepteurréel ( appelé public ), I'instance de consommation de I'information

médiatique. Ce récepteurpeut, précisons - le, réagirà la consommation d'un produit fini.

Il prend alors la plume pour exprimer son point de vue. Certains organes de presse

publient les courriers reçus. Il nous apparaît intéressant de les prendre en compte dans

notre étude. C'est ainsi que, parallèlement aux 'traditionnels ' articles produits par les

journaux et magazines de notre corpus d'étude, nous faisons cas des courriers de lecteurs

coûlme des libres opinions publiées.

Ces précisions apportées, détaillons I'affaire des déplacements de François

Mcerrand auMaroc.

Lfaffaire des déplacements de François Mitterrand au Maroc :

l) Dimension chronologique

Nous nous préoccupons des balises temporelles corïespondant à l'émergence et à

la disparition d'unités d'information sur les deux déplacements de François Mtterrand au

Maroc. Nous consultons alors notre corpus d'étude et exposons, dans I'ordre

chronologique de leur apparition sur I'espace public, I'ensemble des interventions

relevées ( cf. annexe 15. ).

( 1991, p 255 ).Nous nous limiùolts donc méthodologiquement ici à une approche propûEment sémiotique
en rccherrchant à I'intérieur même du disoours les moyens auxquels a roæurs la manipulation énonciative.
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Au regard du tableau réalisé, nous notons que les unités d'information associées à

I'affaire des déplacements de François Mitterrand au Maroc apparaissent entre le 31 août

l9$etle22févier l996,avec une étape principale d'existence : 31 aott -> 9 septembre

IW.

2) Dimension quantitative

Les rédactions proposent, en quantité variable, des unités d'information sur les

déplacements de François Mitterrand au Maroc : une intervention pour Cnla et

L'Hwnanité, trois pour LeFigaro, six pour La. Croix L'Événement etorae interventions

Wv Le Monde.

Le nombre de I'ensemble de ces interventions évolue avec le temps. Ce que

monûe le schéma suivant I :

Les grilles exposées en ânnexe 16 révèlent que les organes de presse intervenant

au cours de cette étape proposent une chronologie des événements mettant en lumière une

même Éalitê,àsavoirque: FrançoisMtterrandestarrivéauMaroclejeudi 30 aott l9B4

( 1 er déplacement ), qu'il est reparti le soir même ; qu'il est retourné au Maroc le

vendredi soir et reparti le dimanche soir ( 2 ème déplacement ). Chaque journal fait le

choix de rendre compte du premieç du second ou des deux déplacements de François

Mrerrand au Maroc 2. Toutefois, pour ce qui est de la manière des les présenter, les

organes de presse ne trouvent pas de terrain d'entente : ces déplacements sont

I Four lcs hebdomadaires ou quotidiens oouvrant deux jours, nous prerrxrs en compæ le premier
jourde parutim.
2 U Uonde est le seul à oonsidérer quTl y a eu " un voyiage en deux étapes au lv{aroc i.

t9t4
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appréhendés différemment en fonction des textes produits. Ainsi, bien que publiés à une

même date, les papiers peuvent les pésenter comme des voyages pnvés ou plutôt comme

des déplacements présidentiels et officiels.

A la lecture des textes produits, on s'aperçoit que ce ne sont ni les événements

produits, à savoir les deux déplacements de François Mitterrand au Maroc, ni lincertitude

de leurs caractères ( privés ou pas ) qui impliquent la mobilisation des organes de presse.

ldais alors à quoi correspondent les dates chargées en papiers ? Derx thèmes récurrents

se retnouvent dans la grande majorité des papiers prduits, à savoir que ces déplacements

ont été cachés à la population ; que le hésident, sous prétexte de séjours privés, a voulu

secrrètement menenrne action politiçrc.

I-e papier proposé pt Le Mondc,le 31 aott 1984, ne fait qu'informer des

déplacements privés de François Mitterrand au Maroc. En fait, le scandale voit

véritablementle jour à compter du 1 tr septembre lg%, avec les interventions de Ia

Croix L'Êvénemerx et dt Monde. Il est déclenché par cetûe affirmation selon laquelle on a

volontairement caché aux Français les déplacements du Président qui ont une probable

visée politique 1. tæ scandale est amplifié par les interventions successives des organes

de presse qui raisonnent" de manière synergique, sur le motif des ces déplacements. A

compter du 7 septembre, on s'intéresse tout particulièrement aux déclarations faiæs par

François Mttprrand selon lesquelles ce demier n'a pas mené de diplomatie secrète.

Le papier proposé isolément par CnIa, dans sa publication ûr 22 février 1996,

précise que François Mtærraad s'est rendu au Maroc avec Anne Plngeot et lvlazarine.

L'information ne tnouve aucun écho dans le reste de la prcsse.

I 96 aflirme ou on suppcxre qræ les déplacemene du Prrésidcot français ont pour raism cssentielle
de s'enqÉrir de la cituatim nouvdle cr& au lvlaghreb par la oonclusio, à otrjd4 du Traité dbnion arabo -
africaine. Françris Mitterrand aunit alors voulu rencontrer ltrassan II pour ee rendrc æmptc de l'état
d'€spfit du roi après son rappnochement avec Khadafi et voir si le souverain était pret à jouer les
intermédiaires daru une évennrelle négociatim gru le TcùaÀ
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3) Dimension argumentative

Deux faits sont ressassés et dénigrés par la grande majorité des papiers produits, à

savoir que les déplacements de François Mtterrand ont été cashés 1 à h population ; que

le Président, sous pÉtexte de séjours privés, a secrètement mené une action politique ( it

est alors accusé de mener une diplomatie secrète ). C'est pour révéler ces faits découverts

qltle I* Mondc, In Croix L'Événement et I* Figoo se mobilisent tout particulièrement

dans cette affaire.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques

I-es journalistes français, coûrme ils le déclarent dans les textes Édigés, refusent

d'ête privés de I'information et de leur devoir d'informer. Ils se plaisent alors à montrer

comment ils ont été écartés des événements passés mais aussi et surtout se glorifient

d'avoir bravé les difficultés pour rechercher l'inforrration, le but essentiel étant d'honorer

leur mission professionnelle.

On note que les professionnels de la presse n'admettent aucune cachotterie de la

part de leurPrésident. A les lire, les interventions politiques de ce dernier concernent les

citoyens ( même si ces dernières sont menées lors de voyages privés ). En fait, un nouvel

équilibre entre vie privée et vie publique semble vouloir voir le jour : les déplacements

privés d'un Président sont écartés de sa vie privée parce que ces derniers peuvent

interférer avec la vie politique du pays. Cetæ impression est confortée par les déclarations

suivantes:

I C" que révèlent ces forrrules, par exemple : " A lÉpée, on regrettait quTl y ait eu fu fuiEs sur
oette ren@ntne que, du côté français ( seulement ), on aunait préféré garder sesêtc ' (' MITTERRAND
AA MAROC : DEMANDEUR SAR LE TCHAD', in I-a Croix L'Évércnpn, ler spembre
1984, p 2 ) ;' n'a pas mis lin au secret qui a entouré son vo)rage ", " Lundi matin, aussi trien lÉlysê
que le Quai d'Gsay éaient remarquables par la qualité de leur silence. Lbrdre manifestement venait de
hautn("La diplomatic cecrètc dc M. Mltterrend',inlzMonde,4 septembre 19E4, p I ) ;
" LA visiæ de M. Mitterrand au Maroc est t€rminée depuis dimancbe soir, et pourtant elle alimente
rumeurs, hypothèses et suppositions. il est vrai que le caractère inattendu, s€cret et par ænséquent
spectaculaire de oe voyage l'a Fansformé en un événement diplomatique d'autant plus important, aux yeux
de lbpinion, qubn en ignore officiellement son ou ses objets ' ( ' Lc sccrct ', in It Figarc, 5
septembrcl9B4,pl).
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- " Outre qu'il n'est que trop vrai, comme le relevait vendredi M. Michel Jobert, ancien

ministre d'État de M. Mitterrand, gù' ' il n'y a pas de voyage privé quand on est

présidcnt de la République I rr ( x Les autorités marocaines ont entretenu le

mystère sur le ' voyage privé ' du président de la Répubtiqre n, in Le

Mondc,4 septembre 1984, p 3 ),

- " Qu'il le veuille ou non, un président de la République ne s'appartient pas et ne peut

effectuerimpunément de tels déplacements " ( " Diplornatie secrète n, in Le Monde, 8

septembre1984,p1).

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Parmi les rédactions intervenantes, Le Monde se démarque en proposant le

nombre le plus important d'interventions et en publiant dès le 1 er septembre 1!)84 ses

premiers textes ( le scandale naît à cette date ). Par contre, Le Figaro se montre plus

frileux en proposant ses premiers papiers le 5 septembre, une fois seulement que les

autres titres se sont mobilisés pour révéler le caractère secret et intéressé des déplacements

de François Mitterrand au Maroc. Nous notons enlin que I'intervention de &la, bien que

publicisant une information nouvelle, n'a pas étÉ, rclayên par les autres organes de presse.

L'affaire du cancer de François Mitterrand :

1 ) Dimension chronologique

Cette nouvelle présentation relève de missions particulières, à savoir rendre

compte de la manière dont létat de santé de François Mitterrand est médiatisé ; révéler la

façon dont les croyances religieuses et réflexions spirituelles du Président sont exposées ;
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montrer coûrment I'intention de François Mitterrand de se faire enterrer au sommet du

Mont - Beuvray est interprétée.

Les unités d'information associées à cette affaire apparaissent entre le 10 avril

lg8l et 26 décembre 1996, selon vingt - quatre étapes principales d'existence : VI -> 27

mai 1981, 19->27 novembre 1981, 10-> 19décembre 1981, 16-> 18juinL9t32,n ->

?Sfêvrier 1986, 12 septembre -> 8 octobre 1992,10 -> 19 novembre 1992, 18 -> 3l

décembre lW\ 19 -> 20févier 1993,14 -> 16 sepûembre 199 13,9 -> 14 avril l99t[, 16

-> ?8 juillet 1994, 2 -> 29 septembre 1994,8 octobre -> 19 novembre I994, 2l

décembre 1994 -> 10 janvier 1995,6 -> 27 avril 1995, 4 -> 25 mai 1995, 2 -> 8 juin

1995,5->6juillet 1995, 18->31 aott 1995, janvier->8février L996,17février-> 8

mars 1996, ?3 -> Vl avril 1996, 13 -> 16 juin 1996.

Trois de ces étapes peuvent être mises en relation avec la sortie d'ouvrages qui

fonctionnent en prolongateur. Leur parution provoque la éaction de différents organes de

presse. Les étapes connaissent alors une recrudescence d'interventions et un allongement

de leur durée d'existence. Ainsi, le l l avril 1995, François Mitterrand publie un livre

d'enhetiens avec Elie Wiesel, Ménnire à deuxvoix. L'un de ses chapitres est consacré à

la foi religieuse du hésident ; on y apprend que ce dernier se sent agnostique. Les

papiers produits au cours de l'étape 6 -> n avril 1995, et publiés plus précisément à

compter du 1l avril, se rapportent notamment à ce penchant. Concernant ensuite la

période 18 -> 31 aott 1995, et plus précisément la date du 31 aott, nous notons que les

articlespubliés présentent I'ouvrage de Marie de Hennezel, La Mort Intime. ' Comment

mourir ? 'Telle est la question que pose sans détours François Mtterrand dens la préface

qu'il a édigée. Ce qui ne va pas sans pnrvoquer certaines réactions. Enfin, au cours de

l'étape 4 janvier -> 8 février L996,les organes de presse réagissent notamment aux

propos tenus dans Le Grand Secret, ouvmge rêdrgé par Claude Gubler et Mchel Gonod

et publié le l6janvier. Dans ce livre, dont des exhaits sont donnés à lire dans les pages

de PuisMatch et deLibéralion, les auteurs révèlent que François Mtærrand est atteint

d'un cancer des os depuis 1981 et n'assume plus ses fonctions depuis lgyl.
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2 ) Dimension quantitative

A chaque étape,il y a un nombre d'articles - illustrations et de titres engagés. Læs

nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire appartiennent aux étapes

suivantes : 4 janvier -> 8 février 7996 ( avec 354 interventions ), 12 septembre -> g

octobre lW2 ( avec lû2 interventions ), 2

interventions ), 16 -> 28 juillet l99t{ avec 56 interventions ), 6 -> 27 avril 1995 ( avec

Z9intewentions ).

ces dernières corncident avec un ou plusieurs événements :

12 septembre -> 8 octobre lW2 : intervention chirurgicale de François Mitterrand et

annonce du cancer de la prostate du Président ( reconnu offrciellement par ce dernier ) ;
16 -> 28juillet 1994: seconde opération de la prostate de François Mtterand ;

6 -> 27 avril 1995 : publication du livre Mémoire à deux voix ; prestation télévisée de

François Mtterrand au coun de laquelle il parle de son état de santé ;

4 janviet -> 8 février 1996: décès de François Mitterrand ; Robert Mitterrand annonce

que le cancer de son frère aurait pu être éradiqué ; Le Monde affirme que François

Mitterrand souffrait d'un cancer de la prostate dès la fin de I'année 1981 ; I* Monde

déclare que François Mtterrand a choisi d'interrompre son traitement médical i panrtion

duGrandSecret.

Au cours de chacune des étapes anêtées, co - existent des montées, baisses et

points culminants du nombre dTnærventions. Ce que nous schématisons ci - après I :

19 t  I

I Fo,rtlesheHdnadairesorquotidienscourrantdeuxjours, nous prenons en compte le I qjour
deparutim"
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La consultation chronologique et la comparaison des énoncés produits nous

permettent de révéler des arguments répétés par plusieurs journaux comme des arguments

particuliers à un organe de presse :
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I-es trois premières interventions 1 répertoriées font état de la bonne santé de

François Mitterrand. [æs suivantes ( proposées au cours de l'étape V+ -> /7 mu 1!Al )

reviennent sur la bonne forme du hésident. Ce dernier a choisi de publiciser des

informations sur sa santé et son patrimoine ; Le Monde, Le Figuo, Iz CanardEnclnînc

etla Croix L'Événement se chargent alors de transmettre les renseignements donnés. Ce

dernier titre souligne aussi I'originalité de I'initiative 2.

Iæs interventions suivantes appartiennent à l'étape L9 -> 27 novembre 1!81.

Celles - ci sont provoquées parla visite médicale subie, au Val - de - Grâce, pil François

Mitterrand ; visite que Paris Mæch relate en détail ( , euEsrloNs suR LA

SANTÉ' DU PRÉSrDENT ", 27 îovembre l9gl, p 92 à 94 ). France soir et

L'Humanité font référence, de manière plus ou moins objective, au texte produit par le

magazine3. Nous notons aussi que France Soir précise le type d'examens subis par le

Président rentré à I'hôpital sous un nom d'emprunt ; qu'il anneace, dans deux papiers,

I'existence d'une rumeur selon laquelle François Mitterrand serait malade 4. Toutefois, ce

I loæruentions de PmisMatchet& France Soir.

? . "-Fait sans précédent dans les annales de la République : le nouveau chef de l,État, François
Mitæ{fiand, a rendu publiques vendredi les informations relatives à sa santé et à sa fortune que, selon iui,
l.F lf"C"tt sont en droit d'atændre de celui qulls ont choisi pour assumer tes plus hauæs charges è
l'Érat ' ", annonce It Crob L'Évércnent ( " La santé et h fôrtune de F. Mittemand ,, Vl et 25
mai  l9B1,p6) .
3 Nous lisons : " le samedi 7 novembre, f9 pn{iOent de laRépubliqræ est allé au Val de G,râce pour
une visite sérieuse, sur laqrælle notre oonfêrc Par:îs Match publie-ce matin des détails pdis "( nRumeurs autour de la santé de Mittenanil',inFratrcèSoir, lgnovembre l96l,p l 

-- 
3 );' ' 

Qtrcstioru sr Ia santé daprésident' C'est sous ce titre volontairement inquiétant et dans'un styte âé
mauvais roman policier que Parûs - Malch, ûout aulo_ng d'un article anonlmg àccrgaiæ lïdée que frinçois
Mifterrandaunaitdegravespnoblèmesde santé"(" La santé de F. Mitterrand ", in L,Htnanité,'20
novembre lS1,p4).
4 Nous lisons : " Samedi 7 novembtrt, donc, à 9 ! 20, t" professeur Laverdan, chef de clinique au
Val - de - Grâce, reçoit un visiteur mystérieux : un M. Albert Blôt ou Biot. Il va y rcsùer jusquh lO h 30,
Pour y revenir à 14 heures 9t 1 deme-urer algrs junu'à 17 heures. Quel est l,obiet de 

-ceite 
Journéepaseée par ce M. Blot dans I'un dee hôpttaux français lee plue ilodernes ? Oï calt,

dans les- grandes liglg' qu'll a été rcçu par ce gastro - cincérologue émlnent, qu'li
eet entr{ dans la ealle de radlo - dlagno}tic, qu-ron a prattqué su-r lul d,abord', le
matin, une ' scintlgrap-hi_e_' puis, I'après - mldi, une ' échograpnie ' contrôlée à deux
rcprlsee. On stlt que ' M. Blot ' avalt le telnt Jaune cltron et qu'll marchalt avec
difflculté. Au Val - de - Grâce, hier soir mercredi, les 'grands patrons ' gardaient le silence. lvlais on
pouvait recueillirquelques confidences du'petit personnel ', qui confirrraierit la visiæ du pécident de la
Répttblique, sous un nom d'empnmt' (...) " ler rumeurs eontlnuent I courtr peris. On dlt
( mals on dlt tant de choses- ) que.le Pr_éside11 est soigné depuis au moins sept antr par un
canérologuel€nommé, quTl seraitallé se faire traiter à Villejuif, au centre anti - cancérpù, dont tout€s
les fiches auraierrtétê retirées depuis l'élection présidontielle i1 " Samedl 7 novembrc à 9 h ZO,



227

journal pésente égalemenf dans la même parution, des propos ( du Président et de son

médecin ) conhecarrant toute idée de maladie 1. Nous remarquons aussi qrre Iz Monde

choisit de considérer comme rumeurs les propos alarmants tenus sur la santé de François

Mtterrand ( " SECRET n, in 2o novembre 1981, p 1 ). A le lire, le seul mal du

Président est un lumbago ( " Secret médical et libertés inilividuelles ", 20

novembre 1981, P 36 ). LeFigoo s'abstient, pour sa part, d'émethe toute affirrration 2.

A compter du 2l novembre l!)8l, plusieurs journalistes s'intéressent à I'apparition

publique de François Mtterrand. I-a majorité d'enfue eux se montre rassurante sur l'état

de santé du Président. Les journalistes de France Soir, Iæ Figaro, La Croix

L'Évênement, Ici Parlis exploitent alors les propos tenus sur le zujet par I'intéressé ou

font part de leurs propres impressions 3. Après une lechre globale des textes proposés

I M. Blot I anlve au Vel - dc - Grôce ", l9novembre 1981,p3 ); "Faut-il voirdansces
divers examens réalisés, il y a une dizaire de joun au Val - de - Grâoe, un début de qrfirmation des bruis
qui coure'ntdepuisquelque tempo déjà sur la santé du hésidenr On murmuralt qutll étrlt atteint
drune maladle de Hodgktn " (...) " Or, là encore, il s'agit d'une nrmeur, le Président se serait rendu
assez souvent depuis plusieurs aûtées à lhôpital de Villejuif pour des traitements réguliers... n ( " Ce
que slgniflcnt ccs examcnE ", 19 novembre 1981, p 3 ).

Ce qræ I'on oonstaûe à la lecture & ces séquences : " Au cqrxs de sa oonférenoe de presse du 24
sePtemhe François Mtûerrard a également parlé de sa santé. Il parair qull y a beaucoup dschefs dÉtat
qui sont malades, a t - il dit et j'ai lTmpression qrc beauooup voudraient mhjouæià la liste... Je
reconnais quTl m'arive d'éternuer.. . et que I'autre jour, après avoir fait d€s gestes haonsidérÉs, dans une
occupa.tion tout à fait lonble, de caractère sportif, je me suis un peu toldu une verêbre ! "
( ' Jréternue ', 19 novembre 19E1, p 3 ) ; ' Iæ p€sident de la R@ublique avait fait publier, le ?2 mai
dernier, un bulletin de santé établi à la suiæ d'un examen,le ?.O mai, du docteur Gubler " (...) " En
conclusion, idiqrc le commtmiqué: ' [æ bilan clinique et paraclinique est nrmal. Lrétat général de M.
François Mtûerrdnd est tout à fait satisfaisant et aucune anomalie aigrË ou cbrmiqæ n'est @lable ' "
( " Le premlcr bllan z 22 mol ", 19 novembre 1981, p3 ).
2 ' Nqts iporms si M. Mitcrrand est ou non malade ", déclare t - il ( ' Vic prlvée ,, 2O
novcmbrel98l,pl) .
3 Nous lisons : ' ' MERCI, jc vais bicn '. Four sa prcmière ap,parition publiqræ depuis les
rumeurc conoernant sa mnté, François Mtterrand à llssue dbn oolloque avec des scientifiques fuunis à
LÉysée? a tenu, hier, a rassuner les journalisæs présenæ " ( " Mffic;Tand parle dc sc lanté ,, in
FranæSoir,2lnovembrcl98l,pl-5);" NOUS volcl donc racsuréc. Lc précldcnt dc ta
Républtque lul . même e prls Ia pelnc de fdre le mlcc au polnt qul ctlmlncdt : ll
est en bonne santé "( "Mercl Monsleur le Précldent ',inFrarncSoir, â1 novem-bre 1981, p
I ) ; " Souriant et détendu, le président de la République a affirmé qu'il n'avait pas été malade depuis
qlarantê - deux ans et qutl ne se souv€nait pas avcrir passé flus de vingt - quafi€ heur€s au lil 'Cr€ct vrai,
dgptts le mois de sepembre, j'ai mal au dos. lvlais je souffre beaucolp moins depuis huit jours', a - t - il
ajouté, expliquant qu'il avait joué d€ façon exæssive au tennis " ( i Mittcrrand parle ac a1 c1até ",
it LcFigoo,2l et2, nove,mbrc l98l, p 8 ) ; " Françcris Mtt€nand s'est expliqrÉ, vendrodi soir, sur son
étatde santé. Il a avoué qu'il avait mal au ùs depuis septemb,re : 'Après avoir jorÉ au tcnnig de façon
excessive je -me zuis un, jour bloqué I'articulation sacro.- iliaque &dt€- Çn mracqroupissanf '"
('Mtttenand : un rtmpb nol de dot ',inlaCrobL'ÉV&prrnt, 2, et I novembic l98l,
p 2 ) ; " UN FAUX MOUVEMENT BRUSQUE AU COURS D'UNE PARTIE DE
lnxnrs a pRovoeuÉ r,g cLTSsEMENT b,ux DIseuE vERTÉBRAI,. irpx pg
GRAYE, EN EIItrET, BEAUCO.T'P IIE FRANçAIS SOT'TTR,ENT DU UÊilffi MAL "
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sur l'espace public, nous avons le sentiment que François Minerrand est en bonne santé ;

sa seule souffrance provenant de troubles articulaires bénins. Seul I.e CanardEnclnfue,

en lâchant la formule n On ne sait pas si le président de la République est malade ", laisse

planerun doute quant au bon état de santé de François Mitterrand ( ' Lrétat de Val -

de - Grâce n,?Snovembre 1981, p 1 - 8 ).

Une grande partie des papiers produits entre le 10 et le 1.9 décembre 1981 porte

surla prestation télévisée du Président ; prestation au cours de laquelle ce dernier parle de

son état de santé. Certains des textes proposés se contentent de présenter les explications

données par le Président 1. Mais plusieurs d'entre eux, publiés par France Soir, Iz

Monde etl* Joumal du Dimanche, se plaisent à souligner leurs imprécisions 2. A

compter du 16 décembre, une autre partie des papiers produits porte sur la publication du

bilan de santé de François Mtterrand. Les textes publiés se limiænt à la présentation des

informations données ; inforrrations révélant un état de santé tout à fait satisfaisant. Ce

que reflète le choix des titres donnés aux papiers produits : ' La I maladie t de

Mitterrand : une arthrose " (inlaCroixL'Événcmeru. 16décembre 1!81, p 13 ),
u F. Mitterrand en bonne santé " ( in L'Humanité, 16 décembre 1.981, p 3 ),

(légendephotogaphique)( "!4I!LEBAND : cregt vral qu'll souffre lc mertyne ',in lci
Ptis,2S novembrc au I q déoembrc l98l, p 5 ).
I C'ot lc cas des papiers intitulés ' Let quatre afltrwtiont tur ta sanCé ' ( in Fluæ
Soir, lO décembre l!El, p 2 ) ;' Mltterrend pr€chc senr r{pondnc... " ( in Le Figto, lO
d é c e m b r e 1 S l , p 4 ) ; ' U n ' s o c l a l l s m e  ù  l a  f r a n ç e l c c ' d l f i é r c n t  d c  l a  s o c l a l
démocratle'(inLeMonde, ll décernbrc 1981, p8à l0).
2 Cegrrc mmûe la lecture de oee fcmules : " le chef de lÉat s'cst exfliqr$ sur son état de santé.
Il I'a fait avec suffisamrnent de xin et de précision pour qu'on attacbc de I'importanoe à tqrt ae qu'il a dit
et aussi à tout ce qu'il n'a pas dit Il a dit que, en bonne santé jusqu'en aotL il avait alors ressenti des
douleurs qui I'avaient conduit à se prêter à des examens approfdis. Il a eneonc dlt, quc depule
quelque temps, son état e'étalt amélior{. Il e cnfln lndtqué que lee dlfllcultés qu'll a
connucs nc Iavalent Jamala empêché de rempllr lucune dec obllgetlons dc ca charge.
En revanche, il n'a pas révélé le Ésultat des examens qu'il a subis, et dont il a lui - même indiqué qu'ils
servaient à dét€ctÊr des maladies graves " ( " Mltterrrnd : I Noug avons bcsoln dc tout le
monde | ', in Franæ Soi,r, l0 déoembre 1981, p I - 3 ) ; " au lieu d'esquiver la question sur sa santé ou
de renvoyer atr procbain bulletin & son médccin, il cn parlc sans mclure ni diesiper ûous les doutes "
( ' SINCERITE ', in Le Monde, ll décembre 19E1, p l - l2r; " Noru aurons dans les jours qui
viennent un bulletin de santé qui, espémns - le, éclairera ct surûout rassur€ra après les prcpos présidcntiels
ircerainsdemercredi'('Uac crpllcatlon coarqcarc. Lc toclalbnc à b ftançatsc unc
roæ qul grostlt, une Marfunnc qai rétréclt',inlcJownalfuDinunlp, 13déæmbrc l98l,p
2 \ .
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" Mitterrand : ' État de santé tout à fait satisfaisant ' " ( in I* Figaro, 16

décembre l98l p I ),' LE BILAN DE SAIYTÉ nU CHEF DE L'ÉTAT : ' Étar

tout à fait satisfaisant ' " ( in Le Monde,l6 décembre 1981, p LZ ). Enfin, nous

notons que seul Le Morde fait mention d'un papier rédigé par Jean - Edern Hallier pour

Le Matindc Puis ; papier dans lequel le mot " cancer ", associé à François Mitterrand, a

étésupprimé l.

Dix papiers sont ensuite publiés ponctuellement. Ils montrent, pour la majorité

d'entre eux, la bonne santé de François Mitterrand. Seuls, LeCanardÛnclnfutéetPds

I'Idch 2 fontmention du malaise, à Niamey, du Président.

I-es papiers produits au cours de l'étape 16 -> 18 juin 1982 se rapporûent à la

publication du hoisième bulletin de santé de François Mitterrand ; bulletin concluant à la

parfaite normalité de la santé du chef de l'État. Ces textes, s'appuyant sur les

renseignements communiqués, s'entendent pour mettre en avant la bonne santé du

Président. Ce que montrent les titres donnés aux quatre papiers publiés : " I Parfaite

normalité ' de la santé de Mittemand " ( in LeFiguo,l6 juin !g82,p Z ), ,,LE

TROISIÈME BULLETIN DE SANTÉ DU PRÉ,SIDENT DE LA

nÉpugl,rQlrE : ' pARFAITE NORMALTTÉ ' , (inle Monde,l6 juin l%32,p

48 ), " Le Président de la République est en bonne santé " ( in In Croix

L'Évércment, t7 jwn lg8fz,p 9 ), n Le président va bien n ( in L'Humaniré, 18 juin

19f9, p 4).

Six interventions, ponctuelles, voient ensuite le jour. Elles présentent un hésident

plutôt en bonne forme. Cet état est confirmé par la publication d'un nouveau bulletin de

santé. Deux papiers reprennent les informations données et ânnoncent en title la bonne

I " Sclon M. Jean Bothorel, éditoriatisûe, il y a eu quelques tiraillements du côté de la direction à la
première lecture dl ûexte en question, mais finalement celle - ci, se rendant aux arguments de son équipe
rédactiqmelle,étaitd'acctrdporpasserl'article intégralement, à I'exception d'un mo! le mot , @w-,,
dans !a phrase zuivante :' M. Mittenand a eu un cancer dont les métastases envahissenl toal Ic corps
social ; h coew sacré dc notre lonneur, bs viscères de totre foi, Ies pournons de notte dignité... , ,,
lisoos - nous ( 'M. HALLIER sE PLAINT D'LNE t cENst RE '", 19 déæmbre l98l,
P r2).
2 

_c! nanrers intitulés ' UN CAS MÉDICAL ' ( in l.eCanodtulalné, ?Â mu tlfr2, p 2 ) ;
" MIÎTERRAND LTAFRICAIN' ( in Pa.ris Match, 4 juin t9t2, p 104 à tff/ ).
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santé de François Mitterrand : " Mitterrand : santé satisfaisante " ( in La Croix

L'Evéncrnent,Z2décembre 1983, p l0 ),' ' TOUT A FAIT SATISFAISANT ' u

( in Le Monde,22 décembre 1!)83, p 9 ). Nous notons aussi que le papier titré * LEs

SECRETS DE L'ÉLYSÉE n, publié par LeJourrntùtDimanche, pÉsente un livre

nouvellementparu, L'Elysée de Mittenand. Claude Gubler y apparalt coûlme un médecin

dévoué 1.

Ce qui I'nmène certainement à être promu inspecteur général de la Sécurité sociale.

I-es papiers produits au cours de l'étape 27 -> 28 février 1l)86 font tous état de cette

promotion. FrattceSoir, LeFigoo, LaCroixL'Événement et Lc Mondcprésentent alors

Claude Gubler comme le médecin attitré de François Mitterrand, comme le médecin

rédigeant les bulletins de santé du chef de l'État mais aussi et surtout comme I'un des

hommes privilégiés parle Pr,ésident 2.

Vingt - neuf interventions apparaissent ensuite ponctuellement. Elles décrivent,

pour la plupart d'entre elles, François Mitterrand en bonne forme. Un seul organe de

presse contrecarre cette vision de monde : Le Nouveau Détective, donnant à lire les

prédictions d'un astrologue pour I'année 1989, fait mention de possibles complications

de l'état de sanré de François Mitterrand ( ' PRÉDIcrroNs MoftDrALEs ", 29

décembre 1988, p 14àt7 ).

L'intervention chinrgicale subie par le Président entralne, entre le 12 septcmbre et

le8octobre l992,tn,accroissementdu nombre d'interventions des organes de presse

I ' Un des P€rsonnages les moins eonnus et les plus importants de ces déplacemc,nts, cbst le
médecin personnel de Ftançois Mittcrrand, le docteur Gubler "- (. . . ) '- Iæ ' joù ' de Claude Gubler tient
d'ailleurs du saærdoce ', lit - on ( ' LEs sEcRETs DE L'ÉLYSEE ", l0 févricr l*5, p 18 ).
2 Ce que donne à penser I'utilisation de ces formules nès significatives : " le D r Claude
Gublcr' médecln personnel de Fbançols Mltterrend, a été bombardé Inepecteur générat
de la Sécurlté soclalc : ricn dc molns ^, ' IJnc pronotlon qui ntcû gres pa*ée
inapcrguc hlcr au Conæil det miniilrq : ccllc du médccûn pcnonnel tlu chcf de
,tBtot, Ie docbur clonde Gubler " ( légende photographiqrrc ), " Mlttenand crsc ses
'protégés ' ' ( t iûe)("Mlt tcrrend cesc ees'pnoté968'" ,  inFtatwsoir , l7f iévder 1986,p I
- l l ) , " L c ' n o l  F r a n ç o l e I I n s t e l l e  c e s  f l d è l c s " ( t i t r e ) ( " L c ' r t l  F r e n ç o l s ' I n s t e l l e
sec fldèfes ', in It Figæo, 2t féwier 1986, p 5 ).
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( avec pic le L7 septembre ). Si France Soir se plaît à souligner le caractère secret et

inaûendude I'opération | ; si Miratte tente de décrédibiliser les compétences de Claude

Gubler 2 ; si La Croix L'Événemenl se veut tout particulièrement rassurant sur l'état de

santé du Président 3, la majorité des organes de presse intervenants se prive de

commentaire et se limite à I'annonce de I'intervention subie par le hésident. Ensuite, à

compter du 17 septembre, les journalistes font tous mention du cancer de la prostate de

François Muerrand ( reconnu officiellement par ce dernier ). Néanmoins, ils s'entendent

pour dédrarnatiser cette réalité. Des arguments sont ressassés : le cancer de la prostate se

rencontre fréquemment chez les hommes de l'âge du chef de l'État ; le Président peut

mener une vie normale et poursuivre sans problèmes toutes ses activités ; le cancer de la

prostate peut se soigner. Seul, Fratrce^Soir s'interroge sur la gravité de lïntervention

subieparFrançoisMtterrand('Et si lopération du pr€sident était grave... ",

Ce que donne à penser la lecture de ces formules : " Lbpération du chef de lÉtat resæ eirvelop'pée
de mystères " (...) " Uhospitalisation de François Mtterrand aété tenue secÈte n (...) " Cette absence de
l'épouse du p,résident laisse à penser, plus que tout autre indice, que lbpération de François Mitterrand
n'était pas prévue et qu'elle a été pratiquée dans une certaine urgence. D'ailleurs, si I'intervention avait été
p'révisible, plutôt que de se faire hospialiser dans les jours-creux du mois d'aott, alors que la France se
trouvait dans la torpeur des vacanoes, pourquoi le chef de I'Etat aurait - il choisi de subir I'ablation de la
prostat€ à quelques jours seulement d'un événement aussi imporfant que le référendum sur le traité de
Maasticht ? Peut - être la maladie I'a t - elle gagné de vitesse, ce qui I'aurait contraint à être opéré à
chaud-" ( " LE P B BDRNARD DEBRÉ RAppELÉ DE MARSEILLE pouR

,', in France Soir, 12
s e p æ m b n e 1 9 9 2 , p 4 - 5 ) ; "

" ( titre ), " TION
D T U R G E N C E  " ( i n t e r ) ( "

", l7 septcmbre 1992, p 4 -
s).
2 Nous lisons : " I-a crédibilité du médecin personnel de Mtùerrand ne sort pas grandie de cet
épisode médico - médiatique ' (...) " I-a disparition de son crédit pofessionnel devrait en revanche être
beaucoup plus préjudiciable pour lïnspecæur général de la santé Gubler, médecin persmnel de Mtærrand.
Ce fonctionnaire prétend en effet que I'ablation était décidée de longræ date. De deux choses : ou il ment
en disant cela" ou il mentait le 22 juillet dernier en publiant le bulletin de santé du pnésident de la
République " ( " LA PROSTATE DE TONTON A FAIÎ UNE VICI|ME ', 16 au 22
sepæmbre 1992,p4).
3 Nous rclevons ces séquenoes : " Les médeclne Jugent I'état de Françols Mlttcrrand
satlsfaisant " ( titre ) ( " Les médecins Jugent l'état de Françols Mltterrand
satlsfal$nt ', 13 et 14 sepæmbrc 1992, p 6 ) ; " Trois jours apês son offration de la prostate, les
bulletins & santé dispensés régulièrement de lhôpitat Cochin par le médecin personncl du chef de lÉtat,
le docteur Claude Gublcr, rivalisent d'optimisme " ( ' FRANçOIS MIÎTERRAND : UN
DIMANCHE A L'HOPITAL ', 15 septembre 1992, p 9 ) ; " Le professeur B€rnard Debré, chef du
serviae d'urologie à Cochin, a indiqÉ après I'avoir vu, que le gésidcnt allait ' parfaiæment bien ' "
( ' MIÎTERRAND Convalescence studlcuso ", 16 septembre 1992, p 14 ).
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22 septembre 19/2, p 4 ). Ensuite, Mirwte déclare que le cancer du Président date de dix

ans ( n LE CANCER DE MITTERRAND ÉrAIr CONNU DEPUIS DrX

ANS o, ?3 au 29 septembrc 1992, p 16 - 17 ). Mais I'information est délaissée par les

autres organes de presse. Deux publications, proposées par la suite, retiennent

I'attention : dans In Croix L'Événernent, on s'interroge sur l'état de santé réel de

François Mtterrand ( n La santé du pr€sident en questions n, 1 er ocbbre 1!f/2, p

13 ) ; dans ParisMatch, Claude Gubler explique de manière détaillée que le cancer du

Président est à un stade initial ( 'Dr GUBLER ' Si le pr€sident m'avait dit :

' Ntécrivez pas le mot cancer t, je n'aurais pas signé le communiq[é t u

( 8 octobre t9Y2, p 90 - 91 ).

Tous les papiers produits entre le l0 et le 19 novembre 1992 portent sur la

prestation télévisée de François Mtterrand ; prestation au cours de laquelle le Président

rassune les Français sur son état de santé. L'Humanité, La Crok L'Événement, Le

CanardEnclnîné et Pois Matchprésentent un inûervenant en forme 1. État que Frarce

.Soir réitère dans son papier publié, isolément, le 5 décembre I9g22.

[æs textes parus entre le 18 et le 22 décembre 1992 portent sur la publication du

bulletin de santé de François Mtterrand.In Monde ( " L'Élysée rend pubtic le

bilan de santé de M. Mitterrand n, 18 décembre 1992, p 24 ) et Ia Croix

L'Événement ( " MITTERRAI\ID Bulletin de santé rassurant n, 18 décembre

1992,p 11 ) se contentent de présenter les dires, rassurants, tenus dans le communiqué

I Nous lisons, par exemple : ' ' Comment allez - vous monsieur le Président ? ' C'est par cett€
question posée parArlette Chabot que débute I'enretien télévisé acoordé par François Miterrand àTFl et
Franoe 2. Celui - ci assure querdepuis dix joun ( il ) rrène une vie de travail norural '. 'Il m'a fallu trois
semaines, un mois, pour retnouver lhisance dann mes mouvements et ma vie quotidienne ', précise t - il,
avant dTndiquer quTl 'va bien ' " ( n QUESTIONS SANS nÉpOXSn ', in Liâuttunité, lO
novembre 1992,p2-3); " Enforme,apparcmmentremisdesonoffrationdelapnostate,François
Mtærrand a mis un terme symboliqw à sa convalescence de sept semaines par pn reûour télévisé en
fanfare " ( " LE CALENDRIER DE MIÎTERRAND ", in La Cloix L'Evêrcment, ll et 12
novembre l9/2,p 2 ); " TONTON va bien, merci ! Dans un décor dont le design minimalistc évoquait
les rigrcurs de la Sécurité sociale, il s'est attaché à prouver au pays que son état de santé était aussi riant
que son état d'esprit On sbn réjouit " ( " Les maux pour le dh! ", in Le Canud hcluhré, ll
novembre 1992, p l-8), '-MIITERR^ô,ND A LA aÉLfr, ' EN FoRIIE'" (tiûe)
(" MIÎTERRAND A LA tfrtfr, ' EN FORME '. LE POINT SUR SA SANTÉ 

"inparisM@h, 19 novembre 1992, p 8 ).
2 ' le pr*ident est manifesûement enté dans sa période & résistanoe. I-e chef de lÉtat a retnouvé sa
forme physique ", annooce le journal ( " Le Nor{a de Mltterrand ", 5 décembre t992, p9 ).
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publié. A I'inverse , FranceSofr interprète les informations données 1. Parrri les papiers

proposés entre le 29 -> 3l décembre 1992, ceux de Mirute retiennent tout

particulièrement notre attention. L'un déclare que I'on ment sur l'état de santé de François

Mitterrand 2 ;l'autre présente favorablement I'idée de création d'instances contrôlant la

santé mentale des présidents 3. Ces propos, dignes d'intérêts, ne trouvent aucun écho

dans le reste de la presse.

Deux papiers publiés le 8 janvier 1993 font état de la cérémonie des voeux de

François Mtterrand ; cérémonie au cours de laquelle le Président parle notamment de son

êtatde santé. [,a consultation d'articles publiés par I-a Croix L'Evénemerx 4 nous permet

de relever cette appréciation du chef de l'État : n 'Je ne prétends pas être en forme ' ".

Nous notons ensuite que les papiers publiés à compter du 2O février 1993 donnent

à lire des propos de François Mitterrand ; tenus lors d'une prestation télévisée. Frore

Soir, Iz Figaro, Le Monde et L'Hurnanité les présentent de manière quelque peu

différcnte 5... comme si les journalistes n'avaient pas regardé la même émission, comme

I I-e iournal annonoe, par exemple, " Trois mois après son opération de la prostate, François
Mtterrand va bien. Crest son médecin personnel, le docteur Gubler, qui le dit dans le bilan de santé
semestriel du chef de l'État publié hier. I-e carrcer prcstatique dont souffre le président serait en voie d'être
enrayé " (...) " Il reste qu'une pette phrase à la fin du communiqué a fait sursauter certains urologues :
' (...) le dosage de I'antigène sffcifique, qui a diminué après I'intervention, est encore suffrieur à la
normale ' ", " Mltterrand va blen mals... n ( titre ), " Au début du mols de septembre,
Fnançols Mltterrand quittait le Val - de - GÉce apÊc son opératlon. Trole mois plus
tard, son bulletln de santé suscite touJours des lnterprétatlons contradlctolres "
( légende photographique ) ( " Mittemand va blen male... ', 18 décembre L992, p7 ).
2 Nous lisons : " Tandis qu'on cache la vérité aux Français, la classe politique semble bien se
préparer à toute éventualité ", " Rassurant, le bllan de santé du pr€cldent de la Républlque ?
Yolrc... En tout cas, les ténors du présldent de la Républlque Be préparent à toute
éventuallté. Crest - à - dltre à une électlon prfeidentlelle antlclpée"(chapeau) ( " Dltes
la vérlté eux Françals, Monsleur le Présldent !",29décembrel992,p3).
3 No* relevons cette séquence : " Dans un livre intitulé ' Le pouvoir et la folie ' ( Buchet -
Chastel ), le professeur Fernand Destalng, de ta faculté de médecine de Dijon, a une idê judicieuse. Il
préconise la création de deux ins*qnoes chargês de veiller sur la santé mentale des présidents de la
République " ( " Les candldats cous survelllance médlcale 2',29 déoembre 1992,p3).
4 cf.papiersrirrés"MITTERRAND pRÉpARE ' TouTEs LEs HyporHÈsns ' u
( p 10 ) et 'UN HOMME ET SON DESTIN '(pA).
5 Ce que monft la comparaison de aes formules : " Interr<rgé sur sa santé : ' Je n'aime pas faire
d'exhibitionnisme. J'ai subi une opération. J'ai une maladie dont on connalr la nature. Ce n'est pas le plus
agrÉable. Jai I'impressim que, grâce à la.médccine, je le supporte le mieux poosible, etje nren eouffre pas
vraiment ' i ( i MITTERRAND DEFEND LES SIENS ET CONTRE ATTAQUE ", in
FraræeSoir,20février L993,p6-7r;'Interrogé, pourfinir, sur son état, il confcsse :' laiunc
nuladie dont on cornafr la narure. Ce ntest ps Ia plus agréablc. Mais les progrès dc Ia médecirc me
Wmùethnt dc me sentir bien. fe ru soafire pas, ce qui me penrct d'être rymi wus ' ' ( " ' Affalres ' :
le plaidoyer de Mltterrand pour le P. S',inl.eFiguo,?.Oet2t février 1993,p4) ;' '.Iaidit
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si ces professionnels de la presse s'accordaient le droit de parler au rom du Président...

Quatre interventions apparaissent, ponctuellement, entre le 2 et le l0 mai 19q3.

Celles - ci concernent le suicide de Pierre Bérégovoy. A leur lecture, nous apprenons que

François Mtterrand s'est rendu, en compagnie de son médecin personnel Claude Gubler,

au chevet de son minishe.

I-es papiers proposés entre le 14 etle 16 septembre 1993 portent sur le malaise, en

Corée du Sud, de François Mitterrand. FranceSoir et Ia Croix L'Événemenl s'entendent

pour proposer des formules rassurantes 1. Nous notons que les raisons supposées à cette

indisposition n'ont aucun rapport avec le cancer du hésident 2.

Six interventions apparaissent ensuite ponctuellement, dont les prédictions

astrologiques proposées par Frarrce Soir : " Le dernier trimestne ile 1994, enfin,

peut marquer un changement radical où soucis de santé et familiaux ne

sont pas exclus u ( n Attention à la fin de 1994, danger u, n octobre lw3,

p 7 ). Iæs autres textes publiés présenûent François Mtterrand plutôt en bonne forme.

ce que j'avais à dire. J'ai subi wæ opératîon, j'ai une nmladie dont on connalt la rmture - ce ntest pas le
plus agréablc. J'ai I'impression qæ grâce à la médccinc je Ia supprte lc mieux possibte. Par deisus tc
muché,jen'ensouflrepswaiment' "(" M. Mltterrand:rPas un seul préeldent avant mol
nfa pensé à orga-nlser In lutte contre I'affalrleme ",inLcMonde,2let22février 1993,p6-
7 ) ; " Interrogé en lin d'émission sur son état d9 santé, le prÉsident de la République indique quï a Oeia
ditcequTlyavaitàdiresurcesujet"("Les Françals demandent des compiec à Mftterrand;,
in L'Htntunilé,2o févner 1993, p2).
I Nous lisons : " Le président François Mtûerrand a été victime d'un malaise mardi à Séoul au
début d'une visiæ officielle en Corée du Sud mais il srest rapidement remis et a repris le cours de son
Programmeaprèss'êtrereposé'('Mabise dc Mittenand en Corée da Sud ", 14septembre
1993, p l0 ) ; " ' Je vais bien, je vais mieux '. La mine un peu ag#æ, François Mtûerrand rassure son
ministre des Affaires éçqglres, {lain Juppé, qui I'interroge sur son état de santé. Peu de æmps
auparavanq le ffsident de la Républiqræ qui venait d'aniver à Séoul pour un voyage ofliciel en Corée àu
S14 a ét{ pns dtm malaise " ( " Le Pr{sldent vacllle et tend une maln... ", 15 septembre 1993,
p2),' Son malalce ?Du pacsé. Et malntenant ? Ca va fort , (, Mitterrand : ça va
fort 

', 16 sepæmbre 1993, p 12 ), dqns Ftanæ Soh i " Qans I'enourage du chef de lÉtat, m minimise
I'imporunædeæmalaise"("LE MALAISE CORÉEN DE FRANçOrS MITÎERRAND ",
15 septembre 193,P 13 ), ' Plus de peurque de mal. Le malaise dontaété victime François Mtûerrand,
hier après - midi au premier jor de sa visiûe officielle en Corée du Sud, semble déjà un incident oublié "
(_" !|ry je-pcur que de mal pour Françols Mltterrand ", 16 septêmbr€ 1993, p l0 ), dans Ic
Croix L'Evércrrenr.
2 ' La chaleur moite, le décalage horaire, la fatigue dlrn voJlrage en avion lmg de plus de quaorze

Tn en - cas Pns napÉdemcnt et sur le pouoe sont prrobablement à lbrigine au maaise dont a été
lctime leprésident de la Républiqæ ", indiqræ t - on par exemple ( " Il y a un tn, la proctate ', in
FranæSotr, 15sepûembre 1993, p3 ).
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Cet état est çonfirmé par le Président lui - même 1.

Læs papien prcduits entre le 9 et le 14avlil l9%l ont pour sujet principat le décès

de François de Grossouvre. Ils rendent compte, pour la majorité d'entre eux, des visites

rendues par le Président, après son opération, à cet homme 2. Ensuite, quatre

interventions, ponctuelles, développent des thèmes différents. Toutefois, elles

s'entendent toutes pour présenter François Mtterrand dans une bonne forme.

L'affaire connaît une montée en puissance au cours de l'étape 16 -> 28 juillet

1994(avec pic le 19 ). [æs papiers produits à compter du 19 juillet sont déclenchés par

l'événement qu'est I'intervention chirurgicale subie par François Mitterrand. Iæs textes

publiés présentent I'opération,les soins, I'hospitalisation du Président ; mettent en avant

les informations rassurantes communiquées par les médecins ; relatent la sortie de

I'hôpital de François Mttermnd. On retient, à leur lecture, que le hésident a un cancer

mais qu'il peut, se portant plutôt bien, remplir ses fonctions 3. Seul Ie Monde se montre

beaucoup moins catégorique 4. Nous notons également que France Soir et Le Monde

discrédiænt les bilans de santé du Président 5. Nous remilquons aussi que la naissance

I Au cours d'une prestation télévisée, celui - ci indique: " 'Je résiste assez bien : je dois dire que,
quelquefois,jem'éûonnemoi - même'" ( n M. Mitterrand : ' JreqÈre pouvolr peser pai le
consell et par lropinion que J'exprlnG ' o, inIzMottdc,2T ætabrelgg'3,p1 -B).
2 n C'est dans sa propriété de Lusigny ( Allier ) que François Mtterrand est venu se reposer après
son opération de la prostate ", lit - on par exemple ( n Des mémoires - bombe ', in France Soir, 9
awil l99tl,p4).
3 Ce que montre, par exemple, la lecture de ces séquences : " Selon les informations
communiquées par son médecin personnel, le docteur Gubler, le hésident a subi lundi à lhôpital Cochin
une intervention chirurgicale " (. .. ) " ' Le Président devrait pouvoir reprendre ses activités aussitôt qu'il le
souhaiûera. On peut parfaitement diriger le pays avcc un cancer de la prostate ' " ( " Clrculâtlon
rétablfe ' , inFrætæSoir, l9 jui l letL994,p2); 'Le PrDebr{,  a Indlquér 'que la dur{e de
deux mols qui avalt été avancée pour la convalescence du prfeldent étalt un chlffre
excesslf r. Volcl donc le présldent de la Républtque unc nouvellc folc horpltalleé à
Cochln pour une opératlon de le proctate. Et ll va blen. Cettc t résolutlon prr voie
endoscopique d'une obstructlon mécanique entne le nein et la vecele ,, ne rlenètc pas
néeessalrement, selon les médeclns, une nouvelle évolutlon cancéreuse. En réalité,
f topération est décldée depuls plusleurc eemalnce " ( Fapier non tiEré, in France Soir, 19
jui l let1994,p2).
4 Nous lisons : ' De quoi souffie précisément aujourdhui le président de la République ? Fourquoi
a - t - il fallu" dans son ca!l, procéder à nouveau à une ablation chirurgicale d'une tumeur prostatique
moins de deux ans après la première interv€ntion réalisée par le professeur Adolphe Steg 1 Rançois
Mtterrand Potqa - t - il sans mal, sinon mns souffranoes, répondre demain aux obligations quïmposent
ses fonctions ?' (' Lo sû.tê du préûdcnt", 20juillet 194, p I ).
5 Cc qrc monhe la lecture de ces forrrules : ' 'Je ferai cmnaltre ûous les six mois, par un bulletin
officiel, l'éatde ma santé ', aflirme Frarpois Mitterrand au lendemain de son élection, en mai 19E1, pour
cont€r une tumeur ûenace sur ses 'ennuig '. Ainsi est désormais fait Resûe à savoir quel crédit aocoder à
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delamaladiedeRançoisMitterrandestdatéedifféremment 1 : à tre un papier de Frorce

Soir, elle est apparue en 1!)81 ; à en croire un médecin intervenant dans les pages du

Fîgoo,elle a, corlme la version oflicielle le dit, vu le jour enl992.

Quatre auFes interventions apparaissent ponctuellement. Elles se rapportent à

I'hospitalisation de Danielle Mtterrand. Toutjuste sorti de l'hôpital, on apprend que c'est

à sa femme que le hésident rend visite.

L'affaire connaît, au cours de l'étape 2 -> 29 septembre 1994, une autre

importante recrudescence.I-a majorité des papiers publiés les 8 et 9 septembre porte sur

laconversationentretenueentrcFrançoisMterrandetFranz - Olivier Gesben ( po* k

Figwo ). læs textes présentent la rencontre des deux hommes et le contenu de leur

entretien. On apprend, a leur lecture, que le Président se sent capable d'exercer ses

fonctions et qu'il espère teruriner son mandat. Seul Ia CroLr L'lÉvéræmentmet également

en lumière le fait que François Mitterrand se déclare agnostique ( , LES

PDRSPECTMS DE FRANçOIS MITTERRAND n,9 septembre I99/+, p 6 ).

Iæs textes proposés à compter du 10 septembre 1994 informent des rumeurs entretenues

sur l'état de santé du chef de l'État. FranceSoir, La Croix L'Événement, L'Hwnanité, Le

Morde et Le Jownat fu Dittwtclv 2 signalent que des propos alamrants, sur la santé de

François Mtterrand, sont tenus pt Le Monde ( " Ltévolution du cancer du chef de

l'État est devenue ' impr{visible ' n, 10 septembre !gg4,p 10 ). L'évolution du

canoer de la prostate dont sorffre le président François Mitterrand est 'imprévisible ',

cesoommuniqués invariablement lénifianæ dans la mesure où ils sont souvent Wécddién d" puu, comme
lundi, des inærventions concernant dee ûoubles néæssairement aonnus de longue daæ ' ( " Un mal qul
court depulr 19tl ', in Franæ fuir, 19 juillet 1994, p 3 ) ; " ensuiæ, et en particulicr depuis 1992,
comment conrpedre que I'on n'ait rien modilié, daas le rythme et le contenu laorique des btrlletins de
santé sipés du m&in personnel du prÉsident de la Républiqrc ? " (...) ' Confrontée à la lénifianæ
version oflicielle, la secorde interventim chirurgicale suggà€ €n effet que l'état de sanné du pÉsid€nt de la
Répnblique est plus mauvais qu'm ne lhvait dit ou qu'il n'en est en rÉalité ' ( ' Lt unûê da
présldcnt', in Iz lubndc, æ juillet 1994, p I ).
I r Un mal qul court depule 19tl' ( tiûe ) ; n cancer apparu au - dessru de la têùe du
présidenten Lgn',annoncentrcspectivem€nt FrmceSoîr ('Un mal qut court depuls lgtl ", 19
iuillet 1994, p3) etltFigto ( " Ce que r€vèlc le dossier médlcel ', 19 juillet 1994, p 5 ).
2 Ct. papiers intitulée " MITTERRAND Rcmous eutour de ra crnté " ( in Frunrce Soir,
l0,eepæmbre 1994, p 7 ), " FRANCOIS MITTERRAND' VA BIEN' " ( in La Croix
L'bérument, tl et 12 sepemhe 1994, p7 ,,' L,êttt de senté dc F}ençols Mlttcrrrnd , ( in
L'HrumtûQé,l0sepæmbre l9!A,p 9), " Le demlcr combat dc Mlttcrrend '( inLcJotrtuldu
Dûntûr.lu,1l septcnbre l9l4,p t -5).
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affirme en effet le quotidien en citant I'entourage médical du chef de l'État. Seul /,a Croix

L'Événcmenr publie des paroles, du professeur Bernard Debré, qui viennent contrecarrer

les dires du journal 1. Ce qui amène Le Mondeà réagir 2. Ensuite, dix - sept papiers sont

publiés le 13 septembre. Cette quantité importante d'interventions porte sur I'intervention

télévisée de François Mtterrand.Il en est de même pour les vingt - huit interventions

proposées le 14 septembre ( pic de l'étape ). Celles - ci s'attachent à présenter les propos

tenus par le Président sur sa santé ; à juger son intervention ; à évaluer l'évolution de sa

maladie au travers de la qualité de sa prestation. Nous notons alors que les rédactions

intervenantes s'entendent pour montrer un président affaibli, métamorphosé

physiquement mais en possession de ses facultés intellectuelles 3. Les papiers publiés

ensuite portent également sur la prestation télévisée de François Mitterrand ou sur la

maladie du Président. Nous notons que France Dimanche se veut alarmant sur

l'évolution du cancer du chef de l'État et va jusqu'à parler du traitement du

I Nous lisons : n Le professeur Bernard Debré, l'un des médecins qui avait opéré François
Mtterrand en juillet dernier, a déclaré vendredi que le président ' va bien ' et que ' tous ceux qui parlent de
sa santé ne la connaissent pas '. Invité du Forum Radio - J enregistré vendrdi, Bernard Debé a pounuivi
que 'ceux qui connaissent ' l'état de santé du chef de I'Etat ' n'en parlent pas '. Il s'est refusé à tout
ponostic sur l'évolution du cancer de la prostate dont souffie François Mitûerrand " (...) " Ces propos
sonnentcommeuneréponseaujournal lzMonde qui affirmait vendrcdi que l'évolution du canoer est'imprévisible' " ( n FRAI!çOIS MITTERRAhTD I VA BIEN ' ", 1l et 12 septembre 1994,
p 7  ) .
2 Nous reûenons I'extrait suivant : " I-e pnofesseur Bernard Debré, chef du servioe d'urologie de
lhôpital Cochin, ayant déclaré au Forum de Radio - J ( enregistrée vendredi 8 septembre, son entretien ne
devant etre diffusé que dimanche ) que le président de la République ' va bicn ' et que ' /olrs ceut qui
pailcnt de n santé rc la comaissentpas ', plusieurs commentat€urs ont aussitôt interpété oes déclaratims
comme un démenti aux informations publiées vendredi 9 septembre pt le Monde ( nos éditims datês f0
sept€mbre ). En réalité, les déclarations du prcfesseur Debré ne constiûrent en alrcune façon une réponse à
note article qui, ciant des souroes médicales præhes du chef de l'ÉAf, soulignait le caractère dorénavant' imprévisible 'de l'évolution du cancer de lvl Mtærrand. I-e chirurgien nous a conlirmé qull s'en tient
sur ce su.iet à la ligne de conduiæ et aux explications gu'il avait données au lendemain de la seconde
intervention chirurgicale subie par Rançois Mtærrard " ( " Le profesecur DebÉ se refusc à tout
pnonostic sur lévolutlon du cancer de M. Mittemand', 11 et l2septembre 1g,p2}).
3 g" que mont€ la lecturc de ces formules, par exemple : " Un entnetlen drune heurc
vlngt - clnq pour Françols Mitterrand qul est apparu affalbll mele touJours pugnace "
( légende photographiqæ ) ( " I Bousquet, un type Intéreseant... ' ", in FrarrcSoir, 13 sepæmbre
1991, p 6 ) ; " t Moment exceptionnel r, comme I'a soullgné d'entrée dc Jeu Jean -
Plerre Elkabbach, présldent de France 2, en recevant Françolc Mltterrand pour un
long entretlen télévlsé. Moment auesl d'émotlon, precque dc pltlé, devant la
transf,ormatlon du vlsage " (...) " Prouver aux françals qutll demeune, à tout le molns,
totalement maftre dc see capacltés Intellectuellee, lcl étalt I'un dec obJectlls de la
pnestatlon téléylséc de Françols Mltterrand. Il est là, eux commandes de l'Étrt, et ll
nra pes llntentlon de céder un lxrucc dc scs prérogatlvc! " ( n Lec ctigmates de la
maledle ', in Frutæ friir, 13 septembre 1994, p 6 ).
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' quitæ ou double'( u MITTERRAND Soumis à un cocktail de médicaments

explosifs... encone jamais expérimentê n,17 av23 septemhe L99(1,p25). Nous

remarquons également qu e La Croix L'Êvénemert choisit de mettre en avant le fait que

François Mitterrand se déclare être agnostique ( '' L'HISTOIRE, COMME

TRANSCENDANCE n, I septembre l99tl, p 2l ).

Les premières interventions répertoriées dans l'étape 8 octobre -> 19 novembre

1$l,présentent un hésident malade. Le Canail hchâré prÉcise même que les médias

préparent des éditions spéciales en cas d'aggravation de son mal ( n Pour Mitterrand,

la télé devient obséquieuee n, 19 octobre lgg4, p 2 ). Le 4 novembra, k Figaro

accuse Philippe Alexandre de proposer son livre, Platdoyer ilnpassibl.e pour unvieux

présidct abandonné par les siens, à un moment où François Mitterrand est en fin de

règne, malade ( ' Philippe Alexandne : ' Je n'ai pae voulu faire un coup ' n, p

4O ). Les papiers publiés ensuite continuent d'évoquer la maladie du Président ; maladie,

qui aux dires du Nonteau Détective, va I'amener à mettre de I'ordre dans sa vie

personnelle(o'Je vouo pr{eente ma fi l le' n, l0novembre l99t+,p6-1). C'est

ainsi qu'il prend la décision dtnstallerAnne Pingeot et Mazarine au 11 quai Branly.

Plusieurs papiers apparaissent entre le 21 décembre 1994 et le 1O janvier 1995.

Les interventions proposées le 21 décembrc 1994 portent sur la visite de François

Mtterrand rendue à Jean Guitton. Le CanædÛnchdné et Le Figarc s'entendent pour

annoncer que le hésident cst allé demander au philosophe des informations sur I'au -

delà. Les textes publiés les 22 et?3 dêce:mbre s'intéressent tous à l'état de santé de

François Mtûerrand ; sujet provoqué par la publication d'un nouveau bulletin qu'ils

prÉsenûenL Op apprend que le hésident va mieux. Un seul journal se risque à juger le

bulletindesantépropooé zpwleMonde,ce dernier est imprécis l. Dans son papier

I r LE cmmuniqué du docæur Ctaude Clubler, médecin persænel de François Mtûerrand, est
publié, oomme chaqæ annê, au mois de déoembre ( exacæment à la même datc qu'cn 1993 ). Qrcique
beaucoup plus détaillé que los prÉcédents, il ne permct pas d'avoir une idée prÉciee eur le degré
d'évolutivité du canær dmt soulfrc le pÉsident de la république " (...) " Iæ flou du communiqué ne
permetpos dc francher " (...) ' Si lc oontcnu du cmmuniqrÉ, sticto sczsr, est I cxact ', on €st en droit,
enrevarchc,de'discuEr'Iinterpétatioquic,ncotfaite: de souroe iûformê, o précise qrc le taux
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publié les 25 et 26 décembre, I-a Croix L'Événemenf, seul, fait référence à une

publication de Paris Match: à en croire ce journal, le magazine a lancé une rumeur selon

laquelle le pape a écrit à François Mitterrand pour connaître son choix d'obsèques ( " Le

pape écrit à Mitterrand ", p 13 ).I-a version donnée par ParisMatchest quelque peu

différente puisque le magazine présente coûlme un fait concret I'initiative du pape I

( I'utilisation du terme de rumeur étant cantonnée à la présentation de l'état de santé du

Président ). Les papiers publiés à compter du I er janvier 1995, portent sur les voeux

télévisés de François Mtterrand. Les texûes se plaisent à présenter les dires du Président ;

à interpréter son ' Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous quitterai pas ' comme

I'annonce d'une mort prochaine 2. 6 Croix L'Événemenf est le seul journal à proposer

quatre papiers consacrés aux préoccupationg spirituelles du hésident

Neuf interventions apparaissent, ensuite, ponctuellement. Nous constatons

d'abord que le Président apparaît plutôt en bonne forme 3. Seul, Cnla insinue sa lin

' él.evé'de PSA est à mettre en liaison, non pas avec le syndrome inflammatoire, coûlme indiqué dans le
bulletin de santé, mais avec le degré d'évolutivité du cancer dont souffre le p6ident de la République ",
d&lare le journal (' Incertitude ' , ?3 décembre 19194, p I 1 ).
I Ce que reflèæ la lecture de ces séquences : " Les rumeurs qui circulent sur sa santé font que Rome
srinterroge et stinquièt€. Qu'arriverait - il, notamment, sTl devait décéder dans I'exercice de ses
fonc t ions?" ( . . . ) "Mi t te r randa- t - i l réponduauFape?Onl ' ignore .Mais ,s iou i ,qu 'a - t - i lpu lu i
dire? " ( " LE PAPE A ECRIT A MITTERRAND ",29décembre 1991,p82 -83 ).
2 Nous lisons, par exemple : " ' LâN PR.OCHAIN, oe sera mon successeur qui vous exprimera
ses voeur. Là où je senai, je l'écouûerai le coeur plein de reconnaissanæ pour le peuple frangis qui m'aura
si longûemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous
quitterai pas '. C'est sans doute la tonalité de laconclusion de François Mitterrand, hier soiç qui a frappé "
(...) " c'est ce ûon quasi - mystique qui émeut. Formé dans la religion chrétienne, François Mitterrand
poursuit depuis de longues années sa réflexion, son questionnement sur le sens de la vie, comme I'a
montré la récenæ révélation de ses visites au philosophe Jean Guitùon Au moment où il approche de I'au
- delà de sa vie politque, c'est à un autre au - delà quTl pense à haute voix. Et lui qu'on a parfois
surnommé ironiquement 'Dieu', ûouve des accents de Fentecôte pour évoquer sa propre mort "
( " Mltterrand : ' Je ne vous quitteral ps ' ", inleJournaliluDirunclw, I qjanvier 1995, p I
- 4 ) ; " Par de fréquentes alluslone à son état de santé et I une mort qu'll ealt
prochalne, Françols Mltterrand aura donné à sa dernlère interventlon de fln d'année
une Incontestable dlmenslon perconnelle. I L'an prochaln, ce serr mon Bucceeseur qul
vouc exprlmera ses vocux. Là où Je seral, Je l,écouterel ', souligncro - t . il avant
d'aJouter cette phrase volontalnement énigmatlquc : ' Je crols aux forccs de I'eeprit et
Je ne vous qulttenat pts ' " ( " Tradltlon et méatt ', in La Croix L'Évércnenr, 3 janviàr 1995,
p l 0 ) .
3 No* relevons, par exemple, tes séquenoes suivantes : 'Toug ceux qui approchent François
Mitterrand depuis quelques semaines en r€stent oomme deux ronds de flan : le président de la République
semble avoir rehouvé une pêche d'enfer ! " ( " Mitterrand eet tout rcqulnqué ? ", in Mintre, 8
février 1995, p?A); " Revenant sur les attaques oontne le chef de lÉtag M me Mitærrand sTnsurge :
' Franpis llfrtîcnand, wmachiavel ? C'estfatt, idiot et rédrctew (...) Mais wairnent, anaqur François
avec bs plus vils procédés ur rnonenr où il était aa plus nnuvais de sa maladic - il va bien mabtanan4
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prochaine 1. Nous notons ensuite qu'un certain crédit est accordé au D r Tarot. Ainsi,

dans sa publication du 30 mars 1995 , Paris Matchmontre le bénéfice apporté par ce

médecin au Président ; la proximité entre ces deux hommes 2. Le médecin attitré de

François Mitterrand, Claude Gubler, est rendu inexistant.

Ce qui n'échappe pas au Président. Dans sa publication du 6 avril 1995, Puis

Mach donne à lire une lettre de François Mitterrand ; lettre destinée à compléter les

informations publiées par le magazine. Læ Président note alors que des soins lui ont âé

égalementprodigués parles docteurs de Kuyper et Gubler 3. C"ttr précision n'empêche

pas Le Figæo de présenter le docteur Tarot comme le médecin afité de François

onpeut parlcr aupassé - est honteux' i ( r M me Mltterrand espène encone une vlctolre de la
gauche n, in I-e Monde, 18 février 1995, p 9 ).
I r Lorsque le président Moubarak est venu à Paris voici déjà quelques semaines, il a trouvé devant
lui un homme aux taits tirés, un homme dont la compagne la plus proche, aujourdhui est la maladie, un
homme qui parle de Dieu et de la mort " (...) " le séjour de Frangois Mtterrand en terre pharaonique est
peû - ete également I'antichambre d'un autne vo),age. ' L'un de mes derniers voyages ', glissa - t - il en
parlant sur le ûon de la confidence n, arnonce le magazine ( n Sur les pas des pharaons ", 9 au 15 mars
1995, p 18 ).
2 Pour le constater, il suffit de prendre en considération les séquences suivantes : ' I-e pÉsident et
son médecin, le Dr Tarot n (...) " lors de sa dernière 'foumée 'de remise de vingt - neuf décorations,
debout, souriant, au milieu de ses hôûes il a forcé I'admiration des récipiendaires. Un miracle qu'il faut
sans doute attribuer à la science et à la présence du Dr Tarot " ( " AÛ CÛIÉ DU PRÉSIDENT, LE
tvtÉOpCtN MYSTÈRE n, p 72 - B ) , " Ce compagnon discret d'une promenade élyséenne est depuis
quelques mois un des amis les plus prcches de Mitærrand n (...) " crest en grande partie grâae à lui que le
pnésident peut en@re assumer ses fonctions. Il s'appelle Jean - Pierre Tarot " (...) " Fin sepûembrc, le
reste de |équipe médicale s'est regroupée autour d'un ultime projet : généraliser la radiothérapie. Décision
difficilevuel'âgeetlafatiguedupatient"(...)"Mais c'est le traitement de la dernière chance" (...)
" François Mitterrand refuse nel L'Quipe s'incline sans se Ésigner et confie à Jean - Pierre Tarot la
mission impossible de persuader le présidenl C'est chose faiæ en octobre au cours des semaines qui
suivent, François Mtærrand subit une vingaine de sânoes de radiothérapie " (...) " Quelques jours plus
tard, les analyses conlirrtent le succès du traitemenl I-e cancer'échappé'est reûourné dans sa prison.
L'évolution du mal pamit complètement bloquée. François Mitterrand peut vivre. Et vivrc encore
longæmps. Cetæ vicûoire a renforcé I'amitié du président et de I'anesthésiste " ( " Il e'appelle Jean -
Pler'rc Tarot. Il a r€ussl la mlsslon lmpossible de lul impocer la radlothéraple ", p 74 -
7s).
3 Nous lisons : " ' Faris ldatch 'de la semaine dernière ( numéro 2392, a publié un article sur le
DrJean - Pierre Tarot qui me coruncre, en effet, beauooup de bmps, de dévouement et de talenB avoc une
grande richesse de qualités professionnelles et humaines. Mais le mal dont je souffre exige des soins
multiples et le choix d'un raiæment approprié. Je crains donc que votre article ne soit involontairement
injusæ pour le D rPhilippe de Kuypeç de Versailles, qui, après m'avoir lui aussi, vivement reoommandé
la radiothérapie, me donne depuis lors les prescriptions médicales que jbbserve chaqræ jour et qui jouent
un rôle décisif dans mon rétablissement. Je tiens à souligner ses qualités rares de savoir et de réflexion,
dont je lui suis uès reoonnaissant. Je ne voudrais pas non plus qubn oubliât les mérites du D r Gubler,
qui me suit depuis de longues années. Vous mbbligeriez en publiant oette lethe dans les plus brefs #lais.
Elle informera plus complèæment vos lecteurs sur un sgfet que v<xrs ave:z jugé assez intéressant pour
l'aborder à plusieurs reprises i ( r UNE LETTRE DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE', p 93 ).
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Mitterrand ( " Mitterrand souhaite accélérer son départ ", 12 avril 1995, p I ). A

compter du 11 avril, I-e Monde, La Croix L'Événement et Le Cawrd Enchaîné

s'intéressent au livre nouvellement paru, Mémoire à dew voix.lls présentent alors les

conversations entretenues entre François Mitterrand et Elie Wiesel ; soulignent I'esprit

agnostique du Présidentt.Le 13 avril, Iz Figaro donne à lire le texte d'un médecin : ce

dernierfait référence à un papier pùliêpar Info Main selon lequel François Mitterrand a

recotus alur produits controversés du, non moins controversé, docteur Mrko

Beljanski 2.C"tt"information est seulement exploitée pal Le Mondc. Si les propos tenus

par ce journal nous empêchent de savoir avec certitude si le Président a recours aux

produits Beljanski, ils nous donnent une image plutôt négative de ce docteur 3. Ensuite,

I Nous lisons, par exemple : " On sait que la pensée de la mort a ûoujours été familière à François
Mtterrand depuis la disparition d'une grand - mère, I'agonie de sa mère. Chaque soir, il honore son
serment de penser à ses disparus. lvlais il ne croit pas aux retnouvailles pnomises par le catholicisme de sa
jeunesse. Il admet I'existence d'tm' pritrcipe ' spiritualiste et d'une ' explication ', mais son esprit
agnostique hésite sur les modalités de cette explication. Il ne pratique pas. Il a perdu la foi à la guerre "
(...) " Quant à priea cela lui arrive encore, au sens de diriger m pensée vers une force supérieure et
inconnue,ycomprisdevantlamaladie"( "M. Mitterrend brosse le bilan de sa vle dans un
livre drentretlene avec Elle Wiesol ', in Iz Mondc, 11 avril 1995, p 3a ) ; n I-e grand livre
d'entetiens, guide morale, politique et spirituel dont on parlait depuis des années s'avèrc plutôt êhe un
recueil de bÈves de comptoir du café du Divin commerice. Alors que Mitterrand dit nettement : ' En
réalité, je suis agwstiqre ' ( et toc ! pour Guitton ), le plus long et touffu des six chapites du livre est
celui consacré à la'foi ' " ( n Salnt Tonton persiste et saigne ! ", in lzCansdEncluîné, L2 avil
1995,p 1 -8).
2 No* relevons les séquences suivantes : " Le président de la République est, sans doute, un
homme comme les autres. Confronté à l'échéance de la maladie, il chercherait avec ténacité le
soulagement, I'espoir et le soutien dans ûouûes les voies, officielles ou non, de la thérapeutique. Ainsi,
bien que toujours pris en charge par son médecin personnel, le docæur Claude Gubler, et par le professeur
Adolphe Steg pour son ciancer de la prostate, François Mitt€rrand stest enûouré plus réce,mment dhutres
praticiens et notamment du docteur Philippe de Kuyper, homéopathe installé en région parisienne. Si lbn
en croit des informations parues tr7gr dAns Info Matin,le président aurait rocours par son intermédiaire aux
p'roduits oontrov€rcés du docteur Beljanski, fabriqués et mis surle marché selon des circuits aussi illiciæs
que souterains " (...) ' A I'Elysée, on se refuse à tout commentaire. Ces rumeurs ne seront sans douûe
janais confirmées par les principaux intéressés. Elles apparqissent en ûout cas plausibles à diverses
persmnalités médicales qui connaissent I'athait que le chef de lEat a toujours manifesté vis - à - vis des
médecines alternatives n (...) " Mrko Beljanski est un déçu de I'univers institutionnel. Ancien pastorien,
renvoyé du célèbre institut " (. . . ) " Ces poduits qui tnouvent une oreille atæntive chez des malade.sl à bout
de souffle, sont vendus et distribués par le biais de diverses associations, malgré une aondamnation ffnale
récente pour exercice illégal de la pharmacie ", ' La médication controvenéc du docteur
BeljantH ferail partûe dc son fraitement conùe lo cancer " ( sous - titre ) ( ' Mltterrand
face aux médeclnee parallèlcs', p l0 ).
3 Ce que nous permet de constaûer la lecture de ces séquences : " LE PRÉSIDENT de la
République est - il actuellement soigné par des produits mis au point par Mirko Beljanski, un ancien
chercheur de llnstitut Èsteur, qui préænd avoir découvert des substarc actives oontr€ oertaines formes
de cancer et conte le sida ? C'est oe que croit savoir InfoMatin du 12 awil, qui, citant des décluatiqn
dânge Seno, un p,roche de M. Beljanski, indique que François Mtærrand se verrait prescrire par un
mdecin hmôpathe de Versailles, le docteur Philippe de Kulper, des gélules de PP t00, de BG 8 et de
Ginkgo Biloba Selæ.InfoMain, les premières oommanfu de æs produits auraieNrt eu lieu début octobre
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entre le 15 et27 avril 1995, neuf papiers publiés par Iz Monde, k Jourrnl du Dirnanche,

L'Hunanité, Le Figaro, La Croix L'Événement et Paris Mach s'intéressent à la

prestation télévisée de François Mitterrand ; prestation au cours de laquelle le Président

parle de sa santé. I-es journalistes retranscrivent les propos tenus par le chef de l'État ;

évaluent son état de santé. François Mitterrand est perçu comme un homme très fatigué.

Ce qui entraîne la naissance de rumeurs le contraignant à réunir des journalistes pour les

rassurer sur son état de santé 1. Nous notons aussi que InCroix L'Événement

1994 " (...) " Joint par téléphone, le docæur de Kuyper nous a indiqué que les informations publiées par
InfoMatin étaient'n'importc quoi''(...) " Inærrogé sur le fait de savoir s'il prescrit des'produits
Beljanski', il nous a répondu : ' Je ne prescrits que des choses non toxiques, naturellcs, dont je sais
absohntenl sûr de l'inrncuité'. I.æ' prodaits Beljanski 'répondent - ils à cetæ définition et en a - t - il
prescrit au président de la Républi que 'l ' Que je saclu , répnd le docteur de Kuypeç lcs produits Beljanski
sontfaits à pætir dc substances naturelles. A vous d'en tirer les déductions quz vous voulez...'. Jusqu'à
présent, aucun communiqué officiel n'avait mentionné le fait que M. Mtterrand -' produin Beljanski ' ou
pas - était suivi par un médecin homéopathe n (...) n Un chercheur' pas comme les autres', qui, accuséde
ne pas havailler avec suffisamment de rigueur, fut containt, le 30 mars 1978, de quitter I'lnstitut Fasteur.
Par la suite, M. Beljanski commença à se marginaliser et à s'entourer de personnages pas toujours
recommandables, plus attirés par les profits financiers que pourraient engendrer ses travaux que par leur
originalité. Fin 1993, le ministère de la santé, avait ordonné à I'association Cobra, qui soutient M.
Beljanski, ' de cesser loute propgande enfavew dzs produi* dc M. Beljanski ' et avait ' mis en demeure
les sociétés et quelques officines, qui, en effectuent la fabrication et la distribution, de mettre fin à ses
activités '. Le iO mars 1994, le tribunal correctionnel de Saint - Étienne avait reconnu M. Beljanski
coupaUe d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ", " CHERCHEUR MARGINAL "
( inter ) ( " M. Mitterrand est actuellement soigné par un médecln homéopathe ", 14 avril
1995,p32).
I Nous lisons, par exemple : " En enregistrant cette émission, mardi dernier, François Mitterrand
était particulièrement fatigué, att€int par la maladie. I-e début de sa prestation s'en ressent. ' Il a fait
preuve d'uncourage extraordirnire. Quand je parlc de courage, j'entends courage physiqtæ ', rapportait,
hier, Bernard Pivot dans Iz Parisien. ' Il a fait un efrort considérablc pour venir sw le pbteau (...) Au
débnt, on voit qu'il est très éprouvé plrysiquenvnt, puis b conversation semblc agir sur lui convne un
@rr1 

', ajoute - t - il dans bbéraion " ( " Lrintrospectlon culturelle de Françols
Mitterrand ', in Le,Figuo, 15 et 16 awil 1995, p 8 ) ; " mardi, lors de I'enregistrementde Bouillon de
Ctrlture,lechefdetÉafetaitrèsfatigrÉet que cela avait inquiété des téléspectateurs vendredi soir"
(nMi t te r randfa l t ta l re la rumeur ' , in lzJowtu lduDi t ru .nc lu ,  16avr i l1995,p l -3 ) ; " I -e
prÉsident de la République a démenti sarnedi à Brégançon ( Var ) les rumeurs sur son état de santé après
l'enregisûement d\rne émission avec Bernard Pivot qui le montrait très affaibli. ' Je suis dans un état de
santé satisfaisanq et j'ai résisté à assez de coups durs depuis huit mois pour penser que je ærminerai mon
mandat normalement ' " ( " Une mlse au polnt de Françols Mltterrand ", in L'Hutrunité, L7
avril 1995,p5);"I-eprésidentFrançoisMitterrandafaittairclarumeur.'Onnepeutjattnisprévoir,
nmis je suis dans un état dc santé satislaisant et j'ai résisté à assez de coups durs, il faut le dire, fupuis
lwit mob pour penser Eæ je urmincrai non mandat rcrmalement. Je veux dire : en rncsrre d'aswnq
nus totrctiotts 

', a - t - il déclaré samedi soir, au fort de Brégançon ( Var ). Anivé samedi dans cette
résidenoe prÉsidentielle pour y passer le week - enC pascal, le chef de l'Etat éait atændu par de nombreux
journalistcs alertés sur lx>n état de santé. Des rumeurt sur une hoopitalisation de François Mitærrand
avaient, en effet, circulé vendrcdi à la suiæ de la diffusion, sur Rance 2, de l'émission littéraire ' Bouillon
de culture ' où il était apparu très fatigué. ' Iz jour de l'ewegistrement, j'étais fatigué, a eryliqué le
président Mittenand ux jourtmlistes. Un lwsard nnllæureux. C'est Ic jour où j'étais le plus latigtté æs
demierstemps',assurantqu'il allaitmieuxdepuis " ( n Mltterrand reçolt à Brégençon', in Iz
Figoo,l7 avril 195, p 7 ) ;' Læ premlères minutes dc l'édltlon epéctdc dc ' Boulllon de
culture I furent franchement pénlblee. Le présldent de la République était trop pôle,
trop falble, lnexpresslf, lc corpc immoblle et les mains tremblantes " ( " Lcs choses
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sTntéresse aux préoccupations spirituelles de François Mitterrand ( " Les choses de la

Yie n, 19 avril 1995, p 8 ).

[æs papiers prcduits entre le 4et75 mai 1995 s'entendent pow décrire un homme

accablé par la maladie. Seuls, quelques textes le présentent ragaillardi par son départ de

l'Éysée ( c'est le cas, par exemple, do I'article proposé pr La Croix L'Evérument,

- FRANçOIS IIIITTERRAND DE RETOUR PARMI LES SIENS n, 19 mai

1995, p 6 ).

[æs deux papiers publiés les 2 et 3 juin 1995, par L'Hwrunité et La Croix

L'Événcment,Wfientsur la nouvelle intervçntion chirurgicale subie par le Président. Ils

présentent alors le communiqué, confiant, publié ; utilisent" de leur propre chef, des

formules rassurantes pour préscnter I'opération éalisée 1. A compær du 5 juin, quatre

des cinq papiers publiés (par L'Humanité, La Croix L'Evénemeru, &b * PuisMatch )

évoquent à nouveau I'intervention subie par le Président. Traitaût de I'annuelle ascension

de la roche de Solutré par François Miuerand, ils notent que I'ancien Président n'a pu,

dufaitde cettp opération, merer à terme son escalade2 lseul Pûis fuIæch présente

de la vfe ', in It Crob L'Évércment,l9 avril 1995, p I ), " A la ærrible question de totrs les regards
qui, depuis quelque æmps, interrogent son visage, il répmd enoore oe samedi de @ues à BrÉgarçon, avec
la poliæsse d\rn sourire. [: veille, dans ' Bouillon de Cul$re ', las Fmnçais I'avaient vu, faoe à Bernard
Plvoç grave et léger, brillant mais trrès fatigué. Depuis, des rumeurs affirmaient quTl était mouranl I.a
réapparition du prÉsident à Bégnnço eet à la fois un démenti et un défi " ( " Mlttcrrend Jusqurau
bout de son r6lc et dc st pelnc ", inPa,risblatch,l7 avil1995,p92-93).
I Ce que montre la lecturc de ces extraiB : " Mitærrand a subi mercredi à Paris une bêve
intervention destinê à remplær uno sonde urétrale, a indiqué hier un communiqué du professeur Guy
Vallaocien, du oenûre médioo - chirurgical de la pcte de Cboisy. Le médecin, sonlignant que ' ûout I'est
passé normalem€nt et sans proHème ', a précisé que François Mtterrand avait quitré l'établissement dès
hiermatin " ( kpieroontité, inL'Htumnité,2 juin 1995, p5) ; " a Bubi, m€rcrodi à hris, une bÈve
intervention destinée à renrplacer une sonde uÉtrale. Le professeur Guy Vallancien du centne médico -
chirurgical de la fute de Choisy a indiqÉ que cette interventim sræt détoulée ' normalenent et sans
proHème'. [: remplaoeurent de la sonde uétérale estassezcourantchezlee persmnes op&ées d'uncarcer
delaprostate. Cetteintqrvcnti@sefaitgénéralementuneqrderx fcis par aq a précieé lc m&in n

( " Mltterrand I Solutr{ aprts aon hospltaltsatlon ",inlaCroirL'Ëvûunen,3 juin 1995,-p
4 ) .
2 Noue lisons : " L'ancien président de la République, Fraryie Mtûerrand, est vcnu, hier, à
Solutré, suivant son habitude, chaque annê à la Fentccôte, mais n'a pu accomplir jusqu'au bout
I'asænsion & la Rochc. Il a expliqué : ' Il y a quatre jqrn, j'ar étÉ oomplètement anesthésié... Il faut
excluser ça... Jbi cu aussi des sérics de rayons... Tout cela me fatigrre bcauæup ' ' ( " Solutré :
Mltterrend latlgué ', ia L'Iiltonanité,S juin 1995, p 5 ) ; r Opéré nsqcdi dcmier sous anÊsthésie
générale, Fraryis Mtcrrand n'a pu effocûrcr, cete annê. que la moitié du cbemin i

( " PÈLERINAGE. Mltterrand ù Soluttd',inItCroitL'Evétæmeu,6juin 1995,P6 );'cett€
annéc, see jambes lui ont fait défaut Agès qrclqrcs mètes, épuisé, eouffraot sans douûe, il dcmande à
siasseoir. Aussitôt, ses fidèles rÉssenent les rangs autour & lui. Et là sur son pliant, agacf. W ce oorpc
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l'ascension de la roche coûlme un futur événement et non un événement passé ).

L'intervention isolée de G'ala ( 29juin au 5 juillet 1995 ) fait également mention de cette

escalade écourtée.

Deux des quatre papiers publiés, entre les 5 et 6 juillet 1995, par France Soir et

PartsMalch, font état de I'avancée de la maladie de I'ex - Président 1. François

Mitterrand lui - même se montre peu optimiste. Cette description de l'état de santé de

I'ancien chef d'État diffère toutefois dans le papier publié par Mirute. On apprend, à sa

lecture, que le hésident a recours aux médicaments de Mirko Beljanski ; que son état

s'est amélioré ( " Le médicament I miracle ' de François Mitterrand ", 5 juillet

1995, p 3 ).

Entre le 18 et 25 aott 1995, tous les papiers parus ( à I'exception de celui publié le

25 aott par LeFigaro ) se rapportent à une panrtion de L'Evénement du Jeudi ; parution

dans laquelle on annonce que Français Miterrand a choisi de se faire enterrer au sommet

du Mont Beuvray. La Croix L'Événement, Ia Monde, Le Canard Enchalné, Miratte

présentent, en parlant d'information ou de rumeur, les dires tenus par le magazine ;

s'interrogent sur I'acquisition effective d'un lopin de terre par I'ex - président ; soulignent

cetûepossibilitéexceptionnelle accordée à ce citoyen2. A compter du 31 aott, deux

fatigué qui échappe de plus en plus à sa volonté, il lance : ' Vous trouvez que j'ai une sale gueule ? Non,
jesuissonné. Ilyaquatrejours,j'étais sous anesthésie générale. N{ais le moral nbst pas atteint'"
( " Un sage parml ees dlsclplea',in fu,8au l4juin 1995, p 6 -7 r.
I Nous lisons : " Il évoque le ' combat ' qull mène contre la maladie. ' C'est un combat pour la
vie, ûout simplement (...) Seulement, j'ai une maladie qui tue souvenL et j'aurai 79 rns à la fin de
I'année, en octobrc. Des conditions qui ne m'incit€nt pas à un très grand optimisme ' " ( " Mlttcrrand à
coeur ouvelt ", in FranceSoir,S juillet 1995, p 7 ) ;' henant appui sur une canne, silhouette à la
fois droiæ et tassée, il semble êtne un qæloonque notable de province. STI peut difficilement dissimuler la
fatigue dont la maladie I'apcable, I'ancien chef de lEtat est pourtant rayonnant, tout à la joie de voir son
fils cadct : François Mtterrand voulait etre le premier à félicitcr et embrasser sa nouvelle bru "
( " GILBERT MITTERRAT{D l Ctestwtmafiageàqratre' ', in PafisMarcfu 6 juillet 1995, p 56 à 59 ).

Ce que lbn constate à la lecture de ces séquences, par exemple : " la révélation, dans
L'Evércnenr du Jeudi, de la volonté prêtée à François Mtærrand de se faire entÊrrer au sommet du Mont
Beuvray, en Bourgogne. Selon lhebdomadaire, en mars dernier, I'ancien chef de lÉtat aurait acquis, avec
son épouse, Danielle, une paroelle de 100 m2 à I'emplacement même de Bibracæ, ancienne capitale des
Eduens et lieu synbolique de I'unité guloise contre I'envahisseur romain. Fassionné dhistoire, François
Mtterrand a toujours manifesté un vif intérêt pour ce siæ historique, situé là la limitc de la Nièvre, son
ancien fief électoral, et de la Saônc - et - [-oire. Au point de le faire classer en 1984 et dry engager un de
ses 'grands tavaux '. D'importants crédits sont débloqués en faveur des fouilles archéologiques, et un
musée et un ænne archéologiques sont &ifie à grands frais. 'Je zuis ici chez moi ! ', déclarait encore le 4
avril François Mtûenand, en visiæ sur le site. De là à en faire sa dernière derneure... hésid€nt du parc
régional du Morvan, qui englobe le mont Beuvray, et sénateur - maire de Cbâteau - Chinon, René - Pierre
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papiers proposés sur l'espace public ( pu k Figaro et Le Monde ) s'intéressent à

I'ouvrage de Marie de Hennezel , In Mort lîrhime ; ouvrage dont la préface a êté rêdigée

parFrançois Miûerrand. Leç textes produits font état de la rencontre des deux auteurs et

des interrogations sur la mort de I'ex - Président 1. Ils se préoccupent également des

croyances religieuses de FrançoisMrerrand 2.

Signé a apporté un démenti assez flou à lTnformation révél& pr L'Évétwncnt, tandis que le secrétariat
particulierdel'ex-présidentnedémentaitnin'aflirmait'('\" dernler songe de Mltterrand ", in
La Croix L'Evéncnent,18 aott 1995, p 5 ) ; " LA PREFECTURE de la Nièvre et le maire de
Chllteau - Chinon, René - Pierre Signé, sénateur socialiste, ont démenti, jeudi 17 aott, lTnformation
donrÉe par Z'Évéwttpnt du jeudi, le meme jour, sous le tiûe ' læ ûombeau Oê tvtitterrana ', selon laquelle
François Mitærrand souhaiærait ehe inhumé au sommet du mont Beuvray, nm loin de la ville dont il fut
le mairc et sur le site de la ville gauloise de Bibracte. M. Signé, qui préside le parc régional du Morvan,
où se trouve ce site archéologique, nous a précisé qu'une ' négociation pour Ia vente dc Ia cahofie
sotwnitale est effectivernent entan ée dcpuis longæmps, mais il s'agit pour l'Etat d'aclwtcr ce terrain au
puc régional afin de lefouiller sérieusenenl r. [: rumeur est probablement née le 4 avril, à l'occasion de
llnauguration du oentne archôlosque. M. Mitt€rrand avait, alors exprimé eon attachement pour ce lieu.
Certains de ses proches ont peut - eûe interpété oet intérêt cqnme un souhait pour l'éternité. Il n'est pas
impossiHe que des démarches aienL dès lors, été entreprises, mais le président de la République y aurait
mis fin' ( " La pr6fecturc de la Nlèvrc dément la nfineur Eur I lc tombeau de
Mitterrand | ", in Iz lulonde, l8 aott 1995, p 5 ) ; " Il est possible que lvt" Mtûerrand ait soubaité être
inhumé à cet endroit qu'il apprÉcie, une intcntion qui aurait pu être abandomée par la suiûe "
("'L'EDJ I nelance la polémlque sur le tombeau de ll[. Mltterrend ',inleMonde,25
aott 1995, p 20 ) ; " François Mfterrand s'ett - il rendu acqrÉreur dbn petit lo,pin de terrain destiné à
reoevoirsaséptltur€ dans leParc naturel régimal duMorvan ? [:rumeur est oê au mcris dbwil dernier,
après que l'ancien président de la Républiqæ eut inauguré le musée archôlogique de Bibracte, sur le
mont Beuvray, à tme vingtaine de kilomètes de sm fief électoral de CMt€au - Ctinon d'o) il a enteFis
sa longue marche vers le pouvoir. Colncidence : à la même époque, des plots piq#s dans le sol et
délinitant une parcelle de terrain de dix mètres de c&é, sont apparus au sommet de ce mont où nos
ancêtres Gaulois avaient édifié leur capitale Bibracûe voici plus de 2000 ans. Selon noe confÈre
' LÉvénement du Jeudi ', ladiûe paroelle aurait été @ au moiJ de mars dernier au couple Mtærrand par
la société du Parc naûrrel régional du Morvan. Ce qui suppose quTl ait Hnéficié d'une dérogation
exoepionnelle. Classé etpûégé, æ ciûe bistorique ne peut êûe en effet amputé du moindre mèfe carré de
t€rrain au prolit d'un particulier. Ett - il lui - même déjà une staturo historique. ldais la choce aurait été
arrangéepar le président du parc, le D r René - Piene Signé. I-equel, maire socialisûe de Château -
Chinm, ne pouvait guène refuser ce s€rvioe à son aqû et illustre prédéoeeçu qui nbn finit pas de mettre
en scène Bon... immqtalité ! ' ( " ETRE ENTERRE A L'OMBRE DE
YERCINGÉTORIX l 

" 
in Mhute, 30 aott 1995, p ?A\

I Nous lisons i ' ' Corrrrncnt rrcurir ? ' Cette inûerrogation, dont la réponse fournit la clé
essentielle de tout omputement humain, François MittÊrrand la pooe sans détorrs, oonscient-qræ ' rorc
viwns fuw un nonfu gc b ryestion efiraie et qui s'en détourtp '. C'est qræ I'ancien chef & l'Éta n'a pas
arændu l'épreuve de la maladie ou dcs ænversatims avcc Jean Guitm porr se poser oete question ",' Dant b prêfacc dtun oavragc, I La Mort lntûnc t, à preraitrc lc 14 scptcnbrc,
ltanclcn chcf & l'Etat s'interroge tw l'lnéluctabb rcnfuz - rou dc toat âtra' ( sous -
titrp)(" Mftterrand : la mort en facc ", inLe Figæo,31 aott 1995,p6);'I COùIMBNT
MOARIR ? | Telle est la qu€stion que poee sans détours François Mtærrand dans la prÉface d'un
drvrage intituléIz Mort intinc' (' Françoit Mitbnaad, lJ nort infrrrlc ct L goût dc
ylylc ', iî Le lubndê, 31 adlt 1995, p I ).
2 (-r-gue montre la lecture de oes séquene : " Le dialqgæ enûe tvlarie & Hennczcl et Françcis
Mitterrand prend souvent un ûour mystiqrrc, plus proche fu agDootiqu€s d'Alcxandrie qræ des pères de
I'Eglise. ' Le présideÛ qui * dit agrcstiqae, note lhuteur, préciæ p ailbws que ceb w t'enpêclu ps
d'owir un æntùrcnt religieu, le sentittuttt d'êtrc reW à utæ dinprcbn ryi le dépsæ. Eryérbnce qnsi
seworiclle etintinv, dontilditqu'ellc plaide dæanuge àsesyeurpwl'cxistnce dc Diea qrc n'imprtc
qucldisowsreligieux " ('Mltterrand : la mort en lece ', in IzFigaro,3l aott 1995, p 6 ) ;
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Plusieurs papiers apparaissent, ensuite, ponctuellement. Ils abordent à nouveau

les thèmes suivants : les propos sur la mort tenus par François Mitterrand ( dans I-a Mort

intime ), son traitement prescrit par Mirko Beljanski, sa volonté de se faire inhumer au

sommet du Mont Beuvray.I-es deux papiers publiés le 15 novembre 1995, par Frore

Soir et Mirute,annoncent I'existence d'une rumeur selon laquelle l'état de santé de I'ex -

Président se serait aggravé.

L'étape 4 janvier -> 8 février 1996 recouvre le nombre le plus important

d'interventions. Tous les titres de notre corpus, excepté Voici, se mobilisent. Læs deux

premières("Leur Noël en Égypte ",in C.flla,4 au l0 janvier !9D6, p 10 à 13;

"Choyé par les deux femrnes de sa vie ! ", in Fra.nceDirnattche,6au l2janvier

I%,p 5 ) relatent le dernier Noël de François Mtterrand passé à Assouan. L'ancien

Président est présenté dans un état d'extrême fatigue. Ensuite, les nombreux papiers

proposés dès le 8 janvier sont provoqués par le décès de François Mtterrand ; décès

causé par son cancer de la prostate. Ils reviennent alors sur sa maladie, les opérations

subies, les soins reçus. L'inhumation au Mont Beuvray est, selon les cas, présentée

comme une rumeur, une affaire montée par des journalistes ou une volonté effective de

I'ex - chef de l'Êtatl. Noor notons aussi que les Édactions ressassent le fait que

,I-e Président, qui se dit agrcsti.que, précise par aillcurs que cela ne l'empêclu pas d'avoir un sentbncttt
religieux, le sentinent d.'être relié à utu dinewion qui lc dépasse. Expéricnce quasi sensoriclle et buime,
dont il dit qu'elle plaidc davanlage à ses yeux pour l'existerce de Dicu quc n'importe qucl discours
retigicnt. 'On peut ne pas eEre croyant et êhe serein devant la mort, se préparcr à la mort, oomme à un
vo)rageversl'inconnu. AprèstoutlTnconnun'est- ilpasatrssi unau - delà ? dcttutde - t - il '. A cette
femme croyanûe, M. Mtterrand conlie ses interrogations.' Je nc sais conanent nous en venon:t à pulerdc
cetæ force htériewe qui nous accwrpagrc datn bs pires nonwûs,reprendtvlariede Henæzel. (...) Je lui
ai nuvenr plé de la néditotion et dc b prière (...). Iz Prési.dent se dit serciblc à cette idée qu'on ,u Wut
W compter seulenent sur ses propresforces et qu'on a besoin de prières, de cette conntanion iruisible
avec ceru qui êlèwnt leurs pewées vers qucl4ue clnse de phu luut ' " ( ' Françoit Mitterrand, la
moil intimc ct Io goût de vivrc',inleMonde,3l aott 1995, p I ).
1 Ce que mortre, par exemple, la lecture de ces extraits : " En aott L995, L'Événement du Jeudi
consacrait un long article à un projet pr€té à I'ancien Prrésident de la Réputùiqle : se faire entener sur le
site archôlogique de Bibracte, au sommet du mont Beuvray, à quelques kilomènes de Château - Chinon '

(...) " Ia rumeur fit grand bruit Ce nrest pourtant pas là que sera inhumé François Mitærrand mais à
Jarnac " (...) " hnielle Mitterrand avait déploré qubn fit tant de bruit pour ' ce lopin de æne ' et dénoncé
les irdisqétims et mesquineries de cerAins médias. ' Un jow dc lassitudc, confia - t - elle, Fnnçois m'a
dit : ' J'en ai assz dc cefre histoire du Mont Bewmay. On ira se faire en cner ailleurs. On se fera peut -

êtremênvjeærfuwbnprr t i ( ' Le rumeur du Mont - Beuvray',in IzFigaro,9 janvier 1996,
p 5 ) ; o La ville s'étend au loin et grimpe à I'assaut des collines, se love dans les creux d'un payoage
apaisant fermé par les monts du Morvan. De là - hauÇ de ce point de vue qu'aimait tant François
Mtærrand, sous les trois croix de piene du calvaire, on voit le mont Beuvray. ' C'est aussi bien qu'il soit
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François Mitterrand, élevé dans la religion catholique, soit devenu agnostique. Elles

précisent toutefois que, dans son testament, celui - ci a autorisé des obsèques

religieuses 1. I-es publications du 10 janvier sont riches en révélati ons : France Soir

présente les propos du frère de François Mitterrand ( tenus sur TFl ) annsaça1t que le

cancer de I'ex - Président aurait pu être éradiqué 2 ; Le Monde aflirrre que François

Mitterrand souffrait d'un caûcer de la prostate dès la fin de I'année 1!Al 3. A compter du

enùerré à Jarnac auprès des siens. On s'était fait à cette idée du mont Beuvray, mais on ne pouvait pas
s'empêcher de penser que c'était une histoire de journalistes. En même temps, c'est ici son pays, le pays
quTls'étai tchoisi ' "("Château - Chinon: I 'ombre du Sphinx' , inLeFigaro,gjanvier1996,
p 3 ) ; " MONT BEUVRAY L'ultime secret. I-e mont Beuvray dans la Nièvre a deux pas de Château -
Chinon son fief. François Mitterrand aimait cet endroit situé en plein parc du Morvan a ûel point qull
envisage à un moment d'y être inhumé. Au mois d'aott, la presse révèle que le couple Mtterrand a acquis,
pour le franc symbolique, une parcelle de 10O rn 2 ao soûrmet de ce lieu historique. Crest au pied de ce
massif que se trouve Ie site de Bibracæ où Vercingétorix avait fédéré les Gaulois. Daniellê Mtterrand
confirmera cette acquisition. Mais c'est finalement à Jarnac que le Président sera inhumé n ( n LA
FRANCE DE MITTERRAND ', inFranceSoir,9 janvier 1996, p 13 ).
1 Nous lisons, par exemple : ' Quoique baptisé, quoique surnommé familièrement ' Dieu ',
François Mtùerrand entretenait des relations assez distendues avec l'église. Aussi inscrit - il la ùenue d'une
messe comme 'poesible '. AIin de respect€r aussi bien les croyirnces de certains de ses amis que lbthéisme
des autres " ( " Ses dernières volontés : t Ni fleurs, ni couronneô ' n, in France,soie 10
janvier 1996,p7 ).
2 Nous relevons ces formules : " François Mitærrand a peut - être fait le mauvais choix pour
combattre son ennemi de lïntérieur. Un cancerqui, selon son frère Robert, aurait pu être éradiqué avec de
meilleurs soins. Il I'a dit hier soir, sur TFl, dans le cadre de l'émission ' LMI '. Et on éprouve bien des
difficultés à douter de ses propos : lui aussi à dt mener un combat contre ce mal. A la différence qu'il en
est sorti vicûorieux. Sans doute parce qu'il a choisi de trouver un taitement plus radical hors de nos
frqrtières. ' On pouvait le sauver comme on m'a sauvé, mais je n'accuse penionne '. Tenible phrase de
Robert Mitterrand. Glacial oonstat d'un homme qui, comme drautres proches de son fêle Fnançois, I'a
enûendu parler de cette I mort ' quTl sentait l' ' envahir '. Et pourtant, lors de I'hospitalisation de I'ex -
président de la République à Cochin, en L992, Robert Mtærrand se faisait rassurant quant aux suites du
traitement de son fêre atæint dbn cancer de la prostaûe... Un mal dont Robert a lui aussi souffert. Et,
ûout comme il lh fait pour lui - même, il a 'conseillé de faire venir des spécialisæs de l'étanger '. Lâs...
Robert Mtterrand ajouûe : 'Le h6ident est forcément la personne la plus mal soignée. Il y a auûour de
lui quatre ou cinq médecins pas d'accord sur la méthode '. Et, pour peu qu' 'on leur parle de faire venir
quelqubn de l'éhanger ', æs demien se cabrent.. . ' On n'a pas besoin d'étnanger ', auraient - ils répondu.
Etajouté:'Onn'apasbesoindeguérirleprésidentmaisdele soigner'... Robert MttÊrrand résume :' On ne m'a pas écouté car c'est vexant de faire soigner quelqu'un par quelqu'un d'autre '. Et le fÈre de feu
I'ancien président d'endiguer oe flot de mauvais souvenirs, de contenir sa peine : 'Je ne veux pas vider
mo! sac '. Et Pourtant. Quand on le questionne pour savoir si Rançois Mtt€rrand a été ben soigné, il
estime f q" p"t pouvoir dit oui '. Qunnt à I'avis de son frère sur les soins qu'il subissait, il ' n'était pas
nès satisfait ', même s' 'il a rencontné des gens d'un engouement extraordinaire '. Question sur un chôix
thérapeutique, donc ", " Pour lul, ltul souffralt du même mal, l'lntervenfion de
spéclallstes étrangers auralt pu évlter le développement du eanccr de la prostate de
Françols : ' M"ls- les médeclns qul ltentouralent nrétalent pas dtaccord ' " ( chapeau )
( " Robert, son frère de t0 ans ACCUSE... ", p l1 ).

" François Mtærrand éait atæint d'un cancer de la proatate dont il souffrait depuis les premiers
mois de son gremier sePænnat - fin l98l ou début 19t32' (...) " Contrairement aux communiqués
publiés par lElysée et signés du docæur Gubler, c'est au tout début du premier septennat quifut
diagnostiquéchezFrançoisMttenand,un@ncerdelaprostate.Acettcépoquc- fin l98l - début 7gg2 -,
cettc lésion était à un stade suffisamment avancé de son évolution pour que les spécialisûes consultés
décident de ne pas pratiquer d'inûervention chirurgicale. On mit donc en place une thérapeutique
médicamenteuse, oomportant notamment la prescription dhormones. Très vite, il s'avéra que Françôis
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II janvier, plusieurs journaux ( France Soir, L'Humnnité, Le Figaro, In Croix

L'Événemenr ) présentent ces deux informations. Deux interrogations voient le jour sur

I'espace public : François Mitterrand étâit - il atteint d'un cancer en ll)8l ? François

Mitterrand a t - il étê conætement soigné ? La majorité des joumaux se plaît à répéter ces

deux questions 1. Seul, France,soir se risque à proposer des séquences conhedisantle

fait que le cancer de François Mtterrand soit apparu au début de son premier septennat 2.

Les autres journaux préfèrent ne pas débattre, ne pas émettre d'avis. Les polémiques,

issues de ces deux interrogations, décrites par FranceSoir ( " Rumeurs et corporatisme ",

ll janvier 1996, p l. ; n Le traitement en cause ", Ll. janvier 1996, p 7 )

Mitærrand réagissait bien à ce traitemenl Cette situation de relative maltrise de l'évolution de la maladie
dura ainsi pendant dix ans. Et ce n'est en définitive que lorsque le cancer commença à ' échapper ' au
traiûement médical etqu'apparurentdes symptômes handicapanb que I'inûerventionchirurgicale futdécidée
Jusqu'en septembre 1992, aucun communiqué médical ne mentionna ni n'évoqua la maladie dont souffnait
le président. Pas même au moment de l'élection présidentielle de 1988. Après son intervention
chirurgicale, pratiquée àl'hôpital Cochin, c'est François Mitterrand lui - même qui insista auprès de ses
médecins pour que soit rendu publique le fait qull était att€int d'un canoer ", déclare le joumal
( n François Mltterrand étalt attelnt d'un cancer depuis le début de son premler
septennat ', p 32 ).
I I Depule mardl et I linitiatlve drun Journat du solr qui donne volontiers à ses
confières des leçons de malntien, une poldmique est néc autour de deux questlons : le
présldent savait - ll qurll étatt attelnt du cancer lons de son prcmier séJour à
ItDlysée ? Des charlatans ont - lls remplacé ses médeclns dans les derrrlers temps ? n,
lit - on par exempte dans France Sol'r( " Rumeurs et corporatisme ", ll janvier 1996, p I ).
2 Nous lisons : n De plus en plus d'éléments pemlettent aujourdhui de suppocer que son cancer
aurait été dépisté au cours de son second septennat et non pas dès l98l comme I'aflirmait, hieç le journal
'læMonde'"("Robett, son frèrc de E0 ans ACCUSE... ", l0 janvier 1996, p 11 ) ;
" Depuis mardl et à I'initiative drun journal du soir qul donne volontiers à ses
conlbàts des leçons de malntlen, une polémlque eet née autour de deux queetlons : le
pr6sident savalt - ll qu'll étalt attelnt du cancer lors dc son prcmler séJour à
I'EIysée ? Des charlatens ont - lle remplacé ses médeclns dens lcs dernlers temps ?
En ce qul concerne la premlère de ces lnterrogatlons, lc quotldlen afflrme sans
ambages et en tltrc que ' Françols Mltterrand étrit attelnt drun cenccr depuls le début
de son prcmler septennat '. Soue - entendu : le présldent savalt qurll étalt condamné
dès son entrée à I'Elysée et n'a pas héslté, malgr{ tout, à se représenter en tt pour
un deuxième mandat. Malheureusement pour notne dlgne confrère, Itenquête ceneée
étayer cette informatlon rcpose sur des rumeurs à deml fondées qul appelalent au
molns le conditlonnel : nouc le pnouvons dans ce numéru " ( " Rumeurs et corporatisme ",
ll janvier1996,pl);"Uneautnequestionr€st€ensuspens:dequanddatelecanoer qui a emporté le
21 e pési&nt de la République ? Du début du premier septennat ou, comme nous cnoyotrs le mvoir, de
beaucoupplustard?" ( n La gauche recuelllle ", ll janvier 1996, p 2 ) ; " hemière polémique: la
daæ à laquelle la maladie a été &tætfr. ' IJ Monde ', dès lundi, aflirmait qrre Franpis Mfterrand était
atteint depuis le début de son premier sepennat Affirmation totalement niée par des procbcs du cabinet de
I'ex-présidcnt,commelerévèle'France-Soir'"(Fapiernontitné, 1ljanvier1996,p6);"Ccrtalne
parlcnt de 19E1. Afflrmatlon totalemcnt démentle, à ' France - Solr ', par unc sounce
proche du cablnet del 'ex -  pt{sldent"(chapeau)("Cecanoer,depuisquand?',  l l janvier
1996, p 6 ).



249

oaleFigaro ( " Les choix drun homme face au cancer ", l.l janvier 1996, p 8 )

nous semblent donc n'avoir jamais existé. Pour ce qui est de la qualité dutraitement

prescrit à François Mitterrand, la majorité des discours tenus se limite à présenter les

accusations portées par Robert Mtterrand ( accusations relayées par le Professeur

Khayat ). Seuls quelques papiers ( publiés par France Soir, L'Humanrité, IÆ Monde )

rehanscrivent le point de vue de médecins contrecarraot les critiques de Robert

Mtterrand 1. I-a lecture gtobale des textes proposés sur I'espace public laisse donc penser

que le Président a été mal soigné. Sa famille va devoir publier un communiqué ( dans

lequel elle rend hommage à l'équipe médicale ayant traité le hésident )

pour renverser cette vision de monde proposée 2. Ensuite, dans sa parution

1 Nous relevons, par exemple, les formules suivantes : " Françols Mitterrand aurait - tl pu
être sauvé comme laffirmelt mardl solr, Robert Mltterrand, son frère alné ? Le
présldent de la République est - il forcément I la personne le plus mal solgnée I ?
Quatre médeclns qul au fll des années lont sulvl, tralté et opéré, Be disent
' choqués I par ces propos. Unanimes, ils estiment avoir fait le maximum avec les
moyens les plus modernes ct la même volonté que e'll s'étalt agi dtun autre patient "
(chapeau)(n' Choqués ', ses médeclns se rebiffent ",inEranceSon, ll janvier 1996, p7);
' Guy Vallancien, cancérologue - urologue, professeur de I'Institut mutualisæ MonBouris, chargé de la
santé de François Mitterrand s'élève contne ce jugement donné par'un malade particulier' n ( n Non,
aux USA, ce nrest pas mieux ",inFrarrceSodr, 11janvier1996,p7);'I*professeurAdolphe
Steg, qui I'a opéré à deux reprises, a répondu que les soins pnodigués à François Mtærrand ' ont été
spectaculairement efficaces ' et que I'ancien président avait eu recoun à la médecine parallèle, ' à m
demande' n (...) n Enfin, Guy Vallancien, le chirurgien urologue qui suivait le président depuis son
départ de lÉlysée, a affirmé 'qutl a été taité selon les nonnes que lbn a pour trailer la maladie qu'il
avait'" ( " Polémlque autour du eaneer de Françols Mltterrand ", in L'Hrutunité, 1l janvier
1996, p 6 ) ; " Cette polémique n'est en rien justifiée par les éléments connust du doasier médical de
François Mtterrand. En l!El,le chef de lEtat a compte tenu du degé d'évcilution de la lésion cancéreuse
dont il souffrait et de la présence de métastases osseuses, Hnéficié des meilleun traitements disponibles à
l'époqræ. D'autne part, si I'ancien chef de lEtat a bien suivi à partir de 1995 un traitement prescrit par le
médecin homôpathe Philippe de Kuyper, ce traitement ne semble pas avoir nui aux thérapeutiques
oflicielles, qui nbnt pas été interrompues. On ne peut donc conclure que les médications du docæurde
Kuyper ont réduit I'espâance de vie de François Mtterrand Sur I'insistanoe de ærtains de ses proches, le
chef de I'Etat avait auparavant oonsulté à Faris un spécialisæ américain venu de détroit, qui devait lui
prescrirc une chimiothérapie aux effets secondaires ûels, qu'elle a dt être inûerrompr.e. ' Selon les
infomntions, dont je dispse, le présîdent a été soigné de façon nw à fa* correctc ', a d&laré au Monfu le
professeur Bemard Glorion, président du cmseil national de lbrdre des médecins. ' Il a clnisi lui - même
ses médccins' " (...) n ' Il a, au total, bénéficié de soins éclairés et ce mênu si, au dcrnicr instanl, il a
sonluité aryir recorns à d'atfres tMrapeatiqæs. Il s'agissait là de I'etpression dc sa liberté. Face à la
poléniquc actuellc, je souluiu avoir fus déclarations apisantes. Un tcl sujet ne dewait ps alimcnær de
qærellcs enlre tnédecins ' ', n Selon le présldent du consêll de lrordle, ll a êtê
I correctement solgné r"(sous- t i t re)("M me Mlt terrand exprime sa conf lance aux
médecfns de I'anclen présldent ',inIzMonde, l2janvier 1996,pù1).
2 Nous lisons, par exemple : n I-a famille de François Mtterrand indique mercredi, dans un
communiqué remis à lâFP, qu'elle maintient ' toute sa confiance ' à l'équipe médicale qui a soigné
I'ancien président de la Répnblique, décédé des suiæs d'un cancer de la prostate " (, Conflance à
l'équlpe médlcalc ', in Franæfudr, 11 janvier 1996, p 7 ) ; " L'épouse du chef de lÉtat a tenu, hier,
à ' dissiper toute Quivoque 

' en ' remerciant I équipe médicale qui a accompagné François Mtærrand tout
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du 13 janvier 1996, Le Monde déclare que François Mtærrand a choisi dïnterrompre son

traitementmédical 1. France Soir, L'Hwnanité et Ia Croix L'Evénementl'reprennent

I'information révélée par le journal 2. Ch""oo se limite à la publication d'un papier

présentant, sans les juger, les dires avancés par k Morùe ( deux d'entre eux nomment

le journal auquel ils font référence ). Nous notons également que le 16 janvier l996,

France Soir propose plusieun textes se rapportant à la panrtion du livrc de Claude Gubler

etdeMchel Gonod, Le Grand Secret. Ceux - ci précisent que des exhaits de I'ouvrage

sont publiés dans Libératîon et Puis Match et / ou présentent cette révélation : le

Président était atteint d'un cancer des os depuis 19Bl et n'assumait plus ses fonctions

au long de sa maladie 'et en lui 'oonservant ùout€ sa oonfiance ' ' ( " Polémlque autour du cancer
de François Mltterrend ', in L'Hwtuttilé,ll janvier 1996, p 6 ) ; " ldais à la veille dee obeèques de
François Mtterræd,le moins plaimnttrouvait saplaæ avec lapolémique nrle traiûenentde samaladie.
Unepolémiquelancéeparlepoprefrèredel'anciencbefde lEtat" 'On pouvait le sauver comme on m'a
sauvé', déclarait surTFl Robert Mttenand rcgrettant qubn n'ait pas fait ap'pel à des médecins étrangers.
Ce fut ensuite au chef de service de canérologie de la Pitié - Salpeffière, le professeur David Khayat,
d'affirmerqueleprésident aveitêtê soignépardes'charlatans'avec des'poudrcs de perlimpinpin'.
L'épouse et les fils du président d&Aé mt qis un ûerme ( dénnitif ? ) à ætæ querelle, de toute façon
d&smais vaine, en râffirmant, dans un comr-nuniqué, son ' entière confiance ' au {uipes ayant soigné
FrançoisMitærrand"( " L'HoMMAGE Effu .r, FR,ANçoIS MITTERRANI) ", inl-aCroix
L'Evétæmcnt, 12 janvier 1996, p 2 ).
I r SELON plusieurs témoignages recueillis auprès de ses proches et de ses médecins, Franpis
Mnerrand a choisi, samedi 6 janvier,le moment de sa mort. Ce jour - là il demandé à son médecin
personnel, le docæurJean - Pierre Tarot, ce qu'il se passerait stl arrêtait son traitement et tout€ perfusion"
à lbxæption des médicaments destinés à apaiser la douleur. I-e médocin lui a expliqué qu'il vivraiç dans
cesconditions,encd€uneàhoisjournées. FrançoisMtterrandadécidédes'enænirlà " (...) " François
Mtærrandeentait la lîn procbe. Âvant son départ pour Assoun ( Haute - Égytre ),le?3 décemb,re, il
avait dit à I'rm de ses médecins : ' Dans un rnois, je ne serai plas lô '. I déclarait qu'il n'avait pltts è
force et savait qu'il était allé au - delà des ressources thérapeutiques. ' Je sais qtæ votts ru pormez rten
ftbe',avait - il dit au même médecin. [.es derniers jours, François Mitærrand avait, dis€nt ecs proches,
cmservé son acuité inællectuelle, mais la paralysie gagnait bras et jambe. Il ne pouvait plus se nourrir
lui - même. A ceux qui le soignaient, il avait dmné oonsigne de ne pas polmger sa vie au - delà de oe
quipouvaitapparaife,aux yeur de ceux qui le renmthaient oomme une déchémoe. L'ordre a été
exécuÉ",déclarelejournal( "Françols Mltterand avelt lnterrompu tout traltement à dcux
Jours de ca mort " , 13 janvicr 1996, p 28 ).
2 Noos lisons, par exemple : " Selon oe quotidien du soiç François Mtterrand avait demandé
llintemrption de son traiùement samedi dernier, soit deux jours avant 8a morL ' Lc Mmde ' déclare
s'appu),er surplusieurs tégroignagee rocueillis auprès des proches et des médecins de I'ancien prÉsident de
laRépubl ique","r  REVELATION DU '  MONI)B "( inær)(" Dernlcrs hommegcs à
Françole Mltterrand ", 13 janvier 1996, in L'Hurrutité, p 5 ) ; " * François Miû€rrand, déoédé le 8
janvier, aurait dernandé I'inûernrption de son traiæmgnt deux jouns avant sa mot, selon &s informations
publiées vendrodi pt Le Monde. L'ancien chef de I'Etat, atteint dbn canccr de la prcctate, avait inærrogé
le 6 janvier son médecin p€rsonnel, Jcan - Pierre Tarot, eur les oonséqwnoee d'une inæmtption de son
taitem€nL Le médccin lui aùait idiçé qutl vivrait ' €ocæ uæ à uois jouroées ' "
(' ltfrIlTERRAl[D Mort programm6c ?',iÂ La Croix L'fuûanen\ 14 et 15 janvier 1996,
pe) .
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depuis lgg/ll. Ces dires tenus par I'ex - médecin personnel de François Mtterrand et un

ancienjournaliste de ParisMatch entraînent, à compter du lTjanvier, une mobilisation de

Frarrce Soir, La Croix L'Évéræment, L'Humanité, Le Cantd F]tchâné, Le Figaro, Le

Monde, Le Nouveaa Détective. Certains journalistes présentent cefie révélation. D'autres

préfèrentémettre leur point de vue sur le sujet. Ils repoussent alors I'idée selon laquelle

François Mitterrand, privé de ses facultés d'analyse, n'a pas assumé ses fonctions

jusqu'à la fin de son mandat 2 ; critiquent les mensonges d'un Président qui pr6ne la

transparence3.La majorité d'entre eux dénigre aussi I'action du docteur. Ce dernier,

accusé de mercantilisme, est atteint dans sa personne ; accusé d'entraver le code de

déontologie médicale, il est atteint dans sa fonction 4. Certains journaux, tels La Croix

I Nous relevons, par exemple, les formules suivantes : ' Le D rClaude Gubler, médecin personnel
de François Mtterrand de 1981 à 1994, date à laquelle il fut remercié, vient de déclencher une authentique
affaire dEar Dans un livre a paraitre cet apês - midi, sous le tite annonciaûeur 'I-e Grand Secret'
( Éditons Plon ), et dont il s'expliquera ce soir au journal de 20 heures de TFl, le docteur Gubler affirme
que François Mtærrand éait atæint d'un canær des os depuis 1J41. Écrit avec un ancien journalisæ de
' Paris - Maæh ' Mchel Gonod, le livre révèle notamment I'annonce faite à I'ancien chef de lÉnt de sa
maladie et les décisions qu'il en tira. Dans les extaits publiés ce matin conjoinûement par ' Faris -
N{aùch'et 'L ibérat ionr,onpeutainsi  l i re:"(" 'Le secrnet d 'Etat sr lmpose '" ,p5).
2 ' Atteint ou pas, de ll8l à Iggz,le Président travaillait douze heures par jour et jouait au golf
d e u x f o i s p a r s e m a i n e : l e l u n d i e t l e j e u d i . . . n ( c h a p e a u ) ( " t J e  n e  y e u x  p a s  m o u r i r  à
lfElyeée ! | ", in FranceSoir,l7janvier1996,p5); " GilbertMtterrand,lefilscadetdeFrançois
Mtterrand a déclaré hier que la maladie à laquelle a succomH I'ex - présidant de la Républiqræ le 8 janvier
'n'avait pas eu de répercussion sur la faculté d'analyse'de I'ancien chef de I'Etat. ' Ce n'est pas la nature
du mal, a - t - il diL qui intéresse les Français. Que ce soit un canoer, ou des coliques néphrétiques ou des
bleus à l'âme. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si elle avait eu une répercussion sur sa faculté
d'analyse'. or, selon lui, ' personne ne I'a noté ' " ( " Danlelle, Jean - Chrlstophe, Gllbert et
fes amls ', in France Soir,22 janviet 1996, p 8 ), lisons - nous par exemple.
3 gs que montne, parexemple, la lecture de ces séquenoes : " ceux qui saluèrent le courage
et la transpanence proclam6e sont auJourd'hul partagés entre le déplt d'avotr été à
deml trompés et le sentiment qurau fond tl y eut, quand même, léger progrès dans
cette tromperle " ( " TRANSPARENCE ET ILLUSION ', in La Croix L'Evénement, L'7
janvier 1996, p I ) ; " cer révélatlons- portent un sérleux coup à la volonté de
transparence afflchée par le chef de I'Etat, ce qul ee tradulelt, tout au long de ses
années de pouvolr, par la publlcatlon de bulletlns de senté mensongero " ( " Partc de
vérlté ', in I-a Croix L'Evéncment, 17 janvier 1996, p 10 ) ; " Si I'ex - médecin tontonien raconte
n'importe quoi, le démenti est long à venir. S'il dit la vériÉ, comme cela semble malheureusemefi etne le
cas, c'est que François Mitterrand, avec la complicité du corps médical, nous a menti pendant quaûotze
ans. La 'lronryuettentédielc'dont il se targuait depu-is le début du premier septennat n'aura été qu'une
vast€ aomédie où le I s€cret médical 'et le 'secret d'Etat ' ne se seront oonjugrÉs que pour falsifier la
vérité. Il convienl dans ce cas, drajouûer à la listc dcs nombreux superlatifs sous lesquels repose déjà le
célèhe défunt celui tout à fait mérité de résistant exceptionnel aux métastases, et surtout le titre
indéniable de menteur hors catégorie ! " ( ' SECRET 

-D'ÉTAT 
DE SANTÉ ', in Iz Carurd

Fnchafrré,17 janvier 1996, p I ).
4 Ce que nous constaûons à la lecture de ces extraits : ' I)anB un llvrc, qul paraft
auJould'hul, lranclen médecln personnel du chef de l'Étrt rompt la eacno -- salnte toi
du sccnet médlcal et llvrc sa gcnèce du cancer du Présldent " ( chapeau ) ( " D R OUBHR
Le serment dhypocrite ', in Fratne soir, 17 janvier 1996, p 4 ) ; ' ' Le malade ne peut délier son
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L'Événernent et Le Canard Enchaîné, soulignent I'intérêt de mettre en place une

commission chargée de contrôler la santé du Président de la République l. L'affaire

Gubler, ponctuée pardifférents événements publicisés, voit le jour: dépôt de plainte par

lafamilleMtterrand;jugementetappeldudocteurGubler; demande de saisie daGrand

Secret; poursuite du docteur Gubler par le bureau du conseil national de I'ordre des

médecins ( pour violation du secret professionnel ). Les Français vont se ruer dans les

librairies pour acheter I'ouvrage ; ce que les journaux ne manquent pas de relater en

employant des formules très significatives ( telles n tazzia n, " arracher ", " foire

d'empoigne o, n petits pains " ). A leur manière, ils favorisent certainement cet

engouement : plus ils montrent I'attirance de certains pour le livre, plus ils aiguisent la

curiosité des autres et les incitent à se le procurer. I-es parutions du 25 janvier 1996 se

préoccupent de la diffusion du Grand Secrel via Intern et. France Soir, L'Humanité, Le

Figoo et I* Monde informent du piratage de I'ouvrage fortement décrié par son éditeur ;

médecin '. Cela, ce sont les très officiels 'Commentaires au Code de déonologie médicale ' qui le disent.
Fondementsmorauxd'unecorporationsurlesquelss'appuientlesdétracæursduDrGubler" (...) " I-€ P r
Guy Vallancien enfonce le clou : voûre disparition ne vous dépossède pas des secrets de votre organisme.
'Même si le malade signait de son vivant une autorisation de divulgation, le médecin n'aurait pas le droit
de faire état de ce qu'il a vécu, entendu.et fait à son malade pour le soigner'. Dans le Code de déontologie
médicale, il s'agit de ce fameux article 4. Article que le plus cancre des carabins ne peut feindre dTgrrorer.
Un secret pourtant tellement peu protégé que la fin du deuxième mandat de François Mtterrand était
totalement liée à la maladie du PrésidenL dans I'esprit des Français n ( n Bulletlns de santé : des
attelntes au secret médlcal ! ", in France Soir, l7 janvier 1996, p 5 ) ; " Le docteur Gubler
pouvalt - ll s'autoriser de la mort du présldent pour dévoller ce qu'il avalt tu
Jusqu'alors ? La réponse, sans ambiguité, est dans le code de déontologle médlcale :
le secret médlcal s'impose après la mort. Le docteur Gubler argue auJourd'hul, dans
un entretlen à Europe 1, de ce que lul auralt soufflé le chcf de I'Etat à l'époque : ' Il
faudra que nous le dlslons un Jour t. Outre que |ton peut srlnterrogcr sur la véraclté
des propos rapportés, un patlent ne peut déllvrer son médccln du cecret. Le docteur
Gubler, d6savoué par son lllustre patlent, et dont la publlcatlon sent sa rcvanche
posthume, a donc doublement fautC " ( n Parte de vérlté ', in I-a Ctoix L'Événcment, 17
janvier 1996, p 10 ) ; " Il bascule grossièrement le temps du deull. Il rompt les dlgues du
secret médical, qul est plus qu'un artlcle drun règlement drun ordre profesclonnel,
mals un contrat muet et profond entre deux hommes ' ( ' La conscience ', in
L'Hwtnnité, 17 janvier 1996, p 2 \.
I Ce que montre la consultation de ces séquences : " Certains proposent qurun collège
d'experts établisse dee bulletlns de capaclté mentale ou physlque sur lesquels le
Consell eonstltutlonnel ee baserelt pour déclder du malntlen ou du retralt du chef de
t'État ' ( i I Pas d'lmpérlallsme dec luges et des médcclne ! | ", in La Croix L'Événement,
l8janvier 1996,p9 ) ; " Il faudra aussi songer à réclamer dès à préscnt pour ses suocesseurs un ccrtilicat
médical d'aptitude àla fonctionprésidentielle délivré cette fois par une commission agrée par le suffrage
universel ! " ( " SECRET DTETAT DE SANTE ', in l-eCansdfulminé,17 janvier 1996, p I ).
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mette,lrt I'accent sur le flou législatif présent dans le domaine 1. Ensuite, dans sa parution

du 31 janvier, Mirute révèle que Marie Hennezel, ayant appartenu à une secte

guérisseuse, pratiquait I'haptonomie sur François Miuerrand 2. Uinformation est ignorée

I Nous lisons, par exemple : " La diffuslon sur lnternet du ' Grand Secrnet I constltue
un casse . tête Jurldlque iusst bien cur lc plan ctvll quc pénel. La mlsc sur le r"éseau
' engage le responsabilfté t du patnon du cybcr - café _rle Bcsançon ct r- Iextrrote I des
pouisuites ', estlme Christlane Feral - Schuhl, avocate spéclaliséc dane
i'informatique et les nouvellcs technologiee. ' Il peut égElemcnt être porrrsulvl pour
vlolation des drolte drauteur, car ll n'eet pas tltulalrt des drclts de dlfiuslon on - line

du llvre du D r Gubler édlté chcz Plon ', t - t - elle préclré. Lrauteur ct tltulelrc des
droits trreut donc engager une actlon en contrcfaçonr per vole pénale ou clvlle. A
l'égard âe h déclslon de Justlce propnement dite, Iavocrte rappellc que I'ordonnlnce

de référt interdtcant la poursulte de le dlffusion du livre du D r Gubler s'cst faite
contre personne dénommée ( les éditions Plon ) et cur un orrptrtol! de_ dilfusion
classiquô ( un llvne ). Quant à srvoir sl Plon peut egir contre le café I Le T[eb ',

tout dé1rcndra du t5rpc de contret qut lte Plon aux auteum du livrc. Srll cragit d'un
csntrat qui ne pr{volt que l'édltion du llvre sans eutre mode dtcxploltation' Plon ne
ceralt pù fondé à aglr contrc tc Web. ' Nous nrtvons Jamels été confrontés ù ce- tnrc
de démarrche qut s'afperente à du plratage, e estimé Xavler Bartlllat, dlrccteur général
dec Édltlons Plon. On ne pput acceptcr dc tels aglssements r. Selon lul' Ie contrat
lant Plon aux auteurs du llvræ ' Le Grand Secrct I pr{volt la pnotcctlon de leurg
drolts et notamment t tout enneglstrement sur tout support actuel ou lutur I ct en
partlculler sur des cupports ' électronlques I ou ' numér:lques '. Mtl$ avent de décider
irne aetion en Justlce, Xavler de Berttllat ' couheite étudler lcs facettes Juridlqucc de
cette affalnc. Il nty a pes lc leu r. De ltevls des Juristes' une tcllc affalrc, sl elle se
poursulvalt sur le terrain Judiciaire constltuerûlt une premièrc cn France dens le
iecteur de lédltton. De falt, cette opératlon est I une euperbe lllustratlon dec elfets
pervers drlnternet qul est un r{seau au maillage informatique, décaplté' Elnt aucun

contrôle r, a estlmé M c Ferel . Schuhl, mcmbre du conecll de I'ordre. I Seule une

sanctlon flnanclène ' peut êtrc envlsegéc, a relevé M e Ferrl - Schuhlr le srlclc 8e
r{vélant lmposslble, contralremcnt au support papler " ( " Plon crle au plratage'
mals... ,, in Frutce Soir, p 3 ) ; " Philippe Barbard nh pas caché quc sa démarche, neuæ en terme

financier, lui vaudra certainement une certaine notoriété. Qrelles qle soient ses intentions, son initiative
màtenrelief levidejuridiquedans leqrrcl évohæ le'résear des rÉs€artx'" (...) " 

'C'est une affaire très
grave ', reconnalt Fiervé Soymié, responsable du Conseil supérieur de la tdématique,( CST ). 

' Elle poræ
àtrcinæ, à la fois, à une décisioû de justioe, à la législation sur le copyright et les droits d'auæur, et aux
drcits de la famille Mitterrand '. Crée e,n 1993, le CST a notanrment pour mission d'élaborer une
législation relative à Intcrneû ' parce qæ" cetb affaire le nmtre, il n'est Pas oPPqtug qulnternct demeure
htrs & ûoute dôntologie ', aflirme Hervé Soymié. Souligrrant que ' la liberté dcrit s'arr€ter où oommence
aelle d'autrui ', il d{flore qulnt€rnet soit passé, en quelqtm mois, d' ' un fonctionnement aseociatif à un
fonqionnement commercial '. Persuadé qu" à tcrme, c'est à l'échelle internationale qu'il fardra élabqer
nne législation ', le CST pourrait néanmcÉns émefire un avis le mois prochain... '," Lc Htrc lnterdlt
à b lcnte cst dcputi nnrdl accesslbb tw b ' rêscau dct rércaax t. En ltabrcncc de
l.âgtslation, la polêniquc ttlaûarllc cntrc parfrsanr da biucr - fabc et dtune
co-dlftcation du ientcc i 1 ctapeau ) ( " Interrret rompt lc cecret Gublcr ct contourne la

Juotlcc 
', iî L'Iltûnarité, P 10 ).

2 Nous relevms les fqmul€s suivantcs : ' La lechre attentive de la fameuse préfæ déurontrre en
effetqueN,tariedeHennezel et Ftarçois Mtærrand avaient des relAions anciennes A suivies " (...) " Si
Tontm la connaissait si bien, c'egt tort simflement.paroe qu'elle le soignait Et pas n'importe cmmenl
Le pr€sident se méfiait d'rme médocine taditionrælle incapatile de soulager ses ddrl_eurs et était dis@ à
16rui essayer. On sait qu'il a intcrrcmpu son trait€, eNrt classique dès I'auûomæ 1994 Potu la thérapie de
Mlnko befanskl (tontles médicaments sont inûerdits en Franoe ). Bien avant, il avait ap,pelé Nlarie
de Hennezel à son chevet afin qublle lui prodigue des soins pos très orthodoxce. Crest le moins qu'on
puisse dire. Car cette peychologrre p,réænæ deux partiorlarités. Primo, elle pratique ltaponornie. Un
geste paramédical qu'elle qulifie d" appoclæ tætile afiective '. Secundo, ellc eet issue d'une sect€
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par les autres organes de presse. Il en est de même pour I'infomtation donnée, le 2

février, pt l-aCroix L'Evénerænt: Claude Gublerdésire quitter I'Ordr€ des médecins

( " nfÉOncnfE Le docteur Gubler veut quitter I'Ordre ", p 13 ;.

I-e 6 mars 1996, kFîguo annonce, à la suite de dires de Danielle Mtterrand, la

réouverturedu débat judiciaire concernant la demande de saisie ùt Grand Secra 1.

guérisseuse appelée IVI ( Invitation à la vie intense ) qui a mis au point des thérapies I tactiles '

révolutionnaires ! Si elle affirme avoir quitté la secûe depuis longtempe, elle n'a pas renié lhaptonomie "
(...) " Relisoos son dernier texûe, cett€ préfaoe de ' I-a mort intime ' qui apparait mainte,nant oomme un
ûestanent spiriûrcI : ' Ce livre est une leçon de vie. [: lumière qutl dispense est plus intense que bien des
traités de Sagesse '. I-e choix de ces termes peut - il être innocent chez un hunme au vocabrulaire
foisonnant, qui ciselait chaque ptrrase et qui pesait châque mot ? Vie, intense. Et le vieux Gourou notrs y
conviaiLÛnèinvitationàÉvièinûense.-CommeM...",'tN SECTE A L'ÉLYSÉEt" (surtitrrei,

" Incroyable, mals vrai ! Blen avant qu'll alt qultté l'Élyeée, Françols Mltterrand
sradonnait I de biens curleuscs pratlques. Une fcmmer Maric de Hennezelr lul felstit
I'imposltlon des malns qul dcvelt permettne I lâme I de sortlr du corps Pour se
lalsscr caneEcer r. C'est Georglna Dufolx qul aurait présenté au présldent de la
Répubtlquc cette étrange ' psychologrre ' tnltléc par lune des s€ctcs lcs plus ectlves
dc France : Invitation à la vle intensc ( IVI ) " ( chapeau ), " 1,a Jolle Marle de
Hennezel, spécialiete de I ' approchc tactlle affectlve '. On comprend que Françoic
Mltterand déglrcux de connaftre I'ultime extase, I'alt cholsie pour lul lmposer les
mains et qu'll alt accepté de pr{facer son livrc " ( légende photographique ), " I Invltatlon à
la vle intensc ' ( M ), dont Marle de Hennczcl a falt paÉle, est en bonne plece danc
la llste deg sectes dresséc par lrAssoclation pour le défensc dc la famlllc et de
I'indivldu ( ADFI ) "(légendephotographique)("Quand Tonton ce lalsrlt lmposer les
malns ", p 12 - 13 ).
1 Nous lisons : " I-e sort judiciaire du C*andsecret,le liwe inærdit du docEur Clarde Gubler,
baigne plus qrre jamais dans I'inoertitude. La oour d'appel de Faris, qui devait confirmer ou infirmer le
retrait de la vente de I'ouvrage le 13 mars, a décidé hier de nrvrir le débæ' dans Ic æàre d'wæ bonne
aùninistration de la jwticer. Ce surprenant crochet dans la procédure fait suiæ à certaines déclaratqrs,
lundi, de Danielle IÀtærrand. Conrê tourc afientÊ, l'épousehe I'ancien chef de lÉtat avait indiqué sur
RTL n'avoir ' januis den andé b reùait ' du livre, contredisant ainsi les termcs de la plainæ en référé
déposée Ie l6janvier. Elle senait toutefois revenue hier soir sur ses propos dans une lethe qurelle devait
adresser à son avocat, M e Georges Kiejman. Aussitôt oonnue, la' petiu plaase ' de Danielle Mtærrand -
' on a dcmandé qu'ily ait we sanctilm nais on n'a janmis défini b sutction ' - avait été reprise au vol par

l'tm d€s avocats de Oade Gubler, M e Bernard Cahen. Elle démentait, en effet, a priori, la formulation
même de la plainte dépoeê par M e Kiejman. Au nom de Danielle Mitterran{ ses deux fils et lvlazarine
Pingeot, la fille du @ident les poursuiæs avaient été cngagées ' aux fltts d'obbnir Ia satsiz du
livre'. ùans la scirée de lundi, M e Cahen expédie ainsi une télécopie au premier prÉsident de la cour
dbppel, Mynam Ezratty. Læ défenseur rappelle les propoe de Danielle Mtterrand puis éoit dam sa note €n
détibéré z' Il tttc pæa1t donc acquis qt e vofie cour bit bfirnar la décision puique Ia prope veuve ùt
présidentproclanu publi4tcttuntqu'ellc n'a januis diltandé Io rneswe qui a été ordomée en pretnière
instatre '. [a note idiqne encore :' It justiee cîvile fuût rester la clnse des poties. Elle æ pcut allcr au -
dclà d'uræ denande ællc qu'elle vient d'être eryrimée publiqrcttæru '. Devant l'apparition de ce fait
nouveau intervenu dans la prccédurre, Myriam Ezratty preod donc hier matin la décision de laiss€r les
différentes parties s'exprimer. Elle lcs ' itwitc à présenær hws obsemations avant le 12 mars sur

l'ircidenæ de ces déclsatbns sn l'rction engagée par M me Minenand et les enfants de François
MittenandàltenconfredeM.CludeGublcretdcséditiotsPlon'.'Cettedécisionestnécessabeafnque
b jnstbe nitrcndue digwtunet serefuænænt', soulignait hier dans I'entourage du premier pr€sident où
I'on évoqnait I'article 16 du nowcau Code de prw6ure civile : celui - ci impooe au juæ d ' ' oberttel ' et

' &'faireobema 'le pincipe de la cotradictim ' (...) " [.a qn s'eng;age donc à écorter une nouvelle
série de plaidoiries contnadictoires afin d'y voir phu clair. C'est seulelnent à I'isstæ de s débafs qu'elle se
pmnonoera sur le fmd Au - delà de la bousorle judiciaire qu'elles suscit€ot, les déclaratios de Danielle
Mtt€rrand viennentzutûûementrelanoer lessp6anlatios surl'aveoirdu Gratd Sætct'(...) " les avocats
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L'information est présentée, entre le 7 et 8 mars, par France Soir ( " Danielle

Mittemand dit tout et son contraine ",7mars 1996,p6),In Crok L'Evéncment

( " AFFAIRE GUBLER Le débat rouvert ", 7 mars 1996, p 9 ; - GUBLER

L'interdiction demandée n, 8 mars, p 9 ) et L'Humanité ( ' Danielle Mitterrand

revient sur ses déclarations o,7 mars 1996,p U ). Seul, La Croix L'Événement

informe du résultat de la procédure : la cour d'appel de Paris a choisi de ne pas lever

ItnterdictiondeventeduGrandSecret ( " ' Le Grand Secretr le reste ", 15mars

19D6, p 9 ).

l-e,23 avril 19!}6, L'Hutnanîté ( Papier non titré, p 11 ) annonce la future

comparution du Dr Gubler devant le tribunal correctionnel ( pour atteinte au

secret professionnel ). L'information n'est reprise que pfr La Crok L'Événement

(. G(IBLER CITÉ A COMPARAITkg n, Vt avil1996, p 5 ).

Toutefois, pratiquement tous les papiers publiés entre le 13 et le 16 juin 1996

présentent, de manière plus ou moins détaillée, cette comparution. Ces derniers sont

proposés par L'Hurnanité ( * Le docteur Gubler en correctionnelle ', 13 juin

1996,p l1 ;nl,e docteur Gubler reconnait sa faute ", 14 juin t9D6, p 10 ;

" Réquisitoire clément pour Ie docteur Gubler ", 15 juin, p ?-O ), Iz Figaro

( ' Gubler au tribunal n, 13 juin 1996, p I ; n Les lourds secrets du docteur

Gubler n, 13 juin 1996, p 34 ) et La Croix L'Événement ( " Le docteur Gubler

enhe devoir et compassion ", 16 et 17 juin 1996, p 5 ).

Les interventions relevées ensuite sont ponctuelles. Nous notons que seul, /z

Figoo revient sur les suites du procès ùt Grand Secrel ( " Quafuième pnocèr pour

du D r Gubler ainsi que ceux des éditions Pton continuaient à se réjouir de la tournure nouvelle des
événements. Au nom de l'éditeur, M e Jean - Didicr Belot, oollaborat€ur de Paul Lombard, notait que
Danielle Mitterrand' a quoî qu'il en soit Jait preuve d'anc grande loyauté. Nous pornons aujourd'hui
inagiler qæ lavewe du pésident ait été entafuiée funs urc plainte qu'elle rct voulait pas, an fond, voir
fonrulée ainsi. Elle a sans douE baaæup rêfléchi et cotælu qte son nuri n'await jomis itenté une tellc
action à l'errcontre ùt Grand Seq€t. Il est évidcnt ryc lc défut s'enrichit dwv rcuvelb perpeaive' ", " Le
docteur Gubler. Le sort Judlchlrc de eon llvrc balgnc plus quc Jamals dans
I'lncertltudc"(légendephotographiqrc)("kGrandSecnetr: rctour à h eraê débet",
P 8 ) .
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t Le Grand Secret ' ",I2septembre l%,p8). Nous remarquons enfin qveFrance

Solr annonce la mise en exlmeû de Mirko Beljanski ; homme ayant prescrit certains de

ses produits à François Mitterrand. Toutefois, le personnage complètement discrédité par

lejournal 1 est épargné par les autres organes de presse qui choisissent de ne pas relayer

I'information.

3) Dimension argumentative

Cette analyse faite, nous comprenons qu'une affaire est un procès intenté au nom

de fautes commises :

* les organes de presse reprochent d'abord à François Mitterrand d'avoir ordonné la

manipulation de ses bulletins de santé ; d'avoir menti et trahi sa volonté affichée de

transparence. Ils peuvent être d'autant plus contrariés qu'ils ont fait confiance au

Président et à son médecin. En effet, ils se sont entendus pour publier, sans les vérifier,

I Ce que montre la lecture de ces formules : n Sous les coups d'un mandat d'amener, Mirko
Beljanski, ancien chercheur au CNRS mis en examen pour ' exercice illégal de la pharmacie et fabricaton
illégale de médicaments ',aétÉ,pr&ntê vendredi aujuge Tarelli. Ce nouvel épisode vient s'ajouter à une
longue série qui ont vu Mirko Beljanski, d'origine serbe, défrayer la chronique. En mals 1994, déjà, les
laboratoires où sont fabriqués ses'remèdes miracle ' avaient été perquisitisrnés. I-e 1O mars, le tribunal
de Saint - Étienne, le condamnait pour'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ' suite à une
plainûe déposée en 1989 par Claude Evin, alors ministre de la santé. En 1994 loujours, au mois de juin,
ia direction générale de la Santé publie une série d'études mettant à mal les Pseudo - vertus d'un des
'médicaments anti - sida ' inventés par Beljanski. IJ ' PB 100 ', dont on sait qu'il est alors utilisé par
Itntermédiairederéseauxmarginauxpardescentaines de malade du sida est reconnu oomme n'ayant pas
la moindre propriété anti - virale " (...) " Lhomme qui dérange par ses méthodes et sa personnalité finit
tout de même par être exclu de I'Institut Pasteur. I-cs méthodes, ensuit€, par lesquels Beljanski
corrmercialisera ses propres produits posent de sérieuses questions. [æ réseau de l'association ' Cobra ',

démanælé en 1994, dirigéjusqu'en 1993 par un personnage connu de la police pour diverses affaires
d'escroquerie, démarche notamment les clients - patients par conespondance. Il faut d'abord adhérer,
s'engager à effectuer des dons mensuels, voir devenir soi - même démarcheur, pour obænir I'accès aux
médicaments. [æ'&n'recommandé tourne autour des 3 000 F. Far ailleurs, I'achat des gélules et autres
produits s'effectue quasi - exclusivement en espèces. Que le malade ne puisse plus payer et le
t traitement' est immédiatement interrompu " (...) " otr apprend que le président de la République
François Mitærrand désormais soigné pûr un médecin homéopatbe de Versailles, utiliselait des prcduits
Beljanski, en thôrie illiciæs. Il y aurait même eu rencontre entre le Président et le sulfureux professeur.
I-e médecin de Versailles, Philippe de Kuyper, a démenti. La canière du professeur Beljanski vient dorc de
connaitreunnouveauoupd'arrêLCelasuffira-t-ilpourlemetuedéfinitivementhorsjeu?n,"Cctte
fols, crest devant un Jugc. Lrcx . chencheur exclu de llnstltut Pastcurr I inventeur '

de prodults antl - cancéneux et antl - slda trÈs controvcreés, s'est falt éplnglcr pour
exerciee lllégal dc la médeclnc " ( chapeau ), " Mir*o Be[enskl, ancien chercheur eu
CNRS et chèrcheur I I'Instltut Pasteur pendant plus de 3l) ans, cemble ovolr dérapé
dans une arnaque aux médlcaments fraudulcux' ( légende photographique ) ( n Encone un
examen pour le ' Pr Miracle | ",l4ocûobre 1996,p7).
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les informations transmises par les communiqués. Ils ont ainsi mis à mal leur crédibilité

d'informateurs;

* les journalistes reprochent ensuite à Claude Gubler d'avoir, en révélant après son décès

des inforrrations sur la santé de François Mitterrand, rompu le secret médical. Ils

apparaissent convaincus du bien - fondé de cette règle, gardienne d'une certaine moralité

de la société.

4 ) Dimensions imaginaines et idéologiquea

Laconsultationdes papiers et illustrations produits nous permet de constater que

l'affaire du cancer de François Mtterrand se consûuit $r un ciel de valeurs morales et

sociales:

* les professionnels de la presse admetûent qu'un Président ne doit pas, au nom de la

raison d'État, tout révéler aux citoyens. Touæfois, ils refusent qu'on leur mente en leur

faisant croire à une totale transparenoe. En fait, à la transparence promise mais tronquée,

ils paraissent privilégier une semi - transparence aflichée et respectée. Ce que I'on

comprend à la lecture de ces dirres, par exemple :

- n ceux qui saluèrent le coûrage et la transparence proclamée sont

adourd'hui partagéc entre le dépit dravoir été à demi tromlÉr et le

sentiment qu'au fond il y eutr quand même, léger progrès dans cette

trompcrie, Car on devait bien se douter - on aurait dô le friFe - que la

transpanence totsle, déli qurun président srétait lancé à lul - même en

nous la promettang nelevait dtunc aventufe inaccessible et inhumrine n

( " TRANSPARENCE ET ILLUSION ", in La Croix L'Événcment, 17 janvier

l9%, p 1),

- n ces révélations portent un sérieux coup à la volonté de transparence aflichée par le chsf

de l'État, ce qui se haduisiÇ tout au long de ses annécs de pouvoir, par la publication de

bulletinsde santé mensongen. Ces bulletins, contrairement aux certificats médicaux, ne

contiennent que oe que le patient veut bien y metbe. F. Mtterrand, qui se sentait tenu par
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son engagemeût, n'aura donc livré que sa'part de vérité'. Une véritÉt qui, en la matière,

ne peut que se mi - dire. Pouvait - il en être autrement ? Probablement pas. Mais les

Français I'ignoraient u ( u Parts de vérité n, in Ia Croix L'Evénernent, l'1 janvier

1996 ,p10) ;

* un Président doit être en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Nous

remarquons que les organes de presse ne s'achament pas à décrédibiliser François

Mitterrand malade. Ils préftrent, au contraire, rassurier les Français sur l'état de santé de

leur chef d'ÉJætt(au point même de les désinformer sur son malaise à Niamey ). Comme

s'ils se faisaient un point d'honneur à montrer que leur pays est parfaitement présidé. En

réalité, ce qui leur pose problème n'est pas le fait que le Président a un cancer. Ce qui les

préoccupe est, d'une part, qu'ils n'ont pas été informés de la maladie à son début ;

d'autre part, que le Président ne puisse pas parfaitement accomplir ses fonctions ( du fait

d'un amoindrissement de ses capacités intellectuelles ). C'est la raison pour laquelle des

journalistes sont favorables à la mise en place d'une commission chargée de contrôler la

santé inûellectuelle du chef de lÉtat ;

* un Président ne doit pas user de son pouvoir ( comme I'a fait François Mtterrand sur le

docteur Gubler ) pour imposer les propos à tenir sur sa personne. C'est pourquoi les

rédactions suggèrent que les personnes en charge du contrôle de la santé du Président

soient totalement indépendantes du pouvoir et de la penonne du chef de l'Éat ;

* les interrogations philosophiques et religieuses d'un homme autorisent I'interprétation

de sa mort prochaine. Nous notons que la maladie de François Mtterrand déclaée,les

organes de presse informent les citoyens de ces trois événements : le Président est allé

demander au philosophe Jean Guitton des informations sur l'au - delà ; le hésident a

annoncé 'Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous quitterai pas ' ; le Président

s'interroge sur la mort dans la préface du livre I-a Mon Intîme. L,es journalistes haitent de

ces événements, certes provoqués par la démarche même de François Mtterrand. Mais ils

les commentent aussi, les interprètent... et finalement insinuent que I'intéressé veut

obænirlesréponsesàsesinærrogations, mettre de I'ordre dans sa vie parce que son



259

cancer évolue, que sa mort est prochaine. Ces remarques valent également pour ces

révélations : François Mitterrand se sent agnostique mais autorise une messe religieuse

lors de ses obsèques ; François Mtterrand a acquis une parcelle de terre, pour s'y faire

inhumer, au sommet du Mont - Beuvray. Concernant la première information, nous

sommes sensible au fait que ce n'est qu'en 1992, au moment où sa maladie est déclarée,

que I'ancien Président se dit être agnostique... alors que, comme le monhent les grilles de

présentation des papiers de notre so{pus, les journalistes le présentent depuis l98l

comme un catholique. Concernant la deuxième information, nous notons qu'elle n'est

révéléeque quelques mois avant le décès de François Mtterrand... coûlme s'il s'agissait,

là encore, de laisser penser que ce demier met de I'ordre dans sa vie qu'il sait bientôt

finie. Ces inforrrations participent ainsi, d'une certaine façon, à la maturation de I'affaire.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

L'étude de cette trd:" nous permet de révéler I'existence de journaux leaders.

Nous notons d'abord que I* Figaro propose le nombre le plus important

d'interventions associées à I'affaire du cancer de François Mtterrand.

Nous notons ensuite que des jounraux cornme Le Monde, Frattce Soir et Puis

nldch sont remarquables par leur volonté de révéler des informations et de mobiliser

d'autres organes de presse. Ainsi, dans son édition du 9 septembre 1994, Le Monde

affirme que l'évolution du cancer de François Mtterrarid est devenue imprévisible.

Plusieurs organes de presse présentent ces dires tenus par le journal. Puis, dans sa

parution du 13 janvier t996, Le Monde déclare que François Mitterrand a choisi

d'interromprc son traitement médical ( o François Mitterrand avait internompu

tout traitement à deux jours de sa mort n, 13 janvier 1996, p 28 ). FroæeSoir,

L'Humanité, Ia Croix L'Evéncmenf donnent à lire les dires avancés par ce journal. Pour

sa part, France Soirprésente dans son édition du l0 janvier l996,les propos du frère de

FrançoisMitterrandannonçantquelecancerdel'ex - hésident aurait pu être éradiqué
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( - Robert, son frèrne de 80 ans ACCUSE... ", 10 janvier I996,p 11 ). A la même

date, Le Monde aflirme que François Mtterrand souffrait d'un cancer de laprostate dès la

fin de I'année 1981 ( n François Mitterrand était atteint drun cancer depuis le

début de son premier septennat ',p32 ). A compter du lL janvier 1996, Frore

Soir, L'Humanité, I*Figoo, Iz Croix L'Événemenf exploitent, en citant leur origine,

ces deux inforrrations. Enfin, le 27 novembre 1.981, Pris Matchrelate lavisiæ médicale

subie au Val de Grâce par François Mtterrand ( ' QIIESTIONS SIIR LA SANÎÉ

DU PRÉSIDENT ", p T2 à 91 ). France Soir et L'Humanité lui accordent un certain

créditenfaisantréférence au texte produit. Précisons toutefois que ce magazine n'attend

pas d'être flatté par les autres rédactions, il préfère prendre les devant. Ainsi, dans sa

parution du 6 awil 1995, il choisit de publier une lettre qui lui est adressée par François

Mitærrand. Dans celle - ci le Président complèæ des informations données à lire par Paris

I,Idch dans une publication antérieure. De cefait" le tiue sous - entend avec fierté que le

chef de l'Étatfaitpartie de son lectorat.

Ainsi, tout propos tenu par un organe d'information générale corlme Lc lVondc,

Fratrce.Soir et Puis Match est pris en considération par le champ jotrnalistique. A

I'inverse, I'intervention d'un organe coûlme Mirute n'a aucune répercussion sur le reste

de la presse. I-e titr€ a publicisé hois scoops : en 19y2, il annonce que le caûcer du chef

de l'État date de dix ans ( " LE CANCER DE MITTERRAND Étfrr CONNU

DEPUIS DIX ANS n,B aû29 septembre 19y2, p 16 - L7 ), que I'on cache la vérité

sur l'état de santé du Président ( n Dites la vérité aux Françaie, Monsieur le

Président !',29 décembre I9\ p 3 ) ; en 1996, que Marie de Hennezel pratiquait

lhaptonomie sur François Mtterrand ( " Quand Tonton se faisait imposer les

mains n, 31 janvier 1996, p L2 - 13 ). Ces rÉvélations sont complètement ignorées par

les autrres orgaoes de presse qui n'y font aucune allusion dans leurs pages. Ainsi, seuls

les lecteurs de Mfuate en sont informés. Cette rernarque nous amène à penser que les

dircs tenus par ce titne ont peu de crédit aux yeux de I'ensemble des journalistes français.
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Ce constat est d'autant plus important à souligner qu'une même information est, selon

son origine, diversement appréciée. En effet, Mirwte révèle en 1992 que le cancer de

François Mtænand date de dix ans. Uinformation n'est pas relayée. Il en est autrement,

en l9%, pour I'intervention du Monde qui ne fait pourtant que transmettre une

information déj à publicisée.

Nous notons aussi que des journaux comme La Croix L'Événemenf sont

remarquables par leur volonté d'informer sur certains domaines. En effet, ce titre est le

seul à ressasser que François Mitterrand est agnostique ; qu'élevé dans la religion

catholique, il a vu ses convictions évoluer. Sa ligne éditoriale explique certainement le fait

de privilégier ce type d'information.

Notre étude nous permet également de rêvéler I'existence d'un système

médiatique.

I-es titres de notre corpus d'étude font cause commune pour préserver François

Mtærrand des dires alarmants tenus sur sa santé. Tous, et en particulier les quotidiens

d'information générale, interviennent pour nassutrer les Français ; pour publiciser, aux

mêmes moments, des renseignements officiels et non vérifiés. Seuls Le Monde, Frarce

Soir et Mbwte se démarquent par I'originalité des informations diffusées.

Nous notons que les orgaûes de presse réagissent aux propos tenus par d'autres

rédactions... surtout lorsque ces dernières se nomment Le Monde, Fratre Soir et Pois

Iyldchmais aussi, comme nous le constatons au colus de notre étude, Libération, Info

Irldin et L'Événenent fu Jeudi ( titres extérieurs à notre corPus d'étude ).

Ensuite, nous r€ma4pons que les organes de presse intervenants s'abstiennent de

dénigrer Michel Gonod. Ce dernier est très rarement nommé. I-es titres paraissent

s'entendre pour faire oublier que ce personnage a êr;rit k Grand Secret, ouvrage décrié,

avec Claude Gubler. Est - ce parce que Mchel Cronod est un ancien journaliste de Pois



262

Mach qu'ils refusent de le critiquer ? Ce sentiment de solidarité professionnelle se

retrouve dans le constat suivant : Le Monde qui révèle, quelques jours avant la parution

du Grand Secret, qae François Mitterrand est atteint d'un cancer depuis 1981 n'est pas

critiqué dans son action. I-es titres préfèrent polémiquer sur cette même information tenue

par I'ex - médecin personnel du Président.

Enfin, la stratégie cotrlmune des titres de notre corpu n'est pas sans avoir un

certain pouvoir. Pour le constater, il suffit de prendre en considération ces deux faits :

- la majorité des textes publiés le 11 janvi er l996présente les accusations portées par

Robert Mitterrand : pour ce dernier, I'ex - Président a été mal soigné. Seuls, quelques

paPren publiés par France Soir, L'Humanité et Iz Monde retranscrivent le point de vue

de médecins déclarant le contraire. [,a lecture globale des papiers produits laisse donc

penser que François Mitterrand a été mal soigné. Sa famille va devoir intervenir sur

I'espace public ( parla diffusion d'un communiqué ) pour recrédibiliser les compétences

des médecins en charge de I'ancien hésident,

- entre le 15 et 27 avril 1995, des papiers publiés par Le Monde, Le Journal du

Dimorhe, L'Huntanité, LeFigæo, La Croix L'Événernent et PuisMatch s'intéressent à

une prestation télévisée de François Mtterrand, au cours de laquelle le Président parle de

sa santé. I-esjournalistes retranscrivent les propos tenus, évaluent son état de santé. Iæ

chef de lÉtat est alors perçu coûlme un homme très fatigué. Ce qui entralne la naissance

de rumeurs le contraignant à réunir des journalistes pour les rassurer sur son état de

santé. C'est ainsi que ces professionnels sont perçus, par François Mtterrand lui - même,

cornme des personnes ayant le pouvoir de faire naîtr€ ou de faire mourir des rumeurs.

Notre étude nous pennet enlin de révéler I'existence d'un certain système

médiatico - éditorial. Comme le révèlent nos grilles d'analyses, Mchel Gonod signe dans

Poistrilatch. jusqu'en 199 2, des papien consacrés à la vie privée de François Mtterrand.

Cejournaliste autorise ensuite la publication d'extraits du Grand Secret dans liMranion

mais aussi dans Parit- Match. Un autre constat nous vient à t'esprit : Le Montle sait que
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François Mtterrand a un cancer depuis 1981, inforrration que le médecin Claude Gubler

accrédite quelques jours plus tard dans Iz Grand Secret. Est - ce que les auteurs de

I'ouvrage ont ' offert' ce scoop au journal ? Si c'est le cas, ces derniers cherchaient - ils à

atténuer les réactions occasionnées par leum révélations en les faisant précéder par une

intervention du Monde,titne dont la réputation n'est plus à faire ?

L'affaire Mazarine :

1) Dimenaion chronologique

Dans cette affaire, le regard porté sur les interventions répertoriées tend à rendre

comptedelamanièredontestperçuelaparutionde PuisMatchdu l0novembre t9941 ;

parution dans laquelle sont proposées des photographies de François Mitterrand en

compagnie de sa fille illégitime et une interview de Philippe Alexandre, auteur du livre

nouvellement partt, Plaidoyæ impossible pour un vieux présîdent abaildonilé par les

siens.Il s'agit aussi de mettre en lumière les informations relatives à la double vie et à la

double famille du PrésidenL C'est ainsi que I'on s'intéresse notamment aur propos tenus

sw le Eain de vie dânne Pingeot et de Mazarine ; train de vie qui entralne de nombreuses

râctionsdufaitqu'il est assumé par l'État. On se préoccupe également des façons dont

sont appréhendés les membres de la doublefanille deFrançois Mttcrrand, des jugements

portés sur la révélation de leur existence. Ce travail qui repose essentiellement sur une

familleillégitimecomposéepar Mazarine et Anne Plngeot est complété par la prise en

compte des dires tenus sur la relation du chef de lÉmt avec Christina Forsne. En effet, la

évélation de la fille adultérine faite, reprise en co€ur, et développée au maximum,

f tr,tioion essentielle puisqræ pour I'opinio pubtique ct un grand nombre dc journalistcs c'est aette
puHicationqui Évèle, à la population fiançaise,ladoutle vie du Présidcnr
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quelques organes de presse prêtent ensuite au hésident une relation amouîeuse avec une

journaliste suédoise, avec qui il aurait eu un garçon.

I-es unités d'inforrration associées à cette affaire apparaissent entre le 15 janvier

1983 et Ie?.6décembre 1996, selon ces étapes principales d'existence : 15 -> 2-5 janvier

lg84,17 -> ?A mars 1998, l0 -> 16 avlj.l 1991,4 -> 17 novembre 1994,29 décembre

1994 -> 14 janvier 1995, lO -> 16 mai 1995, ?.6 jurllet -> 2 aott 1995, 4 ianvier -> 7

mars 1996, 18 avril ->2mu19%,31mai -> lSjuin 1996.

Deux de ces étapes peuvent êtrc mises en relation avec les publications d'ouvrages

qui fonctionnent en déclencheurs. Ainsi, entre le 15 et 25 janvier 198y'', tous les papiers

produiæ sont consacrés au livre de Françoise Giroud, I-e Bon Plaisir, et à la sortie, en

salle, de son adaptation cinématographique. Dans ce roman, I'auteur raconte la double vie

du Président de la République française. Ensuite, au cours de la période 4 -> 17

novembre I994,les rédactions intervenantes réagissent à la parution, le 10 novembre

L994, de Paris Match.l* magazine propose alors des photographies de François

Mtterranden compagnie de sa fille illégitime et une interview de Philippe Alexandre,

auteur du livre nouvellement paru, Plaidoyer impossible pour un vieux président

abandowrépu les sieru. Dans cet ouvrage, l'éditorialiste de RTL restitue I'ensemble de la

vie du Président à la veille de la fin de son mandat. De manière explicite, Philippe

Alexandre évoque ainsi I'existence d\rne famille morganatique.

u' 'êtap,4janvier -> 7 mars 1996 peut, pour sa part, être mise en relation avec les

sorties de plusieurs ouvrages qui fonctionnent cettc fois en prolongateurs :

- les textes parus à partir du 17 janvier sont consacrés à la parution du livre Le Grard

Seæet etavxplaintes déposées parlafamille Mtterrand ;

- les papiers publiés dès le 2l janvier se rapportent principalement au livre de Jean -

Pierre PontautetJérôme Dupuis, Les Oreill.es ùt Président Ces derniers racontent alors

commentFrançoisMtterrand,aucounrdesonpremier septennat, laisse une équipe de
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gendannes pratiquer des écoutes téléphoniques dans le Tout Paris. Il s'agit, par une telle

pratique, de malEiser la révélation d'informations sur la double vie du Président ;

- la plupart des articles donnés à lire les 6,7 et 15 février porte sur la sortie du pamphlet

de Jean - Edern Hallier, L'honneur perdu de François Mittenand, dans lequel il est

notamment question de la double vie de François Mtærrand ;

- des textes parus entre le ?2févier etleT mars abordent la vie conjugale de Danielle

Mgerrand, sujet provoqué par la sortie du livre En toutes libertés. Dans cet ouvrage,

Danielle Mitterrand raconte sa vie auprès de son mari, Président de la République

frangise.

La parution de ces nombreux ouvrages entralne la mobilisation de plusieurs

rédactions. Il nous faut ajouter que d'auffes livres, concemant la vie privée de François

Mitterrand, sont publiés entre le 15 janvier 198 et le 3l décembre 1996, balises

temporelles corespondant à l'émergence et la disparitions d'unités d'information

associées à I'affaire Mazarine. Toutefois, comme nous le notons dans notre étude

proposée ci - après, seules quelques rédactions y consacrent des papiers. C'est le cas

ponrles ouwages ainsi titrés : Mitterrotdetles qtoantevoleurs ( Jean Montaldo ), Mon

Testament ( sans nom d'auteur ), k Vieil Homne et Ia Mort ( Franz - Olivier Giesbert ),

N'aimez - vous pas lavie ? ( Christina Forsne ).

2) Dimenrion quantitative

Les nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire

appartiennent aux étapes suivantes : 4janvier -> 7 mars t996 ( avec 152 interve'ntions ) et

4 -> l7 novembre 1994 (avec 50 interventions ). Ces dernières corncident avec certains

événements : décès de François Mitterrand et sortie de plusieurs ouvrages consacrés

notamment à la double vie de François Mtterrand et aux écoutes téléphoniques opérées

dlrant son mandat ( cf. détail des ouvrages donné précédemment ) ; parution d'un

numéro de Poislt'Iatchdans lequel sont proposés des photographies de Mazarine et une

interview de Philippe Alexandre, auûeur d'un nouveau livre.
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La mobilisation des titres évolue de la manière suivante 1 :

19E4

1 9 9 3

1 9 9 5

ffiÇ1#r #

I ponr lcs hebdornadaires et quotidiens oor,rvrant deux jors, ffrus prcffns cNr oompte le premier
jordeparuioo

1994

t996
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Dans sa parution du 15 janvier 1983, Mirute propose un papier consacré à

I'ouvrage de Françoise Giroud, Le Bon Plaisir. Mais les séquences produites nous

empêchent de savoir si, cornrne I'affirme son auteur, tout est imaginaire dans les amours

illégitimes du Présidentrelatées 1. Le meme dfe raconûe, quelçes mois plus tard, que le

chef de l'Êtat se rend de temps en temps à Gordes, dans son ancienne maison. Cette

dernière est à présent propriété d'une SCI dont la gérante est Anne Pingeot, tr emis n,

n intime de longue date n de François Mtterrand et maman de Mazarine. Minute indique

que le hésident s'y rend seul mais s'abstient de préciser si Anne Pingeot est dans les

lieuxaumomentde lavenue de FrançoisMtterrand ( " La chaumiène où Mitterrand

fait la bellen, 13 au 19aott 1983, p4- 5 ). Ensuite, Mituîe relatel'agressionsubie

parlajournaliste suédoise, Christina ( il tait son nom de famille ). A la lecture du papier

produit, on apprend que cette dernière bénéficie d'une garde rapprochée. Bien que

présentée comme une arnie du Président, cette journaliste n'est - elle pas la maltresse du

chef de tÉtat f ( cf. dernières séquences de ce texte 2;. Cette interrogation est d'autant

I gs que I'm ressent à la lecturc de ælles séquences : " En bref, si vous avea d'aventure, quelque
seÉTet en poche, il ne semble pas que ce soit à M me Giroud qull soit le plus urgent ni le plus prudent de
I'aller oonfier. Cctte impression va strement être renforcée, auprès de certains mauvais esprits, par le
roman qublle nous offre maintenanL Roman dûment pr&Aé, toutefoig de ce petit tcxûe : ' Tout est
imaginaire, dans oette histoire. Læs persomages, gue ne saurait ouwir aucune clef, et la situation, qui ne
regouwe aucune réalité oonnue de I'auæur... 'Il se peut, cerles, que ' la situation ne re@uwe aucune
réalié connue de I'auteur', mâis æ qublle recouvre bel et tien, en revanche, c'€st à peu & ohæ pès, le
æntenu d'une anædoæ, vraie or fausse circulant depuis belle lurete dans les salms parisienscomme dans
les milieux politiWes ' (...) ' belle démonstration d'hypocrisie politico - litÉraire ( Mazarine ) ^ (' La
fautc du préstdcnt Caûor',ptl).
2 bn s nsms : ' I'm craint que I'agresseur, ayant découvert les papiers, I'adrcw et lee c{cfe de la
jeunc fernme, ne revienræ aocomplir à domicile le fmfait qu'il envisageait de perpÉû€r dans la rue. Depuis,
lajolie Chrigtine r€ssstissanæ sué&ise, journaliste de I'agenæ FTL et odlaborafiice parisienne du
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plus légitime que ce papier est accompagné par un autre article dont le début est sans

équivoque:

- u ' VIE privée. Accès interdit ! t A nten pas douter, les bons confrères

( on les imagine déjà ) vont, comme à I'accoutumée, brandir ce panneau

pour passer par pertes et prolits nos coquines révélations. Ne nous

emballons pas ! Jamais ' Minute I ne srest intéressé à I'intimité des

grands quand celle - ci ne risquait pas drentrainer de conséquences sur

leur vie publique " ( " Homme public et vie privée ", 5 au 11 décembre 198, p

2) .

Toutefois, aucune de ces informations n'est relayée.

I-es papiers parus au cours de la période 15 -> 25 janvier L9B4 sont tous

consacÉs au roman de Françoise Giroud, Le Bon Plaisir, et à la sortie, en salle, de son

adaptation cinématographique. I-es discours tenus sont quelque peu différents : si certains

dissocient clairement I'histoire racontée de la réalité l, d'autres se veulent moins

' Goteborg Postel 'est protégée à l'égêl des coffres de la Banque de France. A ses amis qui s'éûonnent de
voir les auûorités céder à lhystérie sécuritaire si justement dénoncée par Badinær, la belle ne fait atrcune
ditficulté pour expliquer son truc.
- J'ai simplemeni ælephone à lÉlysée, confie - t - elle avec un accent adorable et malheureusement
impossible à hanscrire.
Et si lbn en demande plus, c'est bien volontiers que la naive enfant précise :
- Vous savez, je suis très amie avec François. Il faudra d'ailleurs que je lui demande de donner des ordres
pour que ses policiers fassent moins de bruit Cette nuit, je nlai pas fermé I'oeil.
En somme, rien de plus simple : si vous voulez être définitivement à l'abri des agressions et des
cambriolages, vous n'avez quh être blonde, jeune, -ravissante et suédoise. [l n'est pas obligatoire
d'apparteniràlapresse...'("' J'al téléphoné à I'Elycée, à mon eml Frençols... ' ",5au 11
déoembre l9&1, p 2-3).
I I On oomprend mal oe qui a pu intéresser Francis Girod dans oetûe lettre volée. Ce n'est pas
I'action, elle est absent€. Ni la psychotogie, plus que sommaire, des personnages. Quant à la dimension
politique, elle est inexistante quoique le lilm soit situé dans les hautes sphères du pouvoir. A aucun
moment, lerâlisaæurnkriveànqtsconvaincredelanéoessitédeson film ", annonoe Jean Roy ( " La
fettre voléc ", in L'Hununité,2l janvier 1984, p 8 ). Dans un autre papier, on fait le choix
d'employer, à deux reprises, le terme de fiction ; terme renvo''ant, par exoellenoe, à I'imaginaire. Nous
lisons : " Ce que les producæuns vqrlaient savoir, c'est oomment les Fmngis réagissaient ( avant même
la projcction du film ) à la fiction imaginée par Françoise Giroud n (...) " En parallèle, le sondage
conlirme la fiction de Françoiee Giroud, qui décrit aussi le Iôle délicaÇ effaé de oes femm€s de lbmbre :
les préeidentcs n ( n Quc feitec - vous si vous trouvcz une lettre compromct'tentc pour le
chci de l'Étrt ?', in lz jowtul dtr Dirrrorwhc, ?2 ianvier 1984, P 8 ).
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catégoriques 1. Les propos tenus et les insinuations faites amènent les lecteurs à penser

que réalité et fiction se confondent en certains points.

Deux papiers, apparaissant ensuite isolément, font également référence au Bon

Plaisir. L'un des deux reprend une formule de François Mitterrand. A sa lecture, nous

constatons que ce dernier est au fait que certains individus peuvent prendre pour ' argent

comptant'ce qui est relaté dans le livre2. L'autre texte énumère trois méthodes pour

écireun bon roman politique. Est cité Le Bon Plaisir, ouvrage catalogué roman à

clefs 3. Une certaine proximité avec la réalité est donc assumée par I'auteur de I'article.

I-e papier publié ensuiæ par Mirwte est riche en informations et insinuations sur la double

vie du hésident 4. Ce dernier apparaît comme un homme à femmes. Bt les rédacteurs de

1 n on peut se demander si les auteurs du fîlm n'ont pas un membre de leur farnille à la Cour des
comptes. Car, à coup str, voilà un film qui fera jaser et qui ne va guère contribuer à rafralchir llmage du
monde politique. Même si toute ressemblance avec des personnages existants... On connalt la suite ! n,

*nono Danièl Caron ( " FRANçoISE GIRouD : BoN Èr,^l,rsrn ', in It Croi.r L'Événement,
15 et 16 janvier 194,-p 16 ). Pour sa part, André Rollin écrit : " UN Présidcnt indipé qui brise une
ptiche chinoise de l'Elysée, un Président qui se méfw de son Premier ministre et Ic traile de cobra
sournois, m Présidcnt dont la fermu doit se lnire pur n'être qrc Dignité et qwlitê, on n'a jamais w ça !
Un Président au visage de sphiru, ron, on n'a janais vu ça ! C'est du cfuénu ' (.. . ) " Françoise Giroud,
autew du romtrn - teuillcton pour TGV - et du scénafio, poclanw pwtout qu'il n) a ps de cVs. D'accord !
Mais il y a bearcoup de trous de serrure. Ils pernættcnt des plans rapprochés sur ces lnnanes du pouvoir
qui craigrcnl leur propre abaissemenl et celui de la France - à cause d'unc lettre ( et non d'un rapport ) :
elle a été volée à l'ancienne maîtresse ( Cailurtnc Deneuve ) du Présidcrx. ElIe peut con prorrættre sa
répuntion. Un seal but, la récurtrer. L'ex - ministre de Giscard, uyant rencontré ( et semble - t - il
appécié ) le powoir et sa comédic, en restifræ lc cérémonial : Frarcis Girod - réalisa.leur, entre autres, du
'Trio InîerruI' - en souligne les excroissances. Elles font pew, mais c'est da cinéma / n ( n Le bon
plaisir " , in le Canqd fuhôtté, ?5 janvier t9&., p 7 ). " On oublie ce qui fut le livre, on s'amuse à
invenûeç à dire autremen! à imaginer lïmpact la puissance suggestive de llmage se substituant à celle è
l'écriture. Ivfiais, terminée cett€ fameuse adaptation faiæ en commun avec le éalisateur, achevés les
dialogues , on tnernble ", déclre même Françoise Giroud ( " Cee hommee malades du pouvolr n,

inlzFiguo,18 janvier l98/.,Pn ).
2 ç le chef de l'Éat ébrque : ' A ceux qui font semblant de croire au ' bon plaisir ' ou qui
dénoncent une'dérive monarchique', je ferai cette simple remarque: peut - on ciûer un seul manquement
au droit et par conséquent un seul abus de pouvoir depuis l98l ? Iæ rest€ mrest indifférent ' ", lit - on
('Mittenand et h dértve nonarchûquc',inLaCroixL'Evéruntsnt,6janvrer1989,p19).
3 I Il y a enfin le roman'à clefs 'où lejeu ( avoué ou non ) oonsisæ à reconnaltre tÊl ou tel
personn4ge rÉel, telle ou telle sinration @nnue, en appuyant plus ou moins les clins d'æil. t-e résultat
peut être croustillant, mais le public poæntiel est plus limité puisqutl doit se sentir suffisamment
' initié ' pour prendre du plaisir au jeu. Lc meilleur exemple récent est le Bon Plaisir, de Françoise
Giroud, qui fut accueilli par le petit monde politiqæ avec force sourires entendus.', explique Bernard
Lecomre ( " LA PoLITIQUE, C'EST DU RoMAN ! ", in I-a Croix L'Evénemenr, 4 juillet
1985, p 16 ).
4 Ce que lbn constate à la lecnre de ælles séquences : " Ils se marièrent et eurent des
enfants. Les bclles hlstolres dramour finlssent alnsl. Il faut crolrc que Françols nrest
pas un prince charmant. A ca cour républicalne, les frvorltcs vont pouraant se
cuccéden Comblen seront - elles ? Dlfftclle à dlrc ' (...) " Il peut en cottcr de
dévoller les secrete d'alcôve du prlncc...'(...) " Jean - Edeilr tÊs eu falt dcs moeurg
présldentlelleq va Juequ'à décrlne le rltucl emouneux dc eon antl . hénog " (...)' Jean -
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ce papier vont jusqu'à reprendre le portrait - type, fait par Jean - Rlern Hallier, de la

femme courtisée par François Mitterrand. La description, précisons - le, correspond à la

personne dânne Pingeot ; Anne Pingeot que I'on verra ensuite sur différentes photos

publiées.

I-es papiers et illustrations proposés au cours de la période 17 -> ?/l mars 1993

sont tous composés par Mirute. I-a rédaction se mobilise alors pour informer les citoyens

du fait que le Président réside, en secret, au 11 quai Branly. Le titre se glorilie de oefre

découverte réalisée grâce à ses enquêtes dont les résultats sont rendus véritables et

vérifiables par les illustrations publiées ; il se flatte des embtches surmontées et de

I'exploitation par d'autres journalistes des informations révélées 1. Précisons que la

majorité des textes publiés s'attarde sur la résidence secrète du hésident et le train de vie

Edern Halller a dressé, dens un pemphlet Intltulé | L'honneur pcrdu de Frençois
Mltterrend I - Jamais publlé ., le portralt - type de lrheureuse élue : talons plats,
socquettes blanches, Jupe pllseée. TrÈs BCBG, verslon femme - enfantr cn somme "
( " A . t - ll été r{ststent ? ", 13 au 19mai 1992,p l0- 1l ).
I Nou" lisons : " il nous serait pas venu à I'idée d'aller vérifier le g1æ présidentiel si un tuyau,

incroyable, ne nous était parvenu : François Mitterrand vit caché, à I'insu de tous, dans le VII e

arrcndissement de Faris. D'abord incrédules, nous avons cependant voulu en avoir le coeur net. Après
plusieurs semaines d'enquête, des heures et des heures & planques et de filatures, ùomPant la vigilance des
brvices de sécurité présidentiels, l'équipe de 'Minute ' est en mesure de le révéler, preuves à I'ap'pui :
depuis au moins huit mois ( et depuis plusieurs années sans doute ), le président de-la Républiqtæ, vit,
Oairs ta plus totale discrrétion, au 11, quai Branly, à Faris " (...) " Plusieurs jours d"!Tæ, des reporters de
'Mnute', se relayant afin de ne pas se faire repérer par les services de sécurité, ontrplanqtÉ'à proximité
du l1 " (...) " Désireux de connaûtne le pnopriétaire des lieux, nous nous sontmes rendus au cadasEe " (...)

" à aucun moment, dans notre enquête, nous n'avons pu ne serait - ce qu'entr'apercevoir Danlclle
Mltterrand. En rcvanche... Il faisait beau, ce matin - là" pendant que les rcpqûers de 'Mnute'
'planqgaient'le domicile présidentiel " (...) " L'intuiton que Anne_P. fréquenbit le 11, quai Branly, peut
-êtrehêmequ'elleyhabitait, nous étaitbien venue " (...)'Cett€ intuition, nous avions voulu la
vérifier. En es-sayant de la suivre, il y a quelques jours, à la sortie dbn bâtiment consacré à I'art, et où elle
occupe une fonctim importante. Les €mbouæillages nous avaient empêché de mener à bien la filaturc.

lv[ais le lendemain matin, Anne P. sontait du ll, qtrai Branly, Paris VII e ", n Coup de chance pour
notre photographe : négllgeant les règles ler plue dlémentalrcs de séeurlté, Françoie
Mltterrand falt quelqu$ pas devant son domlclle trùs prlvé ' ( légende photographique ),
, Minatc a découvert lc cecrct de Françols Mltterrand ' ( titre \ (' Mtnute a découvcrt
le secret de Françols Mltterrand ', 17mars 1998,p 2à4'); " Leshabitantsdu 11,çaiBranly
vivent depuis mercredi dernier dans la sræpicion. On frôle la parano'râ Contactés individuellement pr
téléphorc-au qrs du week - end par un curfÈre dêircux de vérifier nos informati@s, les fonctionnaires
de ia présidence de la République ou leurs épouses demeurant à la même adresse que Françols
Mltterrand se sont presque tous retranchés denière un ' je nc sds pas au courantr très peu
vraisemblable"("Une teupc chez Tontor ? ",24mars L9{3,p7);'Plerre Chasslgneuxest
fgrieur Iæ direcæur de cabinet de Françols Mltterrand à lElysê se demande €noore cmment des
journalistes ont pu planquer devant le donnicile du président de la RéEtHiqrc -sans attirer I'aficntim dcs-serviæsdesécndÉr(" 'Mlnutc 'e 

fal t  mouchc' ,%marsl9BB.,pT).Notsnoû.msenf inquele
journal, oomme pour s'assurer d'une certaire auûo - promotiqLghoig{ de_prÉsenter une æpie de la Une de-Mimte 

intitulée' LE DOII|ICILE SECRET DE MIITER'R'AI{D'.
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en découlant I ; on juge, négativement, le dispositif policier et financier engendré par ce

choix de vie 2. Nous notons que seul le papier titné ' Minute a découvert le secnet

de François Mitterrand " indique, plus ou moins explicitement, que le chef de l'État

vit, quai Branly, avec une famille illégitime. [.es autres textes préfèrent passer sous

silence I'information. Précisons néanmoins que le paprer cité srabstient de donner le nom

de cette double famille pour ne parler que " dAnne P. " ( toutefois, les textes publiés

après le ?A mars 1.993 nomment celle qui, parmi les différents qualificatifs qui lui sont

associés, est majoritairement présentée coûlme " I'amie intime " de François Mtterrand ).

Plusieurs des textes publiés ponctuellement, entre le 12 mai 19% etle 12 janvier

1994, par Mirute, mettent en avant les écoutes téléphoniques pratiquées par la cellule

élyséenne, représailles infligées aux journalistes et auteuË désireux de révéler la double

I " I-etimingduhésidentestréglécmmedupapieràmusique.ABh06 au plus tôt,8 h lO au
plus ard, ùous les matins, la lourde grille du 11, quai Branly, commandée électiquernent" sbuwe pour
iaisser passer les voitures de la Présidenoe : une R 25 aux vitres æintês et une XM, auxquelles se
joign€ni une 309 GTI noire avec un liseré rouge, et deux moûos - une 600 cn 3 Enduto rouge et une 500

"r 
3 Y"-ahr noire - en protection. Ptus un faux camion de livraison qui masque le départ du ærêge

( voir schéma ) " (...) " Seul un oeil averti peut remarqu€r, dans les minuûes qui précèdent la sortie du
Président, qu'un dispoeitif de sécurité s'est mis en place, composé de membres du GSPR' le
Groupement de sécurlté de la présidence de la Républlgue. Tous les véhicules sont
banalisés, ùous les gendarmes en civil. h sécurité inÉrieure est plus impressionnante enod€. Tout de
suiæ à gauche en pénétrant au 11, un poote de sécurité interdit à quiconqrc I'acês au bâtiment. Tenu par
tnois gardes - deux au moins étant d€s militaires, eNr &nue civilg mais armés, le troisième ayant plus un
'looÈ'de policier -, le poete est équiff d'un écran de contrôle vidéo qui visualise, en plan fixe, les
mouvemenB devant la grille ", lit - on par exemfle (' Mlnutc a découvelt le cecnet de Françols
Mttterrand ", 17mars 1993,P2à4).
2 Nous relevons les formules suivantes : " Un pr{stdent dc la Républlque nreet pes un
cltoyen tout I falt comme les autres. Et se vle prlvée concernc tous les Françaie.
Qul ont le drolt dc savolr pourquol Françols Mltter'rrnd lcur a lrtsEé crolre quril
vlvalt benoitemcnt rue de Blèvre... " ( chapeau \ (' Minula e découvelt le rccret de
trbançols Mltterrand ", l7 mars 1993,p2à4); " I)ane eette rue étrclte du Quartlcr latln'
entne le boulevald Saint - Germaln ct lc qual dc le Tournelle' tout semblc 8e pesser
comme sl lc chcf dc l'État y demeuralt touJourc. S|r pollclcrs ee r',clayent pour
a6guner au fantôme du pr{stdent de la Républlquc une totalc qulétudc " (...) ' Le dame
qul tlent I'etellcr de rellunc de la rue de Blèvre ect blen plecée pour savolr que
Françols Mltterrand ne dolt pluc pacccr ûùs souvent à eon domlcllc " (...) ' Tout ce
atpoïmf pollclcr nc servlralt - ti donc qu'l protégcr lépouce du chcf de l'État t
Mênc pr& Dc I'avls de toue, elle . même ne dolt pluo habltcr ruc de Btèvrc " (...)
, Questlon I I'actuel et au prochaln mlnlstrcc dc llntérlcur : egt - ll blcn utlle de
malntenlr un dlcpoettll pollclcr cotteur qul moblllec en Permonence elx
fonctlonnalrcs pour le pnoteeûon drun hôÛGl partlcullcr vldc ? ' ( " Et nre de
Bfèvrc ? ',17 mars 1993, p 2 ).
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vie du Président 1. D"s papiers montrent également I'implication d'Anne Pingeot dans la

vie du personnage politique, FrançoisMtterrand 2.

I-es articles parus entre le 10 et le 16 avril 1994, proposés pæ lzFigaro, Le

CansdEnclnîne et Frætce Sor, font mention, plus ou moins explicitement, des rôles

joués par Roger - Patrice Pelat et François de Grossouvre aupês de la famille illégitime

de François Mtterrand ; de lern connaissance de son existence 3. Certains indiquent aussi

I Ce que montne, par exemple, la lecture de telles séquences : ' Bnfin ! Après plus de tnenûe ans
d'existence, et qmsiment autant drannées de doutes, de présomptions, dtntime conviction quant à la
, suryeillance 'àe nos ligrres téléphoniques, nous sommes aujourdhui en mesur€ d'en apporter pour la
première fois la preuve : ' Mnuûe ' a êtÉ fld sur écoute. Iæ 7 janvie_r 1986, une demande d'écoute a été
àeposee auprès du Groupement inærministériel de contrôle ( GIC ), officine située aux Invalides et oPérant
tes gcouæs æléphoniques pour le compûe de différents services officiels " ( " Quand les barbouzes de
Mitterrand espionnaient ' Minute ' ", 19mai 1.993, p3 -4 ) ; " l:celluleantiterruistede
lÉlysée, on le sait, fut parfois chargê par Rançois Mtterrand de besognes très personnelles. TIè8 prlvées
même. I-a liste des 116 écoutes en notre possession en comprend parexemple une bonne quinzaine
destinées à suivre pas à pas, coup de fil après ooup de fil, l'écrivain Jean - Edern tlallier. Tout simplement
parce que, à t'époque, Jean - Edern Halller menace de faire paraltre un drvrage alors intitulé ' Tonûon
àt lvtaÀine , avant de devenir'Lhonneur perdu de François Mtterrand ', dans lequel le ton pamphléaire
inquièæ moins le locataire de lÉlysée que les révélations croustillantes quïl coltient Les
' branchements ' téléphoniques nbnt alors qu'un seul but : savoir, précisément, jusqu'où l'écrivain ose
aller dans la révélæim d'alcôve. Dbù les bretelles posées sur des lignes aussi variês qw celles de son bar
p4;éféré, sa cantine habinrelle, sa femme de ménage por$gaise (!), ses éditeurs virtuels, etc. " ( " Les
écoutes trèe prlvées dc Mltterrand ", 26 mai 1993, p 11 ).
2 Nous lisons : " En janvier 1983, Danlelle Mltterrand refuse d'accompaper son mari au
tvtaræ " (...) " Quand llassan II inviæra à nouveatr le président I'année suivanE, oe sera sans madame,
mais avec une ' amie '. C'est, raconte Marie - Thérèsc Gulchard, en compagtie d" une anic inlime,

Anne Plngeot, consemotrice ut rwsée d'Orsay, spêcblisée dans les scalpnres duXIXe siàle ' quc
François Mitærrand accomplira en aott l9B4 cette visiæ privée au lvlaroc. A drautrres reprises François
Mitterrandl'accmpagneraégalementàClermont-Ferraûxl,savillenatale'(iLr I lmle lntlme | ",
in Minute,12 mai 1993, p 2) ;'Ce que nous avons déoouvert en menant noo investigations va bien au
- delàde I'anocdæ.' La nuison, htenrre et lcs barborw ', tel pourrait eu€ b titB de lhistoire que nous
allons vous raoonter. Il y apparal! en effet, que non seulement François Mittcrrand s'est livré à une
dissimulaton de pafimoine en faisant racheter, par une société civile immobilière, la maison qu'il avait
acquise à Gordes, mais aussi que s<nl prete - nom, Mme Anne Pingeot qui ry posefde pourùant ni mandat
élétif ni poete officiel au sommet de la Réprblique, opère une jonctior inatændue enû€ lcs deux plus
grands scanales du pouvoir socialistc " ( " Le Juge Jean - Plerrc pnoPosc llnculpetlon de
Mlttemand I ', in Minate, 12 janvier 19194, p 3 - 4 ).
3 Nonsrelevonscesforrrules: (FrançoisdeCirossouue) " auraitErnounir- y a t - il songé ? -

les pamphlets que I'on faisait circuler sous le mant€au, sous I'Ancien Régime, .lary ! me$eury tradition
desimazatinad€s"r(i Le braconnlcr du pouvolr',inleFigæo, l0awil 1994,p 5) ; " François
de Grossouvre était depuis plus de ûent€ ans l\rn des rares hornmes de confiance de Mtærrand pour ses
affaires privées. C'est ainsi qu'en 1967 il avait acheté avec lui une maison à Gord€s ( Vaucluse ), maison
cédée plus tard à une anie du hésident avec I'aide financière de Felar Ce détail de la vie pr6identielle,
Grceournc l'avait relaté avec urrc grande bonne volonté au juge Jean - Pierre lusqræ cclui - ci enquêait
fébrilement sur Felat, ses chèqrcs et ses oeuwes " ( ' La dernlène attaque de GrossouYrc contre
Mltterrand ',inlzCotrudfumré,13 avril 1994, p 3 ) ; " Fraryis de Grusntwe éeit également
aufaitd'affairesprivéesconccrnantdir€ct€mentla personnalité du président " ( " Lee vlslteurc du
dcrnlcr roir ', in Fruwbb,l6 avril 1994, p 3 ).
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que la vie privée du Président est publicisée. Aucun détâil n'est touûefois donné 1.

Seules, deux interventions ( interventions ponctuelles dl CanardEnclnfuÉ et de

FranceDima.ncle ) font référence aux propos tenus par Jean Montaldo dans son livre

Mittenand et les quarante voleurs ; propos paraissant être inspirés par les dires de

François de Grossouvre 2. Nous apprenons que François Mtterrand a une femme et une

fîlle illégitimes qui résident quai Branly, gue ces deux penrcnnes sont entretenues aux

frais de l'fuat.

Les papiers produits au cours de la période 4 -> 17 novembre 1994 sont

provoqués par la parution, du 10 novembre 1994, de ParisMatch.I* magazine propose

alors des photographies de François Mitterrand en compagnie de safille illégitime et une

interview de Philippe Alexandre, auteur du Plaidoyer impossible pour un vieux président

abardonné par les sieru. La Croix L'Événemenl, L'Humanité, Lc Figuo, France Soir,

LeJoumalfuDirnanche, IzCanardEncLntné, Mirute et lciPmis prennent en compte la

sortie de ce numéro du magazine. I-es papiers alon réalisés donnent des détails sur le

contenu et les conditions de préparation de cetre publication 3 ; ce qui suppose que leurs

I Nous retenons ces séquences : ' les assauts se multiplient. Un livre raconte de manière
transparente mais sans la nommer la vie très privée du président " ( " UN CLIMAT DE FIN DE
REGNE ', in La Croix L'Evénement, 12 avril 1994, p 24 ) ; " la hargne que mettent certains
aujourd'hui à décrire la vie privée du hésident ", lit - on ( " La dernière attaque de Grossouvre
contre Mltterrand ' , in Iz Corud F)thdté, 13 avril 1994, p 3 ).
2 Ce que donne à penser la lecture de ûelles formules : ' ' Il n'a que detn obsessions, la nnrt et
l'aryent ', disait Grossouvre, ou lhurait dit, à lhuteur... Qui s€ sert habilement de son cher disparu pour
donner quelques coupe de pioche dans le mur de la vie privê présidentielle n, n Montaldo, ici, tente le
coup qull lui ett été impossible de monter si Grossowre était toujours de ce monde... Cela lui pennet de
parlerdu 11 quai Branly, d'évoquer en glissant une bicyclette sous un escalier, de laisser entendre que le
àasæt Oe Souiy - la - Briche ne cæhait pas que Gengi, le cheval nrkème ( gue lÉlysee ait pu gérer cetæ
affairededadaaussi maladroiùementdit assez la crispation au sommet de lEat ). Montaldo prétend ciûer
que oe que lui aurait conlié un mort, Grossouvr€, et lui fairc dire : ' Iz Président sait bien qrc, dans ce cas
précis, il rc peut stagir de vic prîvée. Tout cela se passe da.ns lcs murs dc l'Ent, au trais de la rmtion' '

( n Le Tonton fllngué ', in Le Canard F;t chal.né, 13 juillet 1991, p 7 ) ; ' François de Grossouvre,
Jean Montaldo I'a rencqrté d'innombrables fois durant les mois qui ont préoédé son éûonnanûe disparition
Il en a recueilli les oonfidenoes et ellee sont la source de son livre " ( " Depule 20 anc, dans ea vie
une femme et un enfant !',inFruwDinntrltc,16au22juillet 1994,p25).
3 N*r lisons, par exemple : " [argement illusûé de photographies prÉsentant' le père et sa fille ',

lbrgane de pressc publie également un entretien avec Philippe Alexandre. Leque.l croit devoir expliquer
que'ce secret intime', 'éclaire beaucoup de choses ' " ( ".LA VIE PRME DE FRANçOIS
MITTERRAND A LA ' UND ' ", in Ia Crob L'Evénement,4 novembre l9*1, p 12 ) ;
" LIIEBDOI{ADAIRE 'Faris lv[atch ' titre ' Mitterrand et sa fille 'à la une de son numéro paru jeudi et
publie des photos du chef de l'État en compagnie d'une jeune fille présentée comme son enfant naturel.
Ces phoos acoompagnent une longtrc interview du jornaliste Philippe Alexandre, auûeur d'un livre
intitulé' Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonné par les siens', qui parait cetæ
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rédacteurs ont compulsé le numéro post - daté et été en relation avec la rédaction. Il nous

faut préciser, qu'en fonction des séquences relevées, c'est plutôt la parution des photos

deParisMatchoulaparutiondulivre de Philippe Alexandre qui est mise en avant l.

semaine n ( n La grande d6rive',inL'Hwnantité,4novembre 1994, p 6 ) ; n L'heMomadalre
Paris - Match a fait sa une, hier, sur I Mitterrand et sa till.e r, en publiant hler des
photographies du président de la République en compagnie d'une Jeune fllle drune
vingtaine d'années pÉsentée comme sa fille naturelle. Des images qul accompagnent
la parution de I'ouvrage de Philippe Alexandre, Plaidoyer Impowible poar un vieux
président abandonné par lcs sicns ( Albln Michel ) " ( " Effervescence autour drun
tabou brisé ", inlzFigaro,4novembre 1994,p l0); " Jeudi3 novembre,'Faris Maæh'révélait
I'exisûence de la fille ' cachée ' de François Mtt€rrand en publiant sur quatre pages intérieures, les
photographiesduprésidentencompagnied'unejeunefille d'une vingtaine d'années n ( " Mltterrand
avait dit non... ',in FranceSoir,5novembre I94,p 8) ; " DIlvlANCHEdernier, àl-evallois. Dans
la plus grande discrétion, une petiæ troupe mettait la dernière main à la une du numéro 2 533 du Pmis
Match " (...) " Dimanche, en raison de la Toussaint, Match avait avancé son bouclage. Devant la petite
équipe : la une et ces douze pages intérieures qui avaient fait I'objet d'une longue réflexion. D'une
maturation. Depuis longæmps, des phoûos circulaient dont lvfazarine, puisque c'est là son joli prénom,
était lbbjet. Des photos qui étaient sur la table de Roger Thérond, le directeur général de Match, depuis un
bonmoisdéjà"(...)"Finseptembre,RogerThérondavaitdécidédesurseoiràleurparution r 1...) i Fas
de publication dans I'immédiat Publiées seules, sans actualité, elles auraient concouru à la révélation
d'une double vie. Un'scoop' gratuit, ce à quoi RogerThérond s'opposait. 'Nous avons parlé longuement
de ce sujet, avec Daniel Filipacchi, dit Roger Thérond, et jamais le mot scoop ne nous est venu aux
lèvres '. [æ déûonateur, la coihcidence, fut la sortie du livre de Philippe Alexandre n (...) " ' Pour la Une,
la décision est prise '. On n'utilisera pas le choc de la photo. Il ne s'agit pas d'une révélation mais de la
nanation d'un aspect shakespearien de la vie du Président " (. . . ) " les mots dbrdre sont tendresse et pudeur.
ks question de sensationnel pour cetûe Une. On se refuse à publier plein cadre le visage pourtant si joli
de Ndazarine, pas plus que la photo montrant le t€ndre geste du pnésideng sa main posée sur l'épaule de sa
fille ( elle n'apparaitra qu'en incrusùation ) ' ( n La semaine où apparut Mazarine ', in Le Journal
duDhnanclæ, 6 novembre I99[, p 1 - 5 ).
1 Far"ette formule, c'est I'action de ParisMatchqui prime : n Les responsables de ' Faris À[atch '

ontparfaitementledroitdepenserquelapublicationdecetùephoton'ariendechoquant"("CHACUN
SES CHOIX ", in France Soir,4 novembre 1991, p 8 ). Ce qui est différent dans d'autres séquences
faisant plutôt cas de I'entreprise de Philippe Alexandre : " Dans son livre Plaidoyer impssible pour un
vieax président abandonné par les siens (Albin Michel ), Philippe Alexandre évoque en ces tennes la vie
privéeduchefdel'Etat:"(" Ce qurécrlt Phtltppe Alexandre',inLcFigarc,4novembne1994,p
lO);' Ltéditorialiste dc RTL expliquc pourquoi il a brtÉ b tubou æbn bquel on ne
parlc pas de la vie prtvée dcs hommes politiques en Frutca n ( sous - titre ). Sous ce sous -
titre est proposée une interview de Philippe Alexandre. Celui - ci affirme notamment ne pas avoir
collaboré à la sortie du numéro de Pmis Match. Ainsi, à la question " Vous n'êtes alors strement
pas choqué par la publlcation des photoc de la lille de Frrnçols Mltterand dans Paris
- Match ? Vous étlez drallleurs peut - être au courant ? ", I'auteur rétorque : " Non, je vous
garantis quhiermatin encore, je ne le savais pas. De ùoute façon, lorsque lbn prend ællernent de soin à se
monber dans des lieux publics, dans des endrdts où lbn va pour être w, ce n'est pas exhaordinairement
choquant. Il n'y a pas de ligne jaune franchie " ( " Phllippe AlexandFe 3 | Je nrei pac voulu
falre un coup | ', in Iz Figuo, 4 novembre 1991, p 40 ). Fait qui est cmfirmé dans un autre papier :
" Jeudi matin, sitôt sa chronique expédiée à RTL grâoe à la ligne spécialisée qui relie sa petite maison du
XV e arrondi$ement aux studios de la rue Bayard, Philip,pe Alexandrc achèæ Match.Il y découvrc son
interview et, avec stufffaction, les phoûos. Iæ téléphone ne cesse de sonner. 'Je me suis retouvé dans un
maelstrôm qui me dépasse. Pour les photos, je ne savais pas, mais je ne me désolidarise pas de la
dérnarche&,Iulatch- '" ( " La cemaine où apparut Mazarine ", in I-cJournaldaDinancru,6
novembre l99l,p I - 5 ). I-es actions de ParisMalch et de Philippe Alexandre sont donc bien dissociées.
Un article précise ùouùefois que crest la sortie du livre de Philippe Alexandre qui a été le déclencheur à la
publication du magazine : " Des photoe qui étaient sur la table de Roger Thérond, le directeur général de
March, depuis un bon mois déjà' (...) " [.e détonatcur, la cdfncidence, fut la sortie du livre de Philippe
Alexandre, chroniqueur impertinent et infanné de RTL, qui allait cmfirmer aux déûours de quelques pages
seulemen! sans donner son nom, ni sans parler de sa mère - I'existenoe de oette fille du Prrésident Quand
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Toutefois, dans la plupart des cas, c'est I'association des actions du magazine et de

I'auteur, c'est la publication d'un numéro hors du commun présentant le Président et sa

frlle illégitime avec une interview de Philippe Alexandre confirmant les faits présentés qui

fait réagir 1. I-er différentes rédactions évaluent alom la publicisation de la vie privée de

François Mitterrand et ses répercussions sur la presse française. Pour ce faire, elles

mettent en avant les points de vue de journalistes ou retranscrivent les propos de

personnages politiques, de vedettes du spectacle2 oa de lecteurs. Les réactions

proposées sont divergeantes. Dans certains cas, cette médiatisation de lafamille illégitime

du Président est ouvertement critiqtrêe. PçisMatch, notamment, est accusé d'entraver,

selon le modèle de la presse anglo - sru(onne 3, la vie privée d'un personnage politique

les bonnes feuilles du Plaidoyer impossiblc arrivent au journal, I(atherine Pancol, écrivain et plume
sensible, va interviewer Alexandre. C'était voilà deux semaines. ' La parution de ce livre donnait une
profondeur, une justification et surtout une résonance romanesque à notre parution ', explique Roger
Thérond " ( n La semaine où apparut Mazarine ', in Iz Jowrul du Dinanch4 6 novembre 1991,
P1-s ) .
1 Ce que montre, par exemple, la lectrue de oes séquences : " dans w Ptaidoyer hnpossibte pour
unvieux présidctt abailomé par les siens ( Albin Mchel ), le journaliste Philippe Alexandre ' restitue
I'ensemble de la vie du président à la veille de la fin de son mandat '. De manière expliciæ, l'éditorialisæ
de RTlévoque ainsi I'existence' d'une famille morganatique '. En clair : le président aurait eu une fille
d'une liaison exraconjugale. Pour I'auûeur, pasce que François Mtûerrand'ne sbn cache plus depuis un
ar ', ce ' secret que nous autres, joumalistes, avons respecté jusqu'à présent, n'a plus lieu d€tre '. Cette
aflirmation permet à un heMomadaire parisien de faire sa ' une ' sur François Mitterrand et sa ' double
vie '. I-argement illusffi de photographies présentant ' le père et sa fille ', I'organe de presse publie
également un entretien avec Philippe Alexandre " ( " IrA VIE PRME DE FRANçOIS
MITTERRAND A LA I UI\E ' ", in La Crob L'Evénernenl,4 novembre 1991, p 12 ) ;
" LtIEBDOIi,IADAIRE ' Faris Ndarch ' titre ' Mitterrand et sa fille ' à la une de son numéro paru jeudi et
publie des photos du chef de l'Éat en compagrrie d'une jeune fille présentée comme son enfant naturel.
Ces photos accompagnent une longue interview du journaliste Philippe Alexandre, auteur d'un livre
intitulé 'Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonné pÊr les siens', qui parait cette
semaine n ( n Lr grande dérlve ',inL'Hwtnnité,4novembre L994,p 6 ) ; " Un livre du journaliste
PhilippeAlexandre,Plaidoyerinpossibb pw rn vieux présîdenl abandowté par lcs siezs ( Albin
Mchel ), et des photos de Pa.ris - Match monhant Frangois Mitterrand en compagnie d'une jeune fille
pr6entê oomme sa fille naturelle relancent le débat sur le rcspect de la vie privê des hommes publics n
( " Mltterrand et le tabou lompu ', in LcFiguo,4 novembre 1994, p I ).
2 n est intéressant de souligner que parmi les nombreuses réactions relevées, les personnalités
politiques et du spectacle s'entendent pour critiquer la médiatisation de la vie privée de François
Mitterrand. Comme stl s'agissait pour ellæ de se pnémunir contre touûe aneint€ de leur prcprc vie privée.
3 gn imagine alors qrre PafisMatcha subi lTnflrcnce de la presæ anglo - saxolne, on craint que la
pne.sse frangise euive le même chernin. Nous relevons, en effet, les formules suivantes : " En Grande -
Bretagne ou aux Etats - Unlc, ll n'y a pac de vie prlvée pour une personne publlque.
Celuf qul se mct en avant danc le communiutê, ct crcgt évldemmcnt le ces des
hommes polltlques, prcnd le rlsque de devolr rendre des comptes sur la totollté de ses
actlvltéc, publlques et prlvées n (...) " Est - cc llnfluence anglo - stxonno, mais la
déclelon drun Journellstc dc rcnom dc rendre publique lexlstencc dc Ienfant naturel
qu'auralt eu ll y a vlngt ans Françolr Mlttcrrend, les lmagcc drun hebdomadalre,
brfcent un tebou " ( " PRESSE ET VIE PRIYEE ", in I-a Crob L'Ev&nment,4 novembre
1994,p 1);"Faut - ll appelcr cela un progrès ? En quelquec hcurer, le France cst
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chose à laquelle les Français ont jusqu'alors peu d'intérêts I ; de briser un tabou,

d'entacher une pratique de la presse française 2. C"qui plonge les journalistes dans une

certaine crise de conscience etles amène à réfléchir surleurs responsabilités. Et ce que ne

se prive pas de rappeler François Mtterrand lui - même :

passée, de la bonne viellle complaisance catholique et latine, au purltanisme anglo -
saxon, qui nrest souvent qutun allbl pour la morale du trou de serrure. Au treln où
vont les choses, nous pourrions nous retrouver rapidement à ramper dans les
caniveaux, la poubelle par dessus la tête, au mllieu de cette fange où pataugent tant
de journaux dans le monde n (...) n Le débat va entrer, comme en Grande - Bretagne,
dans la chambre à coucher, voire aux toilettes. Maintenant que les vrnnes sont
ouvertes, la presse française risque drentrer dans le droit commun. Plalgnons - la.
Plaignons - nous. Depuis des années, la France demeurait un llot de sagesse, au
milieu de I'oc6an de révélations en tout genre qui polluent les Journaux américains,
britanniques, ltaliens ou allemands. C'est ce que M. Kohl a appelé, un jour, le
' journalisme de porcherie '. Eh bien, les anges arrivent, où nous serone appelés à
cochonner à loislr, en vertu des grands principe* Quand tous les yeux seront braqués
sous la celnture, ne va - t - on pas jeter un dlscrédit supplémentalre sur la classe
polltique, déJà déstabillsée par les I affaires ' ? " (...) " Il faut malntenant espérer que
la presse française ne glisse davantage sur une mauvaise pente, et, après avolr médité
fa fable de la pallle et de la poutrc, se souvlenne de la parole du Chrlgt z I Quc celui
qui n'a jamais pêché jette Ia première pûerre t'(r I4 première pierre ',inlzFigaro,4

novembrel99l,pl).Nousnotonsaussiquàlaquestion"Ce précédent va - t - ll en entrainer
drautres ? La presse française va - t - elle I srangliciser ' ? ",Jean-N,larie Charon rétorque
" C'est à craindre. D'autant que la présence sur note ænitoire d'édiûeurs anglo - saxons va en s'ampliliant.
Etque les édiæurs français sont sensibles aux pratiques des pays voisins. Par ailleurs, si la réaction dans
le public est pooitive - ce précédent - notarnment en termes de vente -, des pmatiques similaires risquent de
se développer. Surout en ffriode élecùorale. Des journau comme Voici, sns s'immiscer dans le domaine
politique, ont drailleurs redonné une vigueur et une vitalité à la presse qui mise beaucoup sur la révélation
d'dfaires priyées " ( " ' LA SOCIETE VA TESTER LA RUPTURE DE LTINTERDIT ' ", in
La Croi.x L'Evérærnent,S novembre 199/1,p28).
I  Nousl isons,parexemple:"Valéry TURCEY I l )es recours'" :" 'Enprésenced'une
att€int€ caractérisée à la vie privée, le président et lajeune lille disposent de voies de droit ' pour agir
conft la publication de ces photos sur le fondement de I'article 9 du Code civil : ' chacun a droit au
respect de sa vie privée ', expligue le secrrétaire général de lUnion syndicale des magiStrats "
( " MITTERRAI{D : LA TEMPETE', in Francebn 4novembre 1991, p8 ) ; " Comment ne
pas s'lndlgncr devant l'étalage de la vle privéc drun homme, quel qurll solt ? "
( " Indfgnatlon ", in L'Hwnanité,4novembre 1994,p 6 ) ; " la France, si elle aime les anecdotes et
les histoires cloustillantes, se moque le plus souvent comme d'une guigne de la vie privée de ceux qui la
gouvernent. Ou plus exact€ment, il est dans I'esprit français, dans sa culture, de ne pas s'intéresser
publiquement àces 'choses - là '. [a vie intime des hommes illustrcs appartient, dans ltlexagone, aux
oonversations de bistrot ou aur bavardages de salles de rédaction. Surûout pour oe qui concerne les
hommes politiques : si les 'affaires 'ont phu qu'égratigné leur crédiL demeure un implicite en France : il
y a des chosee qui ne se disent pas. la vie privée, c'est leur affairc " (...) " la France, jusqu'à présent,
n'était pas sensible à oe type de dévoilement, qr de dévoiement " ( n La dérive anglo - srxonne ', in
LcFigno,4 novembre 19194, p l0 ).

Cf. papierstitrés : " PRESSE ET VIE PRIYÉE " ( 4 novembrc l99zl,p I ), n LA YIE
PRIVEE DE FRANçOIS MITTERRAND A LA I UNE'" (4 novernbrp 1991, p l2),
"L'EXAMEN DE CONSCIENCE DE LA PRESSE FRANçAISE "(Snovembrel994,p4
-5),dans L Crob L'Événenunt;  'Lo grande dérlve"14novembrc 1994,p6),dans
L'Hurrnt i té; 'Lapremlère pletc " ,(4novembre1994,p1),"Effervccccncc autour drun
tabou brlsé " ( 4 novernbre l99tl,p 10 ), dans LeFiguo.
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- " 'Je n'ai pasd'opinion', â-t-i ld'abordaflirméàproposdesrévélationsde Pæis-

Mdch.A - t - il néanmoins I'impression qu'un tabou a été brisé ? 'ça ne me concerne

pas ', a - t - il d'abord indiqué avant d'ajouter faussement sibyllin : ' cela vous concerne

plus vous ( les journalistes ) que moi '. Une manière de renvoyer la presse à ses

responsabilités " ( " t Cela yous concerne plus vous que moi t ", ir La Croix

L'Evénernenf,5 novembrc 1994,p 5).

ParisMatchestégalementcritiqué, dans les pages de FranceSoir, IzFigaro, Ia

Croix L'Événernent, L'Humanité et Le CanardErrclnîné, pour les raisons suivantes :

rechercher le profit I ; entraver la vie privée d'une jerme fille2 ; s'attaquer à un Président

en fin de êgne 3 ; mettre en danger la démocratie et la crédibilité des politiques 4. Mais la

1 Ce qu'un lecteur de FranceJoir dénonce, par exemple : " I)OMINIQUE t Lthypoctisie
s'envolein' i rPourmoi, 'ParisMatch's 'est lanélà-dedanspourretnouverunlectoralAvant, i l
avait une position ambiguë. Iâ, au moins, c'est clair I t ( ' ET VOUS, QU'El.l PENSEZ - VOUS ? ', 4
novembre 1991, p 8 ). Dans Iz Canard brclnfué, nous lisons aussi : n si ' Match ' se défend d'un coup
commercial en affirmant ne pas avoir augmenté ses tirages, il ne s'en est pas moins offert un coup de pub
pourpascher"("LE NON - DIT ET LE QU'EN - DIRA - T -  ON",9novembre1994,p1).
2 Nous lisons, par exemple : " FRANÇOISE GIROUD, écrivain, anclen directeur de
LtExpreu " (...) n ' C'est encore pire qu'une atteinte à la vie privée : cela traduit des moeurs de goujat
Que I'on ne laisse pas tranquille François Mitt€rrand, passe encorc, mais a - t - on pensé à la jeune
fille ?'" ( " Des nesponsables de la pFesse réagissent ', in Iz Figaro, 4 novembre 1994, p
l0 ) ; " Henri Emmanuelll : 'Ce n'est pas le p€sident de la République qui me paraft le premier
concerné dans cette affaire. Crest une personne. C'est une jeune lille qubn utilise d'une façon vraiment
srrffiocre ', juge le premier secrétaire du PS n ( " Des réactions indlgnées n, in La Croix
L'Evétænænt,S novembre 1994, p 5 ).
3 ' Le tabou sur la vie privéc, qui étalt une sorte d' ' exceptlon françalse ' a
explosé, ce qul a permls de lancer une nouvelle cur{e contre le chef de I'Etet. On
admlnere, au peseage le I courage I drune pressc qul ne statteque aux gouvernrnts,
aprèe lee avolr tant pourléchés, qura conditlon qutils eoient à leur couchant et,
comme M. Mltterrand, en fin de mandat ", affirme Franz - Olivier Giesbert (' Ir prcmière
pierrc n, in Lc Figoo, 4 novembre 1991, p I ). Four sa part Jean - Ir4arie Charon explique qu' n en fin
de cycle politque, chacun s'auùorise plus de libertés. Il y a quelque temps, un certain nombre de
publications n'auraient pas osé s'en prendre à la personnalité du président de la République. Aujourdhui,
nous sommes en fin de règne ".( ' ' LA SOCIETE VA TESTER LA RUPTURE DE
LTINTERDIT T ", in La Crob L'Evétæment, 5 novembre L99,4, p 8 r,
4 Ce que monttre, par exemple, la lecnrre de telles séquences : " Les pretlquec auxquelles ce
llvre I Parls Match t sont méprlsentes pour lee lectcure et dengereuees pour la
démocratle. Aux Étate - Unls, dé1à, elles ribalssent la campegne élàctorale en cours
au nlveau des ragote. En France, elles ne peuvent qurallmentcr un pcu plus le neJet
de la polltlque déJà entretenu par dee Jeux polltlclens à cent llcues des
préoccupations des Français, et dont lrapproche de lréchéance pr€sldentlelle aggrave
I'eecalode. L'exercice de la cltoyenneté appelle au contrelre Ilnformatlon sur les
véritables enJeur. Crest ce à quol s'emplole I lrHumrnlté | " ( " Indlgnatlon ", in
L'HwmnM, 4 novembre 1994, p 6 ) ; " Pas la peine non pluc de mlnlmlscr Iaffalne, qul
aura dce conséquences quron nrl poe flnl de megurer sur notrc vlc polltlquc. Le débat
va entrer, commc en Grande - Bretegne, dans la ehembnc I coucher, volre oux
tollettcc " (...) " Quand tous les yeux scront braqués coue la celnturre, nc vr - t - on
pas Jeter un dlccrédlt supplémentelnc eur la classe polltlque, déJl déstabtllsée par les
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médiatisation de la double vie de François Mitterrand est aussi et surtout défendue. En

effet, un grand nombre de titres se mobilise. Ce sont LeJournalduDirnanche, Le Figoo,

Mirutte, Le Canard Enchnîné, France Soir et Ia Croix L'Événemenf. Ces derniers

donnent à lire différents arguments, de journalistes, de lecûeurs ou d'un avocat : [a double

famille du Président Mtterrand a vécu illégitimement aux frais de l'État I - fait que les

journalistes se font fort de dénoncer; les Français sont en droit d'être informés de la vie

I affaires I ? Et quraura gagné la démocratie quand les anciennes maltresses de nos
goiiernants feronlt recette, comme aux États - Unis, avec leurs Mêmoires où leurs

Ëonférences de presse ? Il faut maintenant espércr que la Pnesse frlnÇalse . ne gllsse

davantage sur une mauvaise pente " (' La première pierre n, itt Iz Figaro,4 novembre
1994, p I ).
1 Nous lisons, par exemple : " A pr.opos de la fille de François Mitterrand, une dame
qui a falt le voyaç de Clôrmont - Feirand témoigne : I En Auvergne, on connait les
vies du Présidlni depuis vingt ans '. Une autre jeune femme s'lnterroge sur la
parutlon des photos. t- Vle prlvée... Mais songez que cette famille a vécu en partie

]ur les denieis publtcs ', slinsurge Alexandre " ( " A Brlve, Alexandre face à ses

lecteurs ,,inlzJournaldu.Dimanclu,6novembnelg9l,p5);"*QueFrançois Mtærrand ait une
' famille bis ', c'est son affaire " (...) n En revançhe, le fait que cett€ famille secÈte ait vécu dans les
palais de la République,aitêtétransportée el enfelenue par I'argent du contibuable mérite en effet d'être
révélé aux Érangis ( Merci À,û\4. Alexandre et Montaldo ). Danlelle A'SSELIN' O22OO

Solssons  " (n lJa f fa inerPar is  -  Match t  ' , in l -eF igarc ,8novemb, re l r94 ,92) i :  nenous
à"111-O"or pas a quet titre le Président a fait participer Mâzarine au dlner d'État offert à l'Élysée à
I'empereur diu Japon lors de sa tout€ récente visite en France. Poser la guestion ce_serail risquer une
incursion inconvenante dans le domaine de la vie privée..." ( Papier non titré, in Iz Camrd hrcruîrré, 9

novembreI99l,p8);nPeut-onimaginer,cartelleestbienl'unedesquestions-guifqorynt,qu'un
président de la République ou tel haut responmble de la République, entretienne une double vie à I'insu de

ia quasi - totalité àe seJconcitoyens ? " (...) " Non, si la liaison est de nature à_po.æ. att€int€ à la streté
Ae iÉ,at : ce fut, en Angleterre, i'affaire Profumo. Non, encore, si le chef de I'Etat utilise au bénéfice de
cette deuxième famille les moyens que l'État met à sa disposition ( et dont, soit dit en Passant, il a déjà
usé et abusé au profit de sa premiere famille ) : c'est I'affaire Mazarlne " (...) " I-e domicile clandestinde
François Mft€;and que'Mnute 'a découvert se trouve au 11, qui Branly, I ntil dans des Mtiments

"pp"iæn*tàlaprésidence 
de la République " (...) " 'Minute 'a pu établir, photos à I'appui, non

r",it"a1*t que Fànçois Mitterrand y-habitait ordinairement" mais que Anne P... y vivait également,
délaissant rêgdiererÀ"nt son domicile légBl de la ræ Jacob. A quel tiFe, si ce n'est à oelui de ' maltnesse
légitime' di chef de l'État ? C'est à cetæ même qualité que Anne P... avait déjà eu le plaisir

d'iccompagrer le président de la Réprblique au ldaræ en 1984 ( en voyag€ *oI - pg"e il esj vrai ), avec
entre autres compartes I'ancien patron de Canal + Andr{ Rouesclet qui, aujourdhui propriétaire

d, ' InfoMatin 
-', 

pourrait utilèment éclairer ses lecteurs sur cet asp€ct croquignolet de la vie
présidentielle... Quai Branly donc, Anne P... a été tês luxueusement hébergée aux frais des

à*UU*Uto, æux - ci ayant en plus le plaisir de lui offrir une solide protection, celle que les gendarmes

du Groupement de sécurité de ta presiaerrce de la République assur€nt nui-t et jour à-celâtiment d'un genre
particdiàr. Qnrestion: est - ce bièn h vocation d\rn bâtiment national dtébergerla favorite, et celle des

mitiAit"* dJveiller à sa tranquillité ? Qræstion subsidiaire : la rénovation du châleau de Soury - la -

Briche dans l,Essonne, propriété là encqe de lÉtat français, et la surélévation de ses murs extérieurs avec
là aussi I'argcnt publii, était - clle bien judicieusc, quant on sait quc c€ châtcau a été destiné depuis
quator:ze .nÀe a6rircr les anrours dominicales etlnternelles de François Muerrand ? Enfin, la væation

d'un cheval offert au président de la République fiançaise est - elle d'êfe mis à la dispositionde la fille
naturelledecelui - ci-alin qu'elle puisse se livrer à sa passion équine dans I'enceinte du parc-du château

w{x.;rtÉ?,," * Sa maltreirc logéc aax fmb de b Républirlw ' Sa filb protégéc _pa\ le_s
barboazeic dc t,Élyilc " ( annonce à la Une ) ( " Poulquol lee Frençelc ont le drolt de
eavolr ', in Minûe,9 novembrc 1994, p 2'3 \.
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et de la moralité de I'homme qu'ils ont élu I ; la connaissance de la double vie de

François Mitærrand permet de comprendre pensées et comportements du Présiden12 ; b

double vie du chef de l'État doit être médiatisée lorsqu'elle a des interférences avec la

politique prônée 3. Est également évoqué le fait que François Mitterrand se montrait en

public avec salille et quïl était consentant à la publicisation de sa double vie 4 ; qu'il était

1 No* relevons, par exemple, les formules suivantes : n GIORGO ' Marre dcs
privilègec I : ' Chaque citoyen a le droit de savoir. Cela empêcherait peut - être des gens comme
Berlusconi d'arriver au pouvoir... Ils vivent dans des tours de verre intouchables, je ne vois pas pourquoi
ils bénéIicient de æls privilèges ' ", " YANNICK ' Sayoir pour qui on vote '. Employé, la
quarantaine, Yannick attend sur un banc des Halles qw sa fille descende du manège. ' Franchement, il n'y
apas de raison que les grands soient épargnés. Ce sont toujours les petits qui payent, ils peuvent bien
avoir quelques soucis eux aussi. Ils ne sont pas intouchables. Il faut en finir avec ça, avec lTmmunité et
tous ces privilèges qui nous éloignent de la classe politique. Et puis, moi, j'aime bien savoir pour qui je
vote' ", " PATRICK ' Pas de raison I ' Même son de cloche pour Fatick,39 ans, artiste de son
état : ' Des gens qui votent les lois, qui nous gouvernent dans notne vie privée, il n'y a pas de raison que
leur vie ne soit pas exemplaire elle aussi ! ' tt ( i ET VOUS, QU'E}.{ PENSEZ - VOUS ? ", in Frore
Soir,4 novembre 1991,p 8 ) ; " Une certaine unanimité se fait pour dire qu'il faut protéger la vie privée
des hommes politiques. Soit. Cependant, ne peut - on considérer le fait qu'un candidat à la magisftature
devrait être exempt de tout soupçon sur le plan moral ? Mchel SAINT - ESPRIT, 92120 Montrouge ',
n I-e fait pour un homme, ou bien une femme, dhvoir un enfant narurel n'est pas une tare en soi, mais ne
doit pas êtne caché avec malice par un @tendant àla magistrature suprême. Si la femme de César se doit
d'êtreirréprochable, que dire de César lui - même... Serge NEGRIER,92100 bulogne ' (' Vie
privée ', in Iz Figwo, 9 novernbre 1991, p 2 ).
2 Nous lisons : " Ce que lbn peut reprocher à Mitterrand, c'est d'avoir suscité une crise de la
morale publique par un amalgame entre la puismnce dÉtat et les intérêts privés. Et de faire allusion à des
affaires financières ( Pelat ) qui auraient eu pour objet d'assurer la sécurité matérielle de cette deuxième
famille " ( " La semalne où appanrt Mazarlne n, in Iz Joumal fu Dittunrclu, 6 novembre 19E4, p
I - 5 ) ; n l:rgement illustné de photographies présentant 'le père et sa fille ', lbrgane de presse publie
également un entretien avec Philippe Alexandrc. I-equel croit devoir expliquer que 'æ secret .intime',' &laire beaucoup de choses '. Notamment,' les affaires ' en cours ". ( " LA VIE PRME DE
FRANçOIS MITTERRAND A LA, ' UNE ' n, in La.CroixL'Evérrement,4novembre l99l,p
12 ). Nous notons enfin qu'à la question posê par Le Figarc, " Révéler ltexistence drune fille
naturelle, est - GGr sclon vouc, apporter un élément d'lnformatlon indlspensable ? Est
- ce du Journallsme d'investigatlon ? n,PhilippeAlexandrerépond"C'estentoutcasunélément

d'information utile pour le public, car oela permet de compr€ndre beaucoup d'aspects de la vie de François
Mitterrand, et notamment les liens qu'il a entreûenus avec Roger - Patrice Pelat n ( ' Phtllppe
Alexandne:'Je nral pas voulu falrc un coup r',inleFigoo,4novembrel994,p40).
3 Ce que montre, par exemple, la lecturp de ces séquences : " JEAN - FRANçOIS KAHN,
dlrecteur ile L'Êyéncmcnt du leudt ' " (...) " doit - on révéler un fait inconnu de la vie privée de
quelqu'un ? Oui, sïl apportc une information sur actûe personnalité. Le Fen divorce, alors quïl prône la
théorie de la famille unie, on doit le savoir " ( " I)es reeponeablce de la presse rtaglceent n, in
IzFiguo,4novembrel99l,p 10).;" Respecter la vle prlvée est une questlon dc prlnclpe
sur laquelle LA CROIX - LtBvénemezt a prls clalrement poeltlon. Cela ne veut pes
dlre que ler comportements prlvés des hommes publlcr ne solent draucune
lmportance. Loruqu'lls influent dlrectement sur leurs r.ecponsabllltés publlquce ou
sont en Infractlon manlfeste avec la lol, ll devlent lmpoeslble de les lgnoner " ( " Vie
pr'lvée, vle publtque ", in La Crob L'béncnænt,S novcmbme 19194, p 5 ).
4 Nous relevons les fqrrules suivanûes : " Par la voix de son rÉdacteur en chef, Fatick lvtatré,
' Paris Match ' justifie la publication dans son dernière édition des photos dc la fillc du présidcnt de la
République en pr€tant à Rançois Mtærrand la volmté de ' lever des tabous lui - même '. Patrick lvlahé
souligne que'cela fait un an gue l'm voit François Mtterrand en public aves 8a fille. Ils se montrent, il
I'a emmenée lors d'un voyage officiel en Afriqrrc du Sud et elle était à la réceptim donnée lors de la visiæ
enFranædcl'ambassadeurduJapon"(" Ils se montnent, noue les montrons t ', iaFrutæ
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informédel'entreprise de ParisMatch ( qu'il n'a pas entravée ) 1. Informations qui,

précisons - le, sont expressément démenties par l'Élysée 2. Nous notons enfin la mise en

avant de ces deux excuses : les politiques eux - mêmes, en exploitant à leur avantage

leurvieprivée,amènentlesmédiasàlacoofusion3; PuisMatch n'afait que conlirmer

Soir,4novembre 1994,p 8); n FRANçOIS DTORCML, directeur général de Vdleurs
actuelles. 'Il y a une vie privée et il y a une vie publique, sauf si lhomme politique, ou le présidentde
la République en I'occurrence, souhaite qu'il en soit autrement '. Or, selon Frarçois d'Orcival, ' c'est le
président de la République lui - même qui nous parait être à lïnitiative de ces révélations. Après ses
confidences sur ses relations et ses amitiés, et désormais sur sa vie privée, il.poursuit la remise en ordre
de ce qui est sa vie : cela fait partie de sa légende ' ", " PATRICK MAHE, rédacteur en chef de
Paris - Match.LheMomadaire Paris - Match justifie, par la voix de son rédacteur en chef, Fatrick
Mahé, la publication dans sa dernière édition de photos de la fille de président de la République en ætant
à François Mitærrand la volonté de' lever des tabous luî - même '. A I'appui de cette thèse, il souligne :
' Celalait un an que l'onvoit François Minenand en public avec safille. Ils se montrent, il l'a etnmenée
lors d'anvoyage oficiel en A{ri4æ du Sud et elle était à laréceptiondowÉe lors dc lavisile en France de
l'empereur d.u Japon ' i ( tr Des responsables de la Presse réagissent ', in Le Figaro, 4
novembre 1994, p 10 ).
I Nous lisons : " I'embargo est total. Seul un exemplaire arrive à l'Élysée. Sans doute par les
soins des Renseignements généraux. Aucun veto n'est émis. I-a diffusion peut commencer. Y a - t - il eu,
comme la rumeur le laisse entendre, un coup de téléphone entre les responsables du groupe Filipacchi et
le Prrésident ou ses pnoches conseillers ? A l'Élysée, on dément, ce qui ne signifie pas qull n'ait pas été au
courant. Au journal, on'n'infirme ni ne confirme '. Et on fait remarquer : 'En sortant de plus en plus
fréquemment dans des lieux publics avec sa fille, le hésident ne pouvait ignorer qu'il s'exposait. Drautres
magaziness'apprêtaientpeut-êtreàpubliercesphotos.Etdansquellesconditions 2' Match a - t - il été
I'instrument d'une volonté de dévoilement ? A - t - il accouché d'une vérité que le Président voulait,
consciemment ou non, faire savoir ? " ( n La semalne où apparut Mazarine ', in. Lc Joumal du
Dimûlrlu,6 novembre 1991, p I - 5 ).
2 Ceque montre, par exemple, la lecture de ces séquences : " Dans Itentourage du président
de la Républlque, on démentait laffirmatlon selon laquelle cette publication auralt
bénéflcté-du fôu vert de t'Étysée n (...)' Sl la présldence a blen été prévenue de
I'initiatlve, il y a trols semalnes, clle auralt cherché à convalncre lhebdomadaire de
renoncer à le publlcatlon des photoc " ( légende photographique ) ( n Efferveacence autour
dfun tabou brlsé ", inlzFigaro,4novembre I991,p l0); " onaapprisque,contairementàæ
qu'avaient affirmé certains journaux, François Mitterrand n'a jamais donné son assentiment à la
publication dans 'Paris - Maæh ' des photos de sa fille naturelle, lvlazarine. Mieux encore, dans
I'entourageduchefdel'État,onapprendqueleprÉsidentavait au contrairc interdit leur parution" (...)
" I.a présidence a précisé hier qræ ' Faris ldaæh 'lui avait fait savoir, il y a environ trois semaines, quSl
avait acheté ces documents pour les puHier sans atûendre. Informé, le chef de I'Etat avait alors fait savoir,
aux responsablcs de lhebdmradaire son hoctilité à voir paraltre ces photos. ' Faris - March ' aurait alors
indiquéqu'il renonçait à son projel lvlais, trois semaines plus tard et sans aucun avertissement, ces
documents sortaient dans lhebdomadaire " (...) " Mê,sre si, à lElysée, on reconnait avoir eu le numéro de
'Faris ldaùch'la veille, on dément donc formellement avoir donné le moindre feu vert à la publication
des photos n ( " Mltterrand avalt dlt non... ', in France fuir,5 novembre 1994, p E ).
3 Nous lisons : " les torB en sont partagés " (...) " anirés par le papier glaé et les écrans en
couleurs, certains hommes politiques ont d'eux - mêmes progessivement livré des confideres sur leur
intimité. Depuis longternpc, les ministrres et les responsables politiques s'aflichent avec femme et enfants
dans les magazines. Leur objectf est transparenl Tous veulent se montrer sous leur meilleur jour,
partageantlesmêmespréoccupationsqueleursélecteurs. Bonépoux,bon pèrc dbne famille unie" (...)
" Ceux - là ont mis le doigt de leur plein gré dans I'engrenage " (...) " La dérive, voulue ou sube, menaoe
toæ les hommes publics. Ceux qui mett€nt en scène leur bonheur, oeux qui s€ servent de leur vie privée
oomme argument public, s'expoeent sans douæ à ce que leurs déboires soient étalés au grand jour n ;
" Ceux qui se servent de leur vie privée oomment argument public, s'exposent sans douæ à oe qrc leur
dékires scient étalés au grand jour " ( légende ph-otographique ) ( " Hommec publlcs, vlc prlvée'
lec llaleons dangereueco ", in La Croix L'Evéncmenl, 5 novembre 1994, p 4') ; ' hommes et
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une information déjà connue etrêvélên 1. Noor notons aussi que Mtrute se démarque des

autres rédactions en critiquant ouvertement Philippe Alexandre. Le titre se flatre

notamment d'avoir révélé, des années auparavant, la double vie de François Mtterrand ;

il dénigre la loi du silence préservée, à l'égard de la vie privée des politiques, par les

journalistesfrançais 2. Pour ce qui est de la publication de Paris lvlatch du 10 novembre,

femmes de spectacle, ils se montnent aux autres pour êûe mieux cornpris et mieux oonnus dens les divers
aspects de leur personnalité. tls regardent la France au fond des yeux ; elle peut trien les rcgarder au fond
des leurs. Et ils sont moins bien placés pour se plaindre de I'usage que I'on fait ensuite de leurs
complaisances enves les auûes ou de leurs confidences sur leur passé. Pour avoir contribué, même
implicitement, par son compor'ûement, à lever le secret, lhomme dEtat ne peut s'offusquer qull en soit
parlé. Et on ne peut faire état de la protection de la vie privée au sujet d'un de ses enfants qu'un chef de
lEtat fait participer à une réception officielle à lEtysée " ( " Llberté de la presse et vle prlvée ",
inIzFigaro, S novembre t994,p2); o Ilestàcraindre qu'après'March', d'autrcs ne s'empressent dc
s'engouffrer dans la brèclu. Mais ilfaut cottcédcr qre si la ligru a été piétfuée et risque de l'être à notneau
c'est qu'elle est souvent tétue. Et quc lcs lorrrcs politi4tcs eu.x - rnêmes contrihænl à latragiliser pat
lcur comprtencnl. Onne cacle ps savic privée en I'exhifuttt dans des licux quc l'on sait très publics,
voir dans des nmnifesntiow de la RépubliEtc. On rc peut ps rcn phs jowr d'un côté de savie privée en
fétalar,t darls la presse ou dans dzs émissions de variétés, con rrùe lc fait régulièrerrurrt, à droitc conane à
gauchc phu d'unministre et se loncnter dûrs lc même temps de la dérive. Ceb w corstitue évidenarcnt
W urrc excase au débordement en qucstion, mais c'est dire Etc si ellc enænd quc la presse restc sur æ
point exemplnire lacbsv plitirye await sans doute inlérêt à l'être un peu phs ellc aussi. Clucun dans
sonpré,etlnvieprivéeserabiengudéel n ( " LE NON - DIT ET LE QU|EN - DIRA - T -
ON ", in lzCanædfuMtùé,9 novembre 1994, p I ).
I No* relevons les formules suivantes : n JEAN - FRANçOIS KAHN, dlrecteur de
L'Événemcnt du leudL'A travers cette question : fallait - il publier la photo de la fille naturelle de
François Mtterrand, c'est tout le problème du respect de la vie privée qui est @. Or je pense que cet
exemple n'est pas bon pour y répondre. Tout le monde est au courant, sa femme compris, et pas
seulement à Faris ou dans I'univers politico - médiatique ' " ( " Des responsebles de la presse
réaglssent', rn Le Figoo, 4 novembre I99l, p 10 ) ; " FRANÇOISE GIROUD aqualifié&' moeurs
dc goujat' la publication intempestive de phoûos et d'informations sur lvlazarine, la fille du Prrésidenr
Peut - être. lvlais la chèrc Fraoçoise n'était peut - être pas la mieux plaoée por domer la legon N'est - ce
pas elle qui, en 1983, avait fait paraite un roman, ' I-e bon plaisir ', qui raconæ lhistoire dbn président
de la République et de son enfant natur€l ? L'int€lligenaia parisienne en avait fait les délioes hypocrites de
ses dlners en ville. Iæ livre, atûention zuprêmement délica[e, avait paru aux éditions lvtazarine. I-e mot
goujat à l'époque ne comportait pas de féminin. Il n'en a ûoujous pas " ( Fapier non titré, in Le Cmûd
hchaM,9 novembre 1994, p 8 ).
2 Nous lisons : " Alnsl donc Frençolc Mtttcrrend ect - ll lc père d'une fllle
naturelle prénommée Mazarlne. Alnsl donc Phillppe Alexandrc, Journallrte, écrlvain,
chronlqueur et à I'occaslon consclcnce morale, vient de révélcr à la France ébahle
I'exlstence drune famllle morganatlque du chcf de lEtrt. Alnsl donc a - t - ll brtsé
I le I tabou, solgneusement protégé per t une consplratlon du sllcncc dc tous lcs
Journalfstec françale r. Alnsl donc le présldent e - t - ll dlepoeé, I sant intcrruption
depuls quabrzc m4 dc b preæe b pbt docib, rêvérencicutc, ditclplinéc jutqutau
mutlsme qal rc pulne troaver funs b mondc r. Alnsl donc Phlllptrr Alcrendrc cst -
ll un menteur. Un mentcur et un lâchc. Lôche, parce qurll nrappartlont qurà lul dc
raconter plus tôt ce que tous les Journalistee parieiens savelent parait - ll depuls dee
annéec, au lleu drattendrc la fin de règne pour cn falrc senc tucun rlequc la
révélatton. Lâche aus6l draccuser ses confrères de stêtre tuc, alorc que lul - même
demeuralt muet quand le fllon éditorlal des secrets présldentlcls ne srétrlt pes encore
evéré rentable. Malc menteur d'abord, de prétendrc brlser une lol du rllence qul
n'edgta quc parce que lul - même et nombre de ecs confrèrcc sc lrételent lmporéc, ou
avalent cédé aux presslone élyeéennee comme celles qul tentèrent en vlln, volcl un
an et deml, dtemlÉchcr la paruffon du numéro de t Mlnute I eonslcré Justemcnt à la



2E2

nous constatons d'abord que le magazine rend Philippe Alexandre responsable de la

révélation de la double vie de François Mtterrand 1. L,ors d'une interview, I'auteur

reconnaît et assume cette responsabilité 2. Celui - ci affîrme aussi que la double famille de

François Mtterrand a vécu aux frais de t'Émt 3 ; que la connaissance de cette double

famillepermetdecomprendrepensées et comportements du hésident4. Nous notons

double vie de François Mitterrand. Un mutlsme de quatorze ens ? Mals cela fait
quatorze ans, JusteménÇ que ' Milule r, à le sulte de Jean - Edcrn lfailhr ct de
r L'idiot internatlonal t, r révélé I'exlstcnce de cette deuxlème famille " (...)

" phillppe Alexandre est un menteur, car il salt parf,altement que-toua^ ceur; comme
, Minu$ r, comme , L'Idiot internatlonal ', qui établirent depuls bientôt quatorze ans
par Itenquête Journalistique lrex_istence d'Anne et de Mazarlne, furcnt

impitoyablôment ielégués à un banc d'lnfamle qui était en r6allté celul de lhonneur
de la 

-pr"r"", 
et où tempêtait contre la raison du princ_e un certein Jean ' Edern

Halller] auteur lul aussl d'un ouvrage, mals dtun llvre de talent, un extraordinaire
pamphiet bapttsé ' Tonton et Mazarine -'f, puls ' Lrhonneur perdu de- Frençois
ilittôrrana t, et qul ne trouvait pas, lul, d'édlteur, Parce quc le moment n'était pas

encore venu où I'on pouvait feindre sans crainte d'avoir du couregc " ( " M.
Alexandre, vous êtcs un menteur et un lâche ! ",9novembre 1991,,p3).
I 6 titne du papier annonoe clairement : ' UN LM,E nÉVÈf,n LE SECRET DE SA

DOUBLE VIE ".-Nôus relevons ensuiûe les formules suivantes : " Phlllppe Alexandre' auteur
du ' Plaidoyer imposslblc ', estlme dane cet entreden excluslf avec Katherlne Pancol'
quc ce'secieÇ qui nous autres Journalistes tyons respecté iusq"ll Précen!'_nra plus

lieu d'êre r " 1 sotrs - titre ), " Cette semalne est publié le livre de Phtltppc Alexandre'
' plaldoyer impossible pour un vieux préeldent abandonn6 per les sleno '_( éd. Albtn

Michel i. p""nil tous leE llvres qul rctracent la vie de Françols Mltterrand' celul - cl
ne ressemble à aucun autre. En effet, Philtppe Alexandre exhume, du plus profond de

l,existence d'un homme âgé, dimlnué, harcelé par gon passér un secret qurll plrce'

telle I'aralgnée, au mllleu âe sa tolle et qui éclalre d'un Jour nouvcau celul eur lcquel
on croyali tout savolr. Un seerct terrlble, scandeleux pour ccrtalncr bouleversent
oour dtutrcq la dernière zone d'ombre drun homme qul aura marqué son slècle "

t chapeag ), " Un livre du joumaliste Philippe Alexandre qui paralt aujourdhui, lève le vcile sur le dernier

àyrtât" a" tu vie romaresque du hésideni On le voit ci - dessus sortant abn gg4 r€_staurant_du Tout -

Faris avec sa lille de 20 ans, qull ne cache plus " ( légende phoographique ) ( "-UN LME nÉVÈle
LE SECRET DE SA DOUBLE VIE ",PÆà50).
2 A I'affirmation &, Pais March, " Dars votre livre, vous lâchez une bombe en révélant que le
président François Miterrand a une 'Jamille morgaryrtiqug-.',."lTt : à:$* une aute femme et une fille et
qu'elles vivent depuis vingt ans à oôq de la famille officielle ', PhiliPPe Alexandre poursuit : " [.a
ùmbe, s1l y a bômbe, ot q* je restitue I'ensemble dc la vie du président à la veille de la fin de son

mandai Alôrs, bien str, je pané ae la vie privée du président et d'un asPect de sa vie pnvée qui est
quasiment public...' ( 

"Ibid. 
).

3 Nous lisons : " P. M. Vors précisez d'ailleurs qrrc ces detx femmes ont hatiÉ tm mmcnt dans

une dépendanoe de lÉYsê.
ph. Â. C'cst vrai. Cé nbst plus le cas maintcnant. Elles habitaient un palais de la R@ubliquc, étaicnt
gadées par des gardes repuUlicains. Peut - m alors les considérer oomæ dcs persoryages privés ? Ce

i'"$ pd une fiaIson, cbit une famille. Ces deux femmes sont mêlées étroiûement à la vie.puHique,

mêmésïn'yaofficiellementqu'unefemmeduprésidcntde la Réprblique qui est lépottse légitime"
( rbid).
4 Ce que montro la lecturp des échanges suivants : " P. M. Mais pourquoi raconter cela

mainæoant?
ph. A. hrce que æla éclaire beaucoup dc choees. On n'anive pas à cmprendre- ni jlstilier un oertain
nombne d affair6 qui ont marqué ce règre si on ne connalt pas ce socrÊt intime upi derrièrc ] ( . . . ), p. M. Vous dévâoppez les ccrsequenoes & ce secrct et laissez enændre que ce scomd foycr a poussé

François Muenand à avoir la rnain plus lorde dans l€s affaires qu'il nraurait €u aut€' ent
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ensuite qrue Paris Ma.tchpropose également quatre clichés donnant à voir Mazarine. La

jeune fille est quatifiée de " fille " de François Mitterrand. Dans sa parution du 17

novembre, le magazine réagit aux propos tenus, dans les différents médias français, après

sa publication du 10 novembre. Dans le papier titré rr Des précisions et des

informations pour faire taire les tartuffesn, il repousse alors toutes les critiques

qui lui sont faites pour plutôt se glorifier de son comportement. Pour ce faire, il s'appuie

notamment sur des propos élogieux tenus, à son égard, par des journaux anglo - saxons.

Dans la même parution, PuisMatch apporte également, par des photos, la preuve que

Mazarine etAli ontparticipé à un voyage officiel ; fait que l'Élysée démentait. Et une

accroche déclare sans détour: " Les photos du voyage officiel en Afrique du

Sud que I I'entourage ' de ltÉIysée ne pourra contester ".

Ensuite, les interventions répertoriées apparaissent de façon isolée ou se

regroupent aux périodes suivantes : 29 décembre 1991-> l4janvier l99ri ; 10 -> 16 mai

1995;26 juillet ->2 aolt1995. Dans les papiers produits, il est toujours question de la

double vie du hésident ; de la publication de Pmis Matchet des débats engendrés, sur la

presse et la vie privée des politiques. Toutefois, deux événements nouveaux voient le

jour. Ce sont la sortie de I'ouvrage MonTestantenl,livre prêtant au Président des propos

Ph. A. J'en suis convaincu. Cela explique un certain nombre d'affaires et, e,n particulier, le r6le qu'a joué
Fatrice Pelat, I'implication de Fatioe Pelat dans des affaires financières sulfureuses et la défense acharnée
de Fatrice Pelat par le président de la République. Au fond, je ne suis pas str que le juge Jean - Pierre
lui - même ait cherché à pousser plus loin ses investigetions, mais, en tout cas, çâ me parait évident que
cela éclaire d'un jour nouveau tout ce qui s'est passé ces demières années : les affaircs, lbrgent.. .
P. M. Car, selon votre livre, ce second foyer a eu deux prot€cteus : Patrice Pelat et François de
Grossouvre.
Ph. A. Pelat et Grossouvrc assuraient la protection des deux femmes. Ils éaient au coumnt du secret du
pr€sident Grossouvre était le parrain de la fille du présidenr lls assuraient aussi le tutorat matériel et
financier de ces deux femmes. Ils les mainûenaie,nt rlans lbrhite de la présidenoe, tout en gardant le secret.
C'est pour cela qu'il est difficile de raconter le Ègne en faisant absFaction de quelque chose qui est
tellement imporant pour François Mitt€rrand. On ne peut parler de lui sans évoquer cet élément
constitutif de son histoire, de m persmnalité et de son compotement. C'était nécessairÊ, sinon il y avait
trop de choees qui restaient mystérieuses. [-es gens pouvaient se demandeç parexemple, pourquoi Fanice
Felat" sur le point d'être inculff dans I'affaire de délit d'initié, a été défendu avec tant dbbstination par le
p,résidcnt.. " (...)
" P. M. Est - ce qræ cette famille bis a eu une influence politique ?
Ph. A. Oui, dans la mesure où elle a mis le cbef de lEtat en sinration de dépendanæ vis - vis de
certaines penpnnes. De Gaulle dimit que, lorsqu'on est chef de lÉtat, il faut eFe dur, et je pense que cela
I'a empêché d'êfe dur. Si on veut bien comprendre le mécanisme de cet homme au pouvoir, on ne Peut
pas faire abstaction d'une chose aussi importanæ qu'urc paûernité " ( Itid ).
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sur son infidélité 1 ; la publication, par Paris Match, d'une série de photographies

montrantlafille naturelle de François Mtterrand ( parution duZT juillet 1995 titrê

" tr[azsine POSE POUR' PARIS MATCH ' n ). Au cours de la période ?fjuillet -> 2

aott 1995, Le Cmard Enclwîné, La Croix L'Evénement et Le Mondefont mention de

cete parution décriée par Mazarine ( qui s'exprime dans un çemmuniqué de presse ).

Seul, Ze CanardEnchaîné ironise sur I'argumentation de la jeune femme qui intervient

aussi dans les pages de PsisMatch. Dans un droit de réponse publié dans le numéro du

10 août du magazine, cette dernière affirme que le titre accompagnant les clichés ' ne

correspond pas à la réalité ", qu'elle a" étê contrainte de laisser prendre ces photos pour

le simple avantage d'êtr€ laissée tranquille, après trois semaines de filature odieuse r, ilue

le magazine a trompé le public en laissant apparaitre coûlme un acte volontaire de

collaboration n ce qui n'est qu'un subterfuge de 'photographe' en quête de sensations "

( u Mazarine et sa couver{ure n, p 78 ).

I-es interventions cataloguées au courc du mois de janvier 1996 sont relativement

nombreuses. Les premières font essentiellemelrt état des derniers jours de vie de François

Mnerrand quT a choisis de passer, en Égypte, avec safille etAnne Pingeot. L'amour de

cet homme pour ces deux femmes, et vice et versa est largement mis en avant 2. Noot

notons que seul FranceDÊmmcle mentionne que Danielle Mtærrandfaisait aussi partie

du séjour à Assouan ; séjour que ces trois fernmes ont effectué e,nsemble pou faire plaisir

àlhommequ'ellesaiment("Choyé per les deux femnes de ce vie ! ', 6 at 12

I France Dbanrlu anætérise ainsi lbuvrage : ' Un livrp mystérieux paru aux éditions du Rocher.
Sur sa couvertur€, aucun norn d'auæur, mais le profil en ombre chinoise de Fmngtis Mitterrand. Son
Étre : Mon Testan cn . Et pendant 200 pages, lhomme qui se ænfie n'est aute que Rançois Mtterrand.
Au fil des confidences, on y déoouvre ses fiertés et ses rcmonds. On y découwe surtout un bouleversant
cbant d'amour à son épouse, Danielle " (...) " I Notne cheurin fut souvent bordé d'sties. Nous ænntmes
de grandes jcies et de tenibles douleurs. Note couple a ûenu, il le doit à næ carætères si disscmblables.
Je me suis comporté oomme le plu fidèle des maris infidèl€s'. Oui, François Mtærrand I'avoue : son
coeur a battu pour ben d'autnes et chaque fois Danielle lui a fait le plus cadÊau d'amor : le pardm "
(" ' J'ri été le plus fldèle dee marls lnlldèlce | ", 14au20janvicr1995,pl3).
2 n Ùtazariæ ne quitte pas so père du regard ' ( " Leur Noël cn Éggrptc ', ia fu,4 au lO
janvier 1996, p 10 à 13 ) ; ' il savait depuis des mois, quc sa fin était touæ proche et cr€st sans doute
pour oela qu'il a voilu acomplir ce voyage à Assouao, cmme rm dcrnier acE d'amour et peut - ête une
sortc de t€stamenL A - t - il réuesi, avant de mourir, à faire accepter par TOUS les sicns sa petiûe
lvlazariæ?',lit-onparexenple("Facc à le mort, ll avrlt lené un ctupéflmt défl', inlcd
Parùr, 10 au 16 janvier 1996, p I à III ).
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janvier Lg%,p 5 ). Les interventions relevées à partir du ll janvier portent sur le décès

de I'ancien Président" Certaines d'entre elles précisent que safamille illégitime était" à son

chevet, avant et après son décès 1. La présence d'Anne Pingeot et de Mazarine aux

obsèques de I'ancien Président relance I'affaire ; elle vient, d'une certaine manière,

constituer un nouvel épisode dans sa composition. A compter du 12 janvier, les

rédactions mentionnent, sans émettre de jugement, la présence de ces deux femmes arx

obsèques de François Mtterrand. I-e courage de Danielle Mtterrand, Qui a permis à son

mari de réaliser sa dernière volonté, à savoir officialiser I'existence de Mazarine en la

faisant assister à ses funérailles, est largement mis en avant 2. Mais les rédactions

interviennentaussietsurtoutpourÉaglrà ceÉe céÉmonie constituant une première en

I No* lisons : " Un homme courageux s'en est allé, entouré de ses proches. A son chevet, dignes
et silencieux, se trrouvaient ses deux lils, Jean - Christophe et Gilbert, son épouse, Danielle, I'un de ses
frères, Robert Mitûerrand, son beau - fière, Roger Hanin et sa belle - soeur, Christine Gouze - Rénal. Et
aussi Anne PingeoL la mère de ldazarine " ( n Adieu, monsieur le hésident ' , in Ha, 11 au 17 janvier
l9%,p 4 - 5); " Depuis 7 heures, tous les proches sont rassemblés dans I'ultime demeure de François
Mtterrand. Roland Dumas, Robert Badinær, André Rousselet, d'abord. Rris Danielle Mitterrand, Roger
Ftranin et le reste de la famille les ont rejoints. Mazaring la fille nanrelle de l'ancien chef d'Etat, et sa
mère Anne Pingeot ont égêlement franchi le seuil du bôtimenL La jerme femme était vêhrc d\rn manteau
gris, sac au dos et noeud noir.lans sa longue chevelure brune. Toutes les tnois 'en hamtonie '. Dehors, un
cordon de 26 motards de la préfecnrre de police attend le long de l'avenue le départ du oortège pour
I'aéroportdeVillacoublay " ( " Danlelle, Mazarlne ct Anne unlee dans le chegrln...", in
France Soir, 1l janvier 1996, p 4 ).
2 No* lisons, par exemple : " Trois enfants et deux mères unis par le même chagrin. Tous
rassemblés, pour la première fois et devant des milliers de rcgards, autour de ælui qui fut le père, l'époux
ou I'ami de coeur. Voilà bien l'événement de I'ultime journée d'adieu à François Mitterrand. Cette image
d'une famille sordée devant la disparitim de I'eûe cher, I'ancien président de la Républiqtæ I'avait voulue "
(...) " L'inhumation ùerminée, on garde encore l'image de ce geste de ændresse de Danielle Mtærrand
serrant ldazarine daos ses bras. Fas de doub : les deux familles de François MtErrand nbn formaient plus
qubne, ce jerdi. En quitant oe monde, I'ancien pésident aura Éussi jusqu'au bout la mise en scène de sa
vie en imposant publiquement lvlazarine et sa maman " ( " Mltterrand avalt réunl Dtnlelle,
Mazarlne et Annc... ",inFratceSoh, 12 janvier 1996, p 4);' I.esobeèquesenl'église Saint-
Piene de Jarnac échappèrent au regard du nonde, mais turt le reste du céÉmoial fut expoé et du oup
' officialisé ' jusquh permettrre aux commentateurs les phrases les plus confuses. ' Une famille réunie au
complet ', écrit I'un ;' Les deux familles réunies', tittre I'autre " ( ' LTINTIME EN PLEINE
lUùIÈnn ', iî La Croir L'Évûpttpnt,13 janvier 1996, p A) ; " le jeudi, selon ses instrtrctions
claircs, se révélait officiellcment au monde sa fille, sa ficrté " (...) " Eo éteignant Ùlazarine devant le
caveau du cimetière des Grands - lvlaisons, Danielle Mtærrand a fait entrer la jeuæ fille dans le oercle de
famille " (...) 

' Tout indique dans la réunion familiale de dimanche, dans Ie cérrémonial & Faris à Jarnac
en passant per la' veillée ' du Transall gue cette rcoonnaissance était I'un dcs demiers ææs quTl voulait
accornplir. La fille de Franpis Mitærrand ne saurait être une bâlarde. Elle ne l'éait plus grâce aux
prcmières ùûBca,Iulûch qui omtibrÈrent à entamer le tabou. D'outne - tombe, cbst le hésident qui
définitivement le brisait. Four que I'oeuvre soit complèæ, il fallait aussi lc courage et la noblcsse de
Danielle MtErrand ' (...) " En étrcignant ldazarinc, hors de po,rtée des caméras, Danielle Mtærrand a
parachevé I'oeuvrc. Son épotu souhaitait lqs dcux familhs oôt€ à cfte. Ellee les a, dans un geste,
fuuniec ',' Jutqutà dlmncfu dcrnkr, Mazartnc étalt I ltcnfant rccràtc t. tcudi, b
volontê dc rcn pèrc et b nobbttc dc Danlclb Mlttcrrund b lêgitimalcnt '( légende
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France 1. Pour ce faire, Frærce Soir, La Croix L'Événemenl, I* Journal. ût Dimutchc,

L'Humanité et I-e Figaro présentent des points de vue, mitigés, de journalistes, lecteurs,

personnalités politiques ou vedettes du spectacle2. Nous ajoutons que deux papiers

retiennent notre attention. Dans le premier, FranceDirnancle revient sur le séjour de

François Mtterrand en Égypæ pour confirmer le déplacement de son épouse

( ' FRANçOIS MTTERRAND : I-A NUIT DE L'ADIEU n, 13 au 19 janvier 1996, p 2

- 3 ). Nous apprenons alors que celle - ci ne résidait pas, avec Mazarine et Anne Plngeot,

àAssouan;qu'ellen'adonc pas fêté Noël avec ces deux femmes. Le papier intihrlé

" Choyé par les deux femmes de sa vie ! n, proposé, le6janvier 1995,parle

même titre pÉsente donc une vision de monde quelque peu' arrangée'. Dans le second

photogf,aphique)('Le taboa brtsé dcs deux famillef, ", in LeJournalfuDûnu.nclæ, 14 janvier
1996, p?tl).
1 Cequi, àen lirelzJourrul.du Dimnctu, a quelque peu perturbé les médias audiovisuels :
n Pour se convaincre combien les tabous ont la vie dure, il suffit d'examiner comment les télévisions,
devenues les baromètes obligés des sensibilités consensuelles et des émotions primaires, ont jeudi traité
l'événement Apparemment tétanisée, F.ranae 2 a longtemps joué le silence. lvlaltreese du direct bien avant
I'aube, la cbalne publique a tu longtemps deux noms : celui d'une femme au visage 6e pûeta, Anne
Pingeot et celui d'une jeune femme, lvlazarine qu'm voyait pourtrnt " (...) " s'avancer à l'écran, avenue
Frédéric - I-e - Play, au côté de la famille officielle " (...) " A Villacoublay, on indiqua seulementque'les
enfants du Président, Jean - Christophe et Gilbert ', accompagnaient le cercueil du défunt à bord ôl
Traûsall. Pourtant, la jeune femme aussi montait à bord de I'appareil avee ses deux &mi - fêres... et
Baltic le labrador qui, tout au long du voyage, passa de l'un à I'autrre pour se faire caresser. Depuis
longæmps, lui savait que Mazarine faisait partie de la famille. Cette présence de Mazarine dans le
Tmnsall, geste fort et symbolique, n'était pas annoncée à I'antenne. Ce n'est qu'à I'arrivée sur la base
aérienne à Cogrrac que le prénorr de la jeune femme fut enlin mentionné " (...) " Deux heures de direct
pour exister. A TFl, on fut un peu plus explicite. Si les commentaires, oornme sur France 2, rcstaient
laconiques et t€tenus, on ne manqua pas d'adjoindre aux images communes fournies arrx deux chalnes, des
plans particuliers s'aterdant sur lvlazarine et sur sa mèrq Sur la place de Jarnac, tandis que France 2
diffusait la sêne de grurpe, TFl la précicait avec une vue particulière oentrée sur la jewre femme posant
sa tête sur l'épaule de sa mère Anne Pingeot. Jamais aucune des chatm ne e'aventura à cmmener plu
avant ce qui cmstinrait, sauf par les hypocrites, l'événement d'tm jour de tristesse. Si I'on rappelle la
manière dmt I'audiovisuel a traité ces o@ues, ce nbst pas pour illusEer une pecudo - carence du
commentaire - l'écrit n'a aucune leçon à donner, et on sait gré au télés d'avoir taité les faits avec déoence
-maispourmmûermbienlesimagesd'ttntaboubrisé,même volmtairement, pouvait désarçmner"
('Le tabou brtil det dcur famlllcr', l4janvier 1996,p2/{).
2 Cf . par exemple, les papiers ainsi tit& : ' Le choc des contralrcc ' ( 12 janvicr 1996,
p I ), " La préscncc de son rmour caché et de sa fllle à cce obcèqucs e boulcvercé le
p r y s " ( l 3 j a n v i e r 1 9 9 6 , p 3 ) , " D e u x a û l o u t l , d e u x f o y e r s " ( 1 3 j a n v i c r 1 9 9 6 , p 3 ) , ' L l \
CLASSE POLITIOUE marche eur des oeufs " ( 13 janvier 1996, p 4 ), " Indlgnées ou
admlratlvec... " ( 13 janvier 1996,p4),'Uæaventuresiordinaire " ( 13 janvier 1996,p6), dans
FtwneSoir ; " L'iNtiME EN PLEINE LUMIÈRE ' ( 13 janvier l*, p )/), dqns La Croix
L'Événement; 'Lrabolltlon dc la pclnc dc mort ' ( l4janvier 1996, p 6 ), " Lrétrençr
déconcerté " ( l4janvicr 1996, p 24),'I* taboa brt$ dct dcar fanllbt 

' ( 14 janvier 1996,
p%r,dansleJomnlfuDitnotclu;"Bllan Mltterrand: lc peyt vr pluc mrl eclon 54 %
dcc Françelc ' ( 16 janvier 1996, p 24 ), dans L'Ifrnmité ; " Mltterrend' lc I mclllcur
préeldcnt ' ? " ( l7 janvier 1996, p 2), dansle Ffuarc.
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papier, Frarrce,Solr s'intéresse aux droits successoraux de Mazarine. Enfant treconnu

officiellement, la jeune fille estjuridiquement protégée ( " UN SUCCESSION TOUTE

NATURELLE ", 13 janvier L9D6,p 6 ). Ensuite,les papiers publiés à compter du 16

janvier se consacrent principalement à l'événement nouveau qu'est la publication de

photographies de François Mtterrand sur son lit de mort. Ils notent que la famille de

I'ancien hésident a choisi de réagir à cette enfieprise de Puis nfuch; que Mazarine et

Anne Plngeot se sont associées à Danielle, Gilbert et Jean - Christophe Mtærrand pour

mener une action solidaire. Nous constatons alors que ces femmes illégitimes ne sont

plus présentées conrme telles mais comme des membres à part entière de la famille de

François Mnerrand 1. C"tt" remarque vaut aussi pour les textes parus à partir du 17

janvier ; textes consacrés à la sortie du livre Le Ctroù Secrel et aux plaintes déposées par

I C" qu" montre la lecture de ces séquences : " oes deux clichés mortuaireg, représentant le chef de
l'État disparu revêtu d'un costume et les mains jointes ont suscité la oolèrre de la famille de François
Mitterrand. I-es enfanæ et leurs mères dépluent la puHication de documenB 'pris par effraction ' selon la
famille de Rançois Mitterrand. Dans un communiqué diffusé ce matin : ' La famille de François
Mtterrand prot€st€ oontre la publication de photographies du p,résident Franpis Mnerrand pnses par
effraction après son décès' " (...) " Ce communiqué est signé' Jean - Christophe, Gilbert, Mazarine,
Danielle Mtterrand et Anne Plngeot'. Un Exte et une signature qui entérine, s'il en était enoore besoin,
ce que la presse a appelé' la réunion des deux familles de François Mitûerrand ', voultæ par I'ancien
président décédé le 8 janvier " ( " Photographié Bur son lit de mqt : protestatim de la famille ', in Fruæ
Soir, 16 janvier 1996, p 5 ) ; " Dans un communiqué, 'la famille de François Mtærrand protesle contre
la publication de photographies de l'ancien pésident prises par effraction après sm &ès ' " (...) " Ce
communiquéest signé conjointement par 'Jean - Christophe, Gilbert, Mazarine, Danielle Mtlerrand et
Anne Pinleot ', -c'àst - à-- dire par bi ûoig enfants de l;ancien clref d'Éat et leurs mèrçs ' ( " LES
sEcREfs pÉvott És oÊ fnAlvçors MIITERRANI) ", in It croi.r L'Événencnt, 17
janvier l9%, p l0 ) ; " Sultc à cG coup médlatlque recoleur, la famlllo de Frençols
Mlttcrrand a déposé plalntc contrc X pour I attelntc à la vlc prlvée '. I)tns un
communlqué, elgné conJolntemcnt par t Jean - Chrletophc, Gllbert' Mazarlne'
Danlelle Mlttemend et Anne Plngeot r, lce trole enfants dc I'anelcn chcf dc lEtat et
de leurs mèreq dénoncent un ' procédé contralre à tbute moralc I ct I au rccpect dt
aux mortc t r1f Le6 photoc controverséec de t Parls - Match t',inL'Hutmilité, l?janvier
1996, p I ) ; " Ces deux photogaphies, les deu photographies de François MiUerrand sur son lit de
mort prbliées hier par Parùs Mdch ont heurté ses proches qui ont manifesté leur désapprobation dans un
communiqué transmis à I'AFP :' Lafanille de Franpîs Mittenod protestc cottre la puilicaion de
plnngraphics du présidcnt FrupB Mitterrand priscs par etftaction après son décès ' ' (.. .) ' Jean -

Christophe, Gilbert, Mazarine, Danielle Mtterrand, Anne Pingcot, les trois enfants de François
Mttenand et leurs mèr€s, signe,nt ce texte brcf et digre ' (...) " c'est sans doute ce qui peut étonner,
h€urter, scandaliser, si ces $otographics mt éÉ pisee à l'insu & la famille " (...) " Hicr, ltebdmadaire
a répliqué à la famille de I'ancien président " (...) " Profondément choquée, ct per la publicatim des
photographies et par lcs ' r&élatiotts 'du doctern GuHer, la famille de I'ancien présidcot de laRÉptbliqw
a dé@ deux plaintes au nom de Danielle Mtterrand, de ses file J€an - Christophc et Gilbert, et de
trrtazarinePingeot"(" Polémlque sur unc ultlme lmegc',itlcFigco, l7janvierl996,pll).
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lafamille Mtærrand 1. Les papiers parus dès le 21 janvier se rapportent principalement

au livre de Jean - Pierre Pontaut et Jérôme Dupuis, Izs Oreilles d.u Président. Nous

apprenons que les lignes téléphoniques de nombreuses personnes ont été surveillées par

[a cellule élyséenne ; ce dont certains - les journalistes dv Journal du Dirnanche et de

FranceSoir - s'offusquent tout particulièrement 2. Par de telles écoutes, il s'agissait de

maîtriser la révélation d'informations sur la double vie du Président. Jean - Rlern Hallier

étaitI'un des individus surveillés. Les textes publiés ensuite à partir dru2tljanvier se

consacrent à Mazarine. Celle - ci est, fait remarquable, davantage appréhendée comme

1 Nous lisons, par exemple : " la famille de François Mtærrand ( Danièle, Jean - Christophe et
Gilbert Mtterrand, ainsi que lvlazarine Pingeot ) a déposé plainte auprès du procureur de la République,

conte le D r Gubler pourtatteinte au secret pnofessionnel 'et contrc X Pour'atteinte à la vie Privê 
' n

( " Remous apÊs les r{vélatlons sur la santé de Françols Mltterrend ", in L'Hurnanité, 17
janvier 1996, p 8 ) ; " La saisie a été demandée hier matin par Danielle Mitterrand, ses deux fils et
Mazarine " (. ..) " Un constat dhuissier pourrait permettre d'évaluer I'enrichissement du médecin grâce à la
vente du livre, et donc d'apprécier le montant des irdemnités à verser à la fanille " ( " A moins que la

Justice... 
', in Fratæe Solr, l8 janvier 1996, p 3 ) ; " Danielle Mitt€rrand, ses fils, Jean - Chrisophe et

AitUerf ainsi que lvtazarine Pingeot, ont déposé deux plaintes " (...) " L'avocat de la famille Mtterrand a

parlé de ' pvé datu uru mue nauÉabondc ', de ' dé,sasùe rnoral, inntérablc ea égard à la lonctian ùt D r'CoW", 'âuquel il reproche d'avoir trahi la confiance du président " ( " Menaces sur le llvre du
docteur Gubter ', in I-c Figaro, 18 janvier 1996, p 8 ) ; " La famllle de M. Mltterrand
demande la saisie de I'ouvrage de son ancien médecin personnel " ( titre ), " La famille
de I'anclen chef de l'Étet, a demandé, mereredl 17 Janvler, la salsle en ré1éré de

I'ouvrage du docteur Gubler " ( chapeau ), n M me Danielle Mitterrand et les tnois enfants du chef
de lÉtat ont saisi mercredi 17 janvier en référé le président du tribunal de Faris d\rne demande de saisie du
livrelzGrandsecret, du docûeur Gubler " ( annonce à la Une ) ( " La famllle dc M. Mltterrand
demande la salele de I'ouvrege de con anclcn médecln pemonnel ',inlzMondc, l8janvier
1996, p 8 ).
2 Nous pouvons rclever les formules suivantes :' les Oreillcs du Présidenl détaille un scandale au
moins aussi scànOaleux que celui des faux bulletins de santé de l'Élysée " (...) " A lui seul le grand
écrivain - provocaûeur sera à lbrigine d'un fichier de 800 pages ! Pas un mot de Jean - Edern tlallier
n'échap,peà aux longues oreilles de lÉysée. De quoi justifier la mégalomanie à vie du direcæur de l'Idiot
Inænàâonol mais aussi de se demander sous quel régime a vécu la France des anné€s fl) ? Un chef de
lÉtat a pu ainsi utiliser tous les moyeur de lÉtat pour empêcher la publication d'un ouvrage qui devrait,
ente autres, révéler lbxistence de sa fille - cachée à l'époque - ldazarine et de son activité à Vichy - tévélê
depuis par le livre de Pierre P&n L'Honruwperdudc Fratçoislufittcnand, æl devait etre le tite du livre

lairais puUie de Jean - Edern llallier. D'autres se venont oppæer des méthodes des plus expéditives
Lncqe. Une radio libre, Carbone 14 préparant une émission sur le même zujct sera réduitc au silence de
façon plus rapide : les 'super - gendarmes ', selon Fontaut et Dupuis, viendrront tranquillement sectionner
le câble de lEmetæur ! " ( " Un autre livre r{vèle ' , in I-e Jowtwl d.u Dûrnarclu, 21 janvier 1996, p
5 ) ; " ' Cette affaire d'écouæs téléphuriques est une violation flagrante de la liberté des citoyens '..

Pe,ndant six mois, Jérôme Dupuis et Jean - tv1arc Fontaut ont dépouillé scpt volumes et vingt kiloe de
fiches pour tent€r & comp,rendre pounluoi on s'était acharné pendant six ans sur environ cent cilquanæ
personnes dont on avait délibérémcnt violé la vie privée " (...) " Ils remarqucnt simplement qu'Anne
itingoot a quitté la rue Jacob pour un immeuble du quai Branly aprèsl'enregistr€mentde ses conversations
avec hrne des voieines qui était aussi une anie " ( ' ' Un sysême digne du KGB ' ', in France Soir, 23
janvier1996,p8).
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unejeunefillequecoûrmeuneenfantde Président. C'est alors que I'on s'intéresse à ses

gotts, sa personnalité mais aussi à I'amour qu'elle porte à Ali 1. Et on affirme que ce

jeune homme a aussi participé à la vie oflicielle de François Mtterrand. Une partie des

papiers publiés entre le 25 janvier et 30 janvier, revient sur le décès de François

Mterrand et sur la présence, à ses funérailles, de sa double famille. Sur ce dernier point,

les avis émis et retranscrits pt Iz Monde et I-a Croix L'Êvénement sont plutôt

critiques2. Nous notons ensuite qu'un papierpublié par FroreDimanclæ s'intéresse à la

relation amoul€use entnetenue enFe Mazarine et Ali pour ensuiæ se concentner sur la

I Ce que monbe la lectrre de ces séquerrces : " 'sa'lvlazarine, c'était au$e chose. Elle était sa joie
et sa fierté secrèûes... Forcément, ils avaient tant de passions communes : I'amour des beaux livres, le
vieux Paris des bords de Seine, la campagne française...Et puis, un Jour le coeur de Mazarlne
srest mls à battre un p€u plus fort. Pour Ali, un Jeune homme charrnant et dlscret,
flls de I'ambassadeur du Maroc en Suède... Le président avelt pris le temps de le
découvrlr avant de I'apprécler. Jusqu'à quel polnt ?... Seul lvlazarine le sait. De ses
sentiments - là, c'est vrai, le président n'a rien dit En public, en tout cas... Mais Ali fut régulièrement
invité à l'Élysée et à participer à des voyages officiels. Comme en Afrique du Sud en 1994. Et ûoujours au
côté de lvlazarine. Alors, quand on connalt I'imporanoe que le président dc la République acoordait au
protocole, il est évident que I'ami de lvlazarjne avait su conquérir le coeur d'un père si proche et pourtant si
longÉemps, fop longtemps anonyme " (...) " ce père qui aura connu ûous les honneurs aimait le jeune
homme qui rendait sa fille si belle et si épanouie... Dans la logique des choses, il aura fait ce dernier
grand rêve : vivre le bonheur tout simfle d'un père qui marie son unique fille. Uavoir à son bras en
pénétrant dans l'église. Entendre de sa voix douce le 'oui 'fatidique... Et voilà que oe rêve impossible
était devenu réalisable, depuis que Mazarine était sortie de I'ombra Quand en ont - ils parlé ensemble la
première fois ? Il en a sans doute parlé sur le ûon badin de la plaisanærie qu'il affectionnait tant lorsqu'il
voulaitdonner arx chæes tnès sérieuses un air de légèreté. Des phrases du genre : 'Bon les enfanB, il va
falloir y pemer sérieusement... ' Ou : 'Ne me faites pas trop atùendre, ûout de même... ' Ce qui est str,
c'est que la main de sa fille, il I'avait déjà donnée à Ali... D'ailleurs, aomment expliquer autrement la
pré.sence de ce dernier à Jarnac, au sein de la famille ? Sur une photo à la fols hlstorlque et
émouvante, on aperçolt' llgés dans la même peinc, les flls, lc petlt ' tllr' la femme
et les petltes - fllles de Frençols Mltterrand. Et, tout près du ccrcueil' Mezarlne et
sa mamon. Juste derrière elle, un Jeune homme trèe ému scmble les protéger en
tenant un paraplule : creat All. Nren doutons pas : s8 présence evelt été souheltée par
celul qul le consldérdt déJl comme son gendre.,. " (...) " RançoisMtterrandn'aurapaseule
æmps de marier son héroline. lfais il est parti fanquille et serein : il savait qurAli était lhomme qu'elle
attendait... " ( " MARIER MAZARINE SON UNIQUE FILLE ! ', in lciParis, A au 3O
janvier 196,p8-9); " lvlazarinealadiscrétiondesamèreetlaforcede caractère de soû père " (...)

" Son père I'initie à ses lectures d'enfant, lcsquTl fréque,nait le collège Saint - Paul d'Angoulême. Ils
discutent pssionnémenl Elle dévore livre sur livre. Et le Hsident se pnend déjà à rêver pour elle de
Normale Sup - lui qui n'a pos eu la chance d'y entner. Elle sera son héritièrc spiri$elle. Et financière
puisqu'on sait, aujourdhui, que lvlazarine devrait towher tous les droiæ d'auæur de son père défunr Au -
delàde lamort lalitératurel€s rapprrocheraenwe..." (...)'Enfin, cbst I'anivée d'Ali dans I'intimié du
père et de la lille. Mazarine I'a rencontré en classe préparatoire à Henri IV. Elle e'intéresse à la place du
Christ dans la philoaophie occidentale. Lui, à lhistoire des religions. Il est le fils de lhmbassadeur du
Irlaroc en Suède. De leur différenoe nalr le premier amour de celle qui incarne désormais 'la gérÉation
Mtærrand '. Surprenant tio qræ celui fcmé par lv{azarine, Ali et François Mtterrand. Tors tris adqent
la métaphysique et la marche à prd. Tous tnris sont hellénistes et latinist€o. Et celui qui voit sa vie s'en
aller doucement, sans fair€ de bruit, sait qne tvlazarine pourra d&ormaie ampter sur oe jeune hmme "
( " lvtazarine Unc Jcunecce à I'ombrc du pouvolr ', in &,25 au 31 janvier 1996, p 8 - 9 ).
2 Avis, qui noûons - le, ont diverses soulaes : " Trait retrouvé avec ses deux famillce, I'une
officielle, I'aur,e officieuse, et ûouæo les deux réunies por sa main - invisible - le jow de son entenemenL
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personne même du jeune homme 1. D" par sa fréquentation de Mazarine, celui - ci est

donc appréhendé en tant que personnage public à qui l'on consacre un papier. La plupart

des papiers parus les 6, 7 et 15 février 1996 porte sur la sortie du pamphlet de Jean -

BlernHallier, L'lnntteurperùrde François Mitterrand, dans lequel il est notamment

Cetæ image aurait été impensable en Norv!g9, où I'image de_ la famille royale n_'est cgPendant plus ce

qu'"ffrea|t" ( " Le président et le roi ',intztUonac,25 janvier 1996, p 12) i: Je rejoins aussi

ôo*iniqu" qùinio quand elle parle de malsaine_curiæité, hypocrite complaisance quantàla présence de la

;ffiô 
"ùprès 

dê la femme légitime ; sa fille passe encore: ._dl la concubine ! Pourquoi pas la

Uieamie rcsiferee ! " (...) 'Micnèk Cotas ( Riàrges,42 ) ", n Dols - je conclure-del'articlede

dilild;binio qu'il'faliait inûerdirc à Mazarine et à sa mère de venir à I'enterrement ? Cerùes, au nom

des , moeurs cornmunes ', Mme Mitterrand était en droit de refuser la présence de ces deux femmes. Mais

êtes - vous str que 
"". 

111*ut communes soient bien évangéliques. ? Exclure ou pardonner ? Mazarine

àevait - elle êfeàxclue pour les fautes de son père ? Devait - âle venir seule sans le secours de sa mère ?
pardonner,non en paroie mais en acte', Ivime Mitærrand doit savoir ce qu'il en cotte. Dans nos
, bonnes ' familles françaises, les enterrements sont le lieu privilégié d9s exclusions. ô. combien

douloureusesetirréparablËs ! " (...) 'Atbert de In Rochebrochard ( Rncil - Malnnison,92 ) n, n Je ne

sais si vous I'avez fait à dessein, mais I'article de Bruno Chenu du 19 janvier sur-la qg-lygEmie tombe à

point nommé, quant tant de gens sont trcublés par la présence officielle d'une'deuxième épouse' aux

[Urù""r iËfi;Ër*" de Frariçois Mitterrand ei la reôeption sur un pied d'égalité--de lvlme Danielle

MiÇr-rj;i" r,m" eingeot'parle clergé lui - même. Tôutle monde comprend qu'elle.et sa fille n'aient

oas été reietées, mais queies autorités tait r"tigieuses que civiles soient entrées dans le jeu pose quesLion-

i;--giafrJffib* à"'personnes autour de Àoi... ei pas. s-eul9m1nt chez les ' cathos ' ' (..') 'René

O"rri*", n Je tiens à vous exprimer mon adhésion à liarticle de Dominique Qytnio- du 13. janvier :
;i'i"ii." en fteine lumière '. iomme beaucoup, je pense, j'ai éf RerPlexe devant la présence de tous les

enfants Je frànçois Mitùerrand à ses o@ues, mais plus particulièrement devant la présence_de la mère de

Mazarine. J,arétÉheureuse de voir que, â Jarnac, ii y avalt _dgulfogt lqry t:gÊfl"_( .^..) n Mme

Bantepnies ( Cotombes, 92 ) , ( " ipnÈS LA l\iORT DE FRANçOIS MI11ERRAND ", in

7-;ri;-L,È"r;rncnt,26 janviei 1996, p23 ) ; " L'enûerrement a consasé la reconnaissance de la fille

""t"*if" 
Jr prerident défurit et la cohabitation entre deux femmes qu'il avait aimées. Scène si bizarre aux

veux des correspondants étrangers qu'ils ont souvent préfêré taire ou travestir cette'exceptionculturelle ''

ilË;;;; p""i se cacher soi indêniable modernité, en ce sens qu'elle correspond à.I'expérience vécue

âù oo1at* non négligeable de contemporains. En I'occunpnce 'le politique ', eg:-t'-o1 dit discrédité et

déconnecté par rapport à la société, prbposait un récit de vie qui donnait à réfléchir et qui pouvait

émouvoir: tà sênè ehit 'belle', comire âu cinéma ou dans les romans - pholos n_( " L'ALCHIMIE

iôilffOUg DE LA MORT ',inLaCrob L'Événemen1,3g janvier 196,p 17 ).
I Ce que I'on peut constat€r à la lecture de ces extraits : " Au plus_ fort du _chagrln de

Mazarine, iu cimôtière de Jarnac, ll étatt là pour la soutenlr dans sa doulcur' Au

i;;;à;; 16|rs déchirant" qot ont précéd6 et sulvi la mort de Frangols Mlttemend' la

nni ae lianclen président de la rt,épubllque a touJourc -pu comptcr -sur lo. pltsence

alfectueusc de sôn aml All. Mais l"tazarine n'est pas la seule à apprécier les__qual.ités de son

"ù.n"ti"r 
r.""-t de vingt - quatre ans qu'elle a rencontré sur les bancs du Lycée Henri IV. Bles sont 26

"n "n"t" 
zoi"*o filles-de ùize à dix - huit ans à le dévorer des yerxet à boire ses paroles deux fois par

,.rAnË. Viogt - six jeunes filles de bonne famille vêtues d'une robe bleu marine, chemisier à col blanc'

46ùrùo nôit"s o,i ut"u sombre, portant en bandoulière sur la poitrine la traditionnelle ' oeinture '

ùi"*h". C" *ttt les élèves anli. cli b fils de l'ambassadeur du tvlaroc en SrÈde est ootnu Pour êtne un

brillant étudiant en maftrise de philosophie à la sorbonne, il est aussi professeur depuis septembre

oernieç en classe de prremière ' (...) " q9ï pleuve, qu'il neigg ou qu'i-l vente, Monsieur le professeur est

* ,Jei" a" porr"tohite. rouiourJ a ttreurè, it n'est arrivé q-u'une ryule fois en retard. c'était le vendredi

it Ë;;,1; i"oa"nruio de l'énærrement de François t"titærranO. Les-yetx ocrnés, les raie ûrés' Ali a

ouird meme assuré ses deux heures de æurs le plus naturellement poesible. lvtais Personry- dans la classe

il'd;;r à" f"ir" la moindre allusion à la mort du prési&nt Sans dout€ Ali en est - il reconnaissant

à ses ,demoiselles', car il leur a promis : 'Je ferai tout mon possible pour qw vous ayez Ûoutes votre

bac' " ( " AIJ, L'AMI DE IvIAZARINE ",3 au 9 février 1996' p 6 )'
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question de la double vie du hésident. Nous apprenons, à leur lecture, que durant de

nombreuses années, I'auteur a été empêché dans sa publication l. [,u volonté de Jean -

Edern Hallier de révéler le secret de la double vie de François Mitterrand a amené I'auteur

à reconnaître sa propre fille illégitime. Dans sa parution du 17 février 1996, France

Dimmclæ annonce la possibilité, pour François Mtterrand, d'être le père d'un jeune

garçon ; enfant dont la mère est une journaliste suédoise que I'ancien Président a

fréquenté,e2.Iæs papiers publiés ensuite, le2Dfévielpat FranceSoir et Le Figaro ne

I Noos relevons ces formules, par exemple : " Jean - Edern Hallier - I'auteur ' et
Françols Mitterrand - le sujet. Demain mercredi à 1l heures, un mois après la mort
de ltancien président de la République - symbole -, sur les marches du Panthéon '

autre symbole mitterrandien - Jean - Edern Hallier présente otliciellement
' L'Honnôur perdu de François Mifterrand ' ( éditions du Rocher - Belles Lettres ). Le
pamphlet quiil n'est Jamale parvenu à publler ( 17- éditeurs le lui ont refusé ! ) du
vi"ant de lon ennemi préféié ", " Il faut reconnaltre que la garde prétorlenne de
l'Élysée mltterrandlen n'a pas léstné sur les moyens . des écoutes téléphoniques à
qu"iq,t"" autres plus violenæ - pour barrer la route à ces lEE ptges ,le talent.tressé à
lîacide, ce qul vi souvent de paire. Fausses blessures de guerre, feu_sses évasions,
faux en touf genre et surtout, le sort réservé à la pauvre Mazarlne' lo fllle naturelle'
avant que dtêtre t lntronlsée' par sa seule présence derrlère le catafalque
présldenilel : tous les secrets des deux législatures sangulnolent sous le. scalpel
ilallier ", n L'écrivain sort un livre - bombe sur I'ex - président et sa fîlle n ( annonce à la Une ),
" Devant I'Arehe de la défense, Halller brandlt son livre choc " ( légende phoûographique à
la Une ) ( " 17 édlteurs avalent refusé son livre du vivant de ilex ' président. Il
srexplique dans I France - Solr ' ', in FranceSoir,6 février 1996, p ?) ;-'Le voilà donc, ce
brûlôt vAribble vaisseau fantôme bourré jusquh la gueule des fantasmes et mythes de son auteur. Et qui
aura flotté allègfement entre les eaux noires de deux sept€nnaB. ' La postérité se souviendra que Mitærrand
éait président-de la République sous Jean - Erlern Hallier ', écrit ce dernier à la première ligne de son
pt"mier chapitre. Fou Halliér, fou délié. Voilà donc ce pamphlet vénéneux sttr L'Honncur perdu de'FrançoisMiùenand, 

qui mit l'É,tat en branle et sur les dents les gendarmes d'élite commandés par
Chriitian Prouteau. ra*uvrc France ! " (...) " Bien str il y a la révélation de lvlazarine, la fille naturelle du
président. I-e parfum empoisonné de ce scoop est aujourd'hui éve1té._ Jean - Blern Hallier - qui a entre -

iemps ræonnû lui aussi sa propre fille naturelle - y,ajouæ 19 réc1]!de_rencontres imqginailes ou réelles
avecFrancoisMitærrand"(-" LE PAMPHLET EVENTÉ DE JEAN . EDERN HALLIER ",
inlaCroixL'Événcment,Tfévier1996,p9);"Jean-EdernHal l ler:Jaidécidédereconnaltre
Bâtice il y a une dizaine d'années. A l'époque, j'écrivais un pamphlet sur François Mitæryn!, L'lnwæw

Frar ( pamphlet qui vient de sortir en librairie, ndlr), dans lequel je P.rlaf de l'hypocrisie du silence
àutourde ttiazarine... Et, tout à coup, je me suis souvenu que j'étais dans la même situation. Gala :
Vous n'aviez quand même pas oublié I'exisænoe de vobe fille ? J. - E. H. : Non, metùons que cett€
non - reconnailsance relevait plutôt d'une espèce de vaste oubli social de ma vie passée. Mais à me$re
que j'écrivais ce livre, il me dévenait de plus en plus intolérable de ne Pas avoir reconnu Béafice. J'avais
tè sentiment d'être un Tartuffe " ( " I-e tendre duel entre un père et sa fille ', in fu, 15 au 2l février
1996, p 36 à 38 ).
2 Ce que montre la lecture de I'extrait suivant : " Parmi toutcs les rumeunt, une paraft prendre
corpe plus rapidement que les autres, au point qu'elle est désormais reprigg par plusieurs journaux

étringèrs : François Mtærrand aurait eu, dit - on selon ' certaines sources bien informées ', un autre
enfani secret ! Un tils, cetûe fois... Cetûe rumeur n'a rien d'invraisemUable, au confiaite " (. . . ) " On parle
donc d'un garçm de huit ans que le chef de l'Éat aurait eu avec une jeune jolrnaliste suédoise. Un
hommc, au moins, snoit dur comme fer à l'exieæncc de cet enfant : Jean - Rlcrn Hallier. I Cette
mystérieuse Suédoise, j'ai même dfuÉ avec elle ! nous a assuré l'écrivain. Je m'en souviens parfaitement,
c'était en 83 - 84 à peu pnès. Un soiç à la Clæerie des Lilas, une brasserie de Montparnasse où j'ai mes
habitudes, elle s'est-retrouvée à notre table. C'est une ttès belle femme, jeune, Pas Plus de bente - cinq
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relayent pas ce scoop. Ceux - ci se contentent d'aborder la double vie, déjà publicisée, de

I'ancien Président. Ce que ne fait pas lciParis qui, dans un papier publié le 2l févier,

traite de cette liaison de François Mtterrand ( n I Mon papar c'était le pr€sident de

la France ' ",p 4 à 7 ). A sa lecture, nous notons que la paternité de I'ancien Président

est explicitement annoncée : I'enfant de la journaliste suédoise est aussi " son Iils ". Nous

apprenons également que Christina Forsne a bénêficié de privilèges tels protection

policièreetinvitations à des voyages officiels. Les papiers publiés ensuite ignorent cette

relation pour s'intéresser, pour la plupart d'entre eux, aux suites procédurières de la

sortie da Grand Secrel. I-à encore, I'action commune de Danielle, Jean - Christophe,

Gilbert Mitterrand, Mazarine et Anne Pingeot, est mise en avant 1. ç encore, il est

question d'une seule et même famille Mtærrand rÉunie pour mener un même combat. Des

papiers abordent aussi la vie de femme de Danielle Mitterrand ; sujet provoqué par la

sortie du livre, Entoutes libertés. Nous apprenons à leur lecture que la vie conjugale de

madame la Présidente fut difficile à gérer du fait des infidélités de son mari 2.

Les deux papiers publiés par France Soir,le 19 mars 1996, sont consacrés à

Aurore ; jeune lille qui se proclame être la fille dYves Montand. Celle - ci est comparée,

en tant que fille adultérine, à Mazarine. Cette dernière, reconnue officiellement par son

père, ap,paralt touûefois plus chanceuse 3 que la première.

ans. Blonde, grande, très rieuse. Nous savions tous qublle vivait une histoire d'amour passionnée avec
François Mitt€rrand. C'était un secret de Polichinelle. D'ailleurs, elle ne sbn cachait pas et quand je lui ai
@ direcæment la qtestion, elle a répondu par un énorme éclat de rire... mais elle n'a pas démenti ! ' "
( " FRANçOIS MITTERRAND Il auralt un flls de t ane, prénommé Thomas, qul vivrait
en Suède... ',p22 - 23 ).
1 Cf.papiersint i tulés: " 'LG Grand Secret r :  retour à lacasedébat ' ( in lzFigaro,6
mars 1996, p 8 ), n Danlelle Mltterrand dlt tout ct son contralre n ( in Fra.rce,Soir, 7 mars
1996, p 6 ), par exemple.
2 Ct.texæstitrés:'Iæromanvraid'unefemmelibre " (infu,22au?3 février 1996,p22à
8): ' 'Non, Je ne regrette r len !  r"( in FranceSob,29févner 1996,p6);"MTTERRAND:
b Jotu où DanicUc ïa qultté ! '(inlciPuis,6url2 mars 1996, p 10- ll ).
3 No* lisons : " Son sort lui parait plus injuste en@re depuis qu'une autrc enfant adultérine, fille
elle aussi d'un homme élèbre mort récemment et d'une mèrc pénommée Anne, a fait la une de I'actualité.
Même si les deux 'affaires' se présenûent sous des jours totalement différents ", " Crert I la
Mazsrlnerdont Montand nra pas voulu"(t i t reàlaUne)("AURORE, LA FILLE DONT
LE PAPET NE VOULAIT PAS ", p 6 ) ; " ' J'al eu de nouvetu très mal quand Jral vu
Mazarlne aux obcèques de son père, Françolc Mltterrend. Elle a eur ellc' le drolt de
sulvre son enterrement, elle e été blen rccuelllle, tout le monde a compatl à son
chagrln, même M me Mlfierrrnd. Mol, on me felt la guerre t ", " ' Jtel cu trèc mal
quand Jral vu Mazarine aux obsèques de son père, Françols Mltterrand. Elle, elle a eu
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I-a plupart des interventions répertoriées à compter du 4 avril 1996 portent encore

sur la double vie de I'ancien Président. Mais elles propulsent aussi Mazarine sur le devant

de la scène. C'est ainsi qu'elles mettent en avant sa personnalité, ses goûts, son train de

vie, ses prétendants ; qu'elles rendent son rôle interprétable par une actrice i qu'elles

tentent de lui trouver le meilleur des époux 1.

le droi t  de suivre son enterrement. . .  r"(sous-t i t re)(" 'Montandm'atrai téecommeunede

s e s f a n s ! ' " , p 6 ) .
I C" qui peut être perçu à la lecture de ces séquences : " On la voit longer le jardin du Luxembourg
d'un pas décontracté, en baskets ou en espadrilles, son sac à dos bourré de livles. Aux terrasses des cafés,
on peut I'apercevclir, plongée dans la lecture d'un ouvrage de Simone de Beauvoir, La force des closes, en
collectionde poche. A I'approche de l'été, on la voit aussi lire au soleil, sur les berges qui enûourent le
Font - Neuf. Parfois, on la croise à bicyclette, chevelure au vent Elle a I'air gaie, heureuse, détachée de
tout... Qui imaginerait que cetûe jeune étudiante est la fille d'un président de la République ? Elle a vécu
dans les appartements spacieux de l'Éat, qui a oonnu les ors et les fasæs des palais de la République, qui a
fréquenté chefs d'Etat, ministres, prix Nobel, académiciens ou autres sommités de I'intelligentsia, se
limiæ aujourd'hui à son univers romantique d'étudiante. Ni restaurants mondains ni mesures de sécurité
particulières. Ses gardes du corps ( une demi - douzaine de policiers qui se relayaient autour drelle ) ont été
relevés à sa demande. Pas de chauffeur non plus. Elle conduit seulement, de temps en temps, la petite
Twingo veræ ( déjà bien cabocsée ) offerte par les socialisæs à son père lms de son départ de I'Elysée. Ce
n'est pas une habituée des salons de coiffure, elle affiche la rigueur de ses cheveux tirés en arrière, raie au
milieu, et la seule fantaisie qu'elle se permet est parfois de les dénouer. Elle ne va jamais chez les
couturiers, se oontente de son habituel blouson en cuir, son ' flight ', de ses éûernels pantalons ou robes
noires à fleurs, ne port€ que tès rarement des chaussures à talons, préférant les espadrilles à laces... On la
voit partout et nulle parq elle ne se cache pas, ne porte jamais de lunetæs de soleil ni de chapeau, elle ne
se maquille pas, n'arbore aucun bijou. Une jeune étudianûe, comme on en croise beaucoup dans le
quartier n (...) " les deux femmes se sont unies pour affronær la douleur. Elles ont fait face en se réfugiant
dans le travail. Mazarine s'est immergée comme une forcenée dans ses études. A tÉcole normale
supérieure de Fontenay - aux - Roses ( reçue quatrième à I'examen d'entnée en l99l ), où elle d&rochera
bientôt I'agrégation. Parce que, pour son pre, Normale sup, ' c'est là où I'on forme les têtes les mieux
faites '. Elle s'y frotûe actuellement à Èscartes et à ses Passions dc fùmc, à Merleau - Ponty et à sa
Plunotrétrologie de laperception lvlais c'est à la Sorbonne, en année de mattrise de philoeophie, qublle
passe ætuellement la plus grande partie de son t€mps. Pour faire carrière dans I'enseignement supérieur ?
Pour écrire des thèses et devenir écrivain, comme I'aurait souhaité son père ? Elle pépare I'agégation,
bien que la carrière universitaire ne la tente pas beaucoup. En vérité, le rêve secret de ldazarine est de faire
du cinéma " (...) " L'internat à Normale sup ne I'a jamais attirée. Elle aime trop le Quartier latin et cetûe
vie estudiantine parisienne où elle retnouve son amoureux, Ali, qu'elle a @nnu, adolescenûe, sur les bancs
du lycée Henri IV " (...) " Mazarine a traversé lhiver en se plongeant corps et âme d"ns ses étldes, mais
aussi en se oonsacrant à une mission que son pre lui a confiée sur son lit de mort : devenir la gadienne
de ses Mémoires et de sa mémcÉre n ( " Iæ prinæmps de lvlazarine ',infu, 16 zu ?2 mai 1996, p 26 à
31 ) ; " Mais il est un homme qui ressent pour elle une véritable passion, et cela depuis des années,
même s'il n'æe I'avoær qu'aujourdhui. Un homme hypersensible, bouillonnant Un écrivain au serut
artistique aiguisé qui ressent plus que ûout autre cette irrépressible anirance vers N4azarine : Jean - Edern
llallier. 'Jai été le premier à parler d'elle, nous a - t - il déclaré. En écrivant mon pamphlet en 1985 où je
révélais son exisûence, je l'ai sortie de I'ombre, mise en quelque sorte au monde. Et depuis, je me sens
uni à elle coInme par des liens du satrg ' ' (. .. ) " Déjà, dans son æeur Jean - Edern tuûoie la jeune fille
qui occupe ses pensês. C'est un appel qu'il lui lance, un message semblable à ceux qræ, plein d'espoir,
les naufragés glissent dâns une bouæille et confient à I'océan. Jean - Etlem, maint€nânt, attend la réponse
de lvlazarine. Viendra - t - elle ? Il en est persuadé. Les forces qui, jusquTci, ont enchevêhé leurs rouûes ne
sont pas oelles qui meur€nl I.e roman continue. Est - ce ensemble qu'ils écriront les præhains chapitnes ?
Feut-être.. .  "( 'JEAN-EDERNHALLIER'Je euls fou amoureux de Mazarlne t  |  " ,  in
FraneeDînanrhc,6au12 avril 1996, p 13 ).
Nous noûons aussi que Parris Malch imagine le rôle de Mazarine joué par Romane Bohringer. Nous
lisons : " C'est en confrcnùant des portraits de oomédiens aux photos des grands penxrnnagec de la geste
mitterrandienne que lEvidenoe a jailli. Anrrc Pingeot, longtemps aimée en secreq a les traits rayonnants è
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Nous notons aussi que la date du 31 mai 1996, est riche en interventions de

FrarrceSoir. Celles - ci portent sur la nouvelle responsabilité de Mazarine : être chargée

du droit moral de François Mtterrand. Nous constatons alors que les déclarations faites,

dans Paris Match 1, p"t la fille du Président sont plutôt critiquées. D'abord, ses

explications sursa mission et la manière de I'appréhender, sont présentées et jugées par

lesjournalistes mais aussi par des intervenants extérieurs dont les propos sont retranscrits

parle journal 2. Ensuite, ses dénigrements des paparazzi sont perçus coillme des critiques

Fanny Ardant. Mazarine, la fille orgræilleusement revendiquée, ceux, lumineux, de Romane Bohringer n,
n Yeux mi - clo$ Romane Bohringet a un troublant air de familb avec Mazarine.
Seule Ia coape des cheveux a dû, h encorc, être corrtgée " ( légende photo ), ' FANI'IY
ARDANT DEVIENT ANNE PINGEOT, LUCHINI EST FABIUS ET ROMANE BOHRINGER,
MAZARINE... " (accroche)( "MTTERRAND: POURQUOI PASLEFILM? n,4awil 1996,p90 à
93 ). I-e magzzine trouve également un époux à Mazarine : n C'est un tradition. ' Paris ldaæh joue un
rôfe dans I'histoire sentimentale du monde. Nous avons laftertÉ d'avoir présenté, par I'intermédiaire de
note report€r Pierre Galante, ffice Kelly à Rainier de Monaco. Ils se marièrent le 18 awil 1956, il y a
très exactement quarante ans. Pour fêær cet annivemaire, nousi avons pensé à leur fils, Albert, 38 ans,
encore célibataire. Et nous lui offrons, pour I'aider dans son choix, de la photo d'une union que notre
imagination, et nos ordinateurs, ont célébrê pour lui. Parce que nous savons qu'il aime les blondes
Américaines, nous lui avons donné pourépouse Sharon Stone la sulfureuse. Ils nbnt que quatnejours de
différence... Mais ils ne sont pas les seuls à la noce. Il y a aussi le prince héritier dEspagne et Claudia
Schiffer, I'héritier de la dynastie Kennedy et lvlazarine... Avec ' Paris Match ', enfin, le printemps
redevient la saison des mariages ", " le plus princier des mariages républicains, ce serait celui de John
Kennedy et ldazarine. Ils partagent lexpérience de la politique, considérée d'un point de we familial. Il est
dbrigine démocrate. Elle, socialisæ. Et qu'on se souvienne de lhttachement de Jackie pour la France d'où
ses ancêhes sont issus, il ne pourra être indifférent à son chamte. ldazarine et John, à Hyannis Port, ce
serait un beau mariage n ( n Mazarlne et John - John, I'Amérique sédult la nouvelle
Marianne")(légendephotographique)("I-esmariagesrêvésd'aujourd'hui", 18 avril 1996, p 84 à
87 ).
I D-r la publication de Paris Mæch du 6 juin 1996, nous lisons : " Fidèles et représentânts de
lÉtat, ils enændent p'réserver des calomnies et des erreurs la mémoire du président défunr l-es membres dr
conseil d'administration de I'Institut François Mitterrand auront à gérer les documents inédits,
inestimables,qui sontdésormaisàladispositiondeschercheurs " (...) "'Aucunerééditiondesoeuvres è
mon père, nous dit - elle, ou d'un texte de sa main ne peut être effectuée sans mon autorisation. De
même, la diffusion d'enregistrements sonores et audiovisuels, publics et privés, est soumise à mon
approbat ion' i (n EXCLUSIF MAZARINE I VOICI L' INSTIIUT FRANçOIS
MITTERRANI) ' ", p 64 à 69 ). Et à la question posée par le magazine, " Pourquoi cetæ participation
publique à la vie de llnstitut, pour voulr qui étiez auparavant si discrèæ ? ", lv{azarine annonce " J'ai
lTmmense responsabilité d'avoir été cbargée par mon père de son droit moral ; c'est pourquoi je dois
veiller au r€spect et à la promotion de ses oeuvres. Concrètement, aucune réédition de celles - ci ou d'un
t€xt€ de sa main ne peut ête effectuée sans mon autorisation. De même, la diffusion d'enregistrements
sonores ou audiovisuels, publics ou privés, est soumise à mon approbation. [l ne s'agit pas d'une
guelconque censure apriori, mais ûout simplement de faire rcspecter le sens de sa vie ". Ensuite, à cette
remarqæ dc Paris Motch, " On vous a pourbnt beauooup vue dans la presse et peu entendue. . . ", la jeune
femme déclare : " C'éait bien malgré moi. J'ai été pouchassée par les paparazzis pendant des semaines, y
oompris le lendemain même de la mort de mon père et enoore aujourdhui. L'aftitude de ces gens a été
ignoble. Je voudrais simplement que lbn reconnaisse que mon père appartient à ma vie privée et que cett€
vie privée ne regarde persmne. Mon exigence aujourdhui est de rctnouver la tranquillité que je connaissais
uopurauarrt et qfo t d m'a volê " ( " Mizarlne ' LA YIE DE MoN PÈRE EsT 

-UN 
MODÈLE

D E  V I E ' ' , p 7 0 - 7 1 ) .
2 Notrs lisons, par exemple : " la fllle de l'anclen présldent a eccordé cette scmolne
un entretlen I t Perls - Match r. Le ton est clalr, les lntentlons sans nuances :
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portées non pas à ces photographes mais à I'ensemble des médias français 1. Le papier

publié, le 5juin 1996,par lciPuis s'intéresse au( propos tenus par F - O Giesbert, dans

I Aucune réédition d'une oeuvre ou d'un texte de la main de mon père ne peut être
effectuée sans mon autorisation. De même la diffuslon drenreglstrements sonores ou
audlovisuels, publlcs ou privés, est soumlse à mon approbation ' n (...) " La fllle de
Mltterrand exlge que toui enregistrement t sonore ou audlovlsuel ' de son père soit
soumis à son approbatton "(sous-t i te)("MAZARINEùoutesSl i f fesdehors' tP5);"Ce
n'est pas ællementiur le fond que les propos de Mazarine Pingeot sont critiqués ]- (:...) 

' 
9'o-t la forme

quie.ôtetrange"("Questlon de forneo,p5);"'J'ail ' immenseresponsabilitéd'avoiré1échargée
par mon pere de son droit moral. C'est pourquoi je dois veiller au resPect et à la promotion de ses-oeuvres. 

Concrètement, aucune réédition de celles - ci oud'un bxEde samain ne peut êEe effectuée sans
mon autorisation. De même, la diffusion d'enregistrements sonores ou audiovisuels, publics ou privés,
est soumise à mon approbation. Il ne s'agit pas d'une quelconque censure à priori... '. Mais ça y
ressemble ! L'entouragè de I'ancien président de la Républiqræ déploqe le ton sans nuances des propos de
Mazarine qui, selon ses amis, aurait gagné à demander ænseil à ceux qui I'entourent avant de se
prononcer; (...) "'Jenevoispascommentellepourrafairerecpectercesdroits', explique de son côté

M e Jean - Louis Felletier. 'Les obstacles me paraissent insurmontables. Bien que la tendance soit à
protéger de plus en plus la vie privée de tout un chacun, il sera bien difficile de démêler ce qui owhe à la
ui" frve" G ce qui concenre lhomme public qui, par dessus le marché, avait lui - même fait étalage de

savieprivée!'"(...)"MeHenri-RenéGaraudrap'pelle, lu!,guelvtazarinevaseheurterauxcontrats
littéraiies passes par son père lui - même : ' On peut partir de bms sentimenB mais les sentiments ne
servent màheureùsemeilâ rien en matière de droit. I-es conventions légalement forrrées tiennent lieu de
loi '. 'Si un cinâste décide d'écrirc I'histoire de la roche de Soluté et si aucune inEntion malveillanæ
n'est prcuvée, je ne vois vraiment pas comment elle pourrait s'oppoeer à la diffusion des images qui s'y
rapdrænt D'autant qræ les films déænus par IINA nbnt pas été obænus Par ryrynf-e! que, en tout état
Oe àuse, François tttitærranU avait mis savie privée sur la place publique ! ' " (...) " ' Ce tJt?e d'affaire

est très cmrplexe, conlirme M e Charles Libman, qui précise : 'Elle n'aura_Pas le porvoir de s'oppoeer à
ce qui appartient à sa vie de président ' Où commence et où finit la vie du Président ? Où commence, où
nnii hù; de lhqnme qui, au mépris des umges, a Enu à rassembler autour de sa tombe bus les etnes
qui lui étaient chers ?'ï ( " Une mlgsion imposslble ? ", P 5 ) ;' Neparl"-zq9 qeN4azarineà
Frédéric, 29 ans, employé dans rm ministère. Encme moins du souhait de la demoiselle de prendrc en
main I'image publique de son @sident de Ère : ' C'est n'importe quoi, Sfrnce - t - il, un- brin, agacé par
cetæ ' fille à papa ', qui ' s'est cacnee pendant des arnées, débarqræ ç4 trn matin, en disant :
' Salut, j'ai tôui les âroits ! ' Et de poursuiwe : ' Mitterrand, tout de même, est tm homme public. Il
appartieita tout le mmde" Uimage de sm père, parlms - en Elle I'utilise bien pour $*-p"tlut dblle '.

ùargot, 61 ans, adsrinistratrice-de biens à la retraite, est sur la même longueur d'ondes. ' Rien ne
m'étànne plw, décidémeng de la famille Mtbrrand. Ils ot éûé top fgin en tout A la limie, que ce soit
elle ou unè aufe importe peu lls sont moins regardants quand ils utilisent leurs histoircs pour vendre des
bogquins ' " (.. .) " ' Sur oe plan - là, c'est clair, estime Gilbert, 70 ans, livrsrn à la rctraite, je ne suis pas
d'acôord, c,est presque dangereux. On voit où cela peut mener. Dcs chces comme ' Mitærrand est un
graod 5ormne ', 'lt n'a fait que des bmnes chæes, etc.' '. LbSration po,"1arl - elle finalc'ment donner
i"issanco à une image idylliquc de Fraoçois Mtterrand, dépouillê de ees inévitables zones dbmbre ?
Cbst æ que peup,-comme d'autres, Metæ 21 ans, Danoisa de Faris, ætuellement €n stage chcz un
corresponiOaaf de presse d\rn jomal de sor pap. ' Si elle arrive à obtenir ce polcrir ortraordinairc de tout
gérer ( lTnterviewé semble en douter forEmqrt ), il faut absolumcnt qubllc aæqûe, par.honnêbé, de
iâisserpasecrlesdifférentsaspects de Françris Miterra'nd, lcs'bos' ootmc les moins bms...'"
( " ' Sa vle publlquc cC I tout lc mondc t ", p 5 ).
I r Cen'estpasûellementsurlefondqueles prcpos de lvlazarine Pingeot sont critiqlés' (...)
' C,€st la fcme quiest éEange : découvrir dans ' Faris lvlatch ', jusE avant une exclttsiviÉ sur ' Cantonna
nous ouvrc son ciæ1r ', une àutre exclusivié intitulée 'Mazarine : voici llnstittlt Ftançois Mitterrand '

relativise sensiblem€Nrt les leçms de piéé fitiale que la demcfee[e nous inflige. Un simple æmmuiqué

aurait sgf1i. I,g fait, d'aute part, que 14 lle pirysq1 exprimc son dégoût Fofod pcr l'odieuse €uriosiÉ
des médias à son égard ûoutên poaant omplaisamment à la une, puis dans sePt pages innéricures du grand
Bagazire, traduitaumieux unc nalveé désarmant€, atr $re rm mépis profmdpourt*_tg*qui nbnt
pasl'air Oe lui plaire i, peut - on lire dans Frarce Soir ( " Qucctlon dc lormc ', 

P 5 ).
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son livre, nouvellementparu, Iz Vieil Homme et la Mort. Læ texte alors produit met en

exergue la pratique de séduction et les conquêtes féminines de François Mitterrand. Sa vie

privée est publicisée ; la limite de la décence et du respect nous semble même

outrepassée 1. Comme si son décès et les révélations sur sa vie privée déjà faites avaient

ouvert la porte à tous les abus. Les interventions répertoriées les 13 juin et 14 juin 1996

se consacrent aux suites judiciaires de I'ouvrage I* Grand Secret. Nous notons que

Mazarine estpésentée, au même titre que Gilbert etJean - Christophe, coillme I'enfant de

l,ancien Président, comme un membre de la famille Mtterran d2. l*s articles parus après

le l4juin reviennent sur la double vie de François Mittenand ; sur ses obsèques aux

cours desquelles les deux femmes aimées étaient présentes. Deux des interventions

relevées se démarquent des autres : le premier papier, publié patFroreDirnanclrc, trouve

1 Nous lisons : " ,LEprésidentavait toujours la même façon de dragugr', frit le directeur de la

rédactiondu Figaro, Franz - Olivier Giesbert Oans fz Vieil Homne et la Mort. I-e matin, alors qu'il

iuioii"n*." fi.ir, it invirait celle qu'il voulait séduire dans un jardin - e lÉlysee ou ailleurs - Pour une

promenade. En chemin, il lui apprànait àmettre un nom sur une herbe, une fleur, un arbre, tout en

ig"ituot un passage de la Bible ou-ctes vers de Baudelaire. 'Il I'am€nait doucement à lui, avec tact, à coups

de batæments de-paupières, de sotrires amènes et de mots doux. Il déployait un cbarme d'abbé de cour, un

"ft " "nn"f"ppâot 
lurqo'àqu'elle fonde enfin'. FI, chaque fois, son ceétaitfascinée,1éjà

arnoureuse de'cet hômrie qui savait ' donner le sentiment que vous étiez quelqu'o-n-9". tout à fait

considérable, la personne Pourqui, à cet instant précis, vous com.9!9-z 1" pt* au monde i \A"it ce lecteur

uoiauæt4e.ôætde Câsanoia n'était pas nOete. Ou plutôt, il l'était, à sa manière. ' Chaque jour, il

fallait qu'il téléphone arx anciennes, aurnouvelles et aux futures, poursuit le journaliste, qui fut son

ônna"iot. Lorsqu'il rompa,it, ce n'était jamais définitif... 'Passionné, sane être excluslf' le
pÉsident acceptalt en retour quc le corpc de la femme qu'll almalt ne lul solt pas

i;"4 à fatt déioué. Comme l'éciit Bernard - Henri IJvy, dans Iz Lys et Ia Cendre, il parageait

volontiers ses maltresses. A ce propos, BHL rÉvèle avoir aimé, ' sans doute au même moment ' que

françols Mtt€rrard, une jeune fémme dont il cache lldentité sous la lette C. Avant d'évoquer des pllsirs

intimes inavogés, et poy-cause... Læ p,rési&nt aurait fréquenté des dames aux moeuns légères, oes ' filles

de la rue dee Martyrs, que je I'ai ûoujoùrs soupçgnné d'allér, parfois, taqlinel quand les réunions du comité

directeur se t€rninâieni plirs tôt qué prevu. Gpur, par exemple, où je suis sûr dc lhvoir vu sortir d'un

immeuUte guspt... 'Pèut - gfe t'uà de ces mgmes matins dont parle Franz - Olivier Giesbert dans Iz

it"il Horr*t'et la Mort.' Deux ou trois fois, alors qull m'avait donné rendez - vous à huit heures du

matin a son Aomicile de la rue de Bièvre, je I'ai vu arriver apÈs moi avec un air de conspirateuç las rasf

.i i" niog" 
"r"usé. 

On aurait dit un loup lui ayail oouru toute la. nuil Un clin d'oeil ou un sourire avait

tufn 
"o 

frrise d'exflication...' " (...) " 
'-CËez la femme, il aimait surtoul les pieds, racont€ l'écrivain. Il

tui anivit Oe demânder I ses onqrÉtes de se déchausser devant lui, Il adorait alors passer. sa main sur la

cheville, le talon, la plante. C'étaii sa façon de faire connaissance. . . ' n (. . . ) i T*j9qrs cyniçæ, seule une

i"*" f"r." réussisiait a faire tomber lê masquc de François Mtt€rrand. C'était lvlazarine, sa fille, sans
'Aooæ 

ra ptus grande fierté " (...) 
' hu de æmpo avant de mourir, il avait d'ailleurs fait aetæ oonfidence à

il irt"ti*rË* privilégié Oe ti nre Ou Lnuvre : ' Jai beaucoup !&hq, dans ma vie personnelle. Je n'ai
pur"rtg,e d"pé"Ë€t...tlaseulepunitionauraétéÎvlazarine.J'ai eu de la chance... '" ('Françoit

ivtitt"r"amfo-us les petltc cecnctc de sa vle dramour I ',p14- 15)'
2 Cf. paprers titrés : " Le docteur Gubler en corrcctlonnelle ' ( in L'Htamnité, tJ iuin
lg%,p 11;'; 

"""r 
lourds sccrets du doctcur Gubler'(inlzFigan, -n j$3 1996, p ?a );

' Le-âochur Gubler reconnaft st fautc ' (inL'Hunanité,14 juin 1996, p lO ).
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un contre - argument à la rumeur selon laquelle Jacques Chirac aurait une liaison avec

Claudia Cardinale et serait un mari infidèle comme François Mitterrand l. La seconde

intervention, de Paris Match, se consacre exclusivement à Mazarine que I'on montre,

avec Ali, sur une plage des Landes ( " Mazarine ", I er aott 1996, p 72 à 75 ). Nous

notons alors que la vie privée de cette jeune fille est publicisée mais aussi et surtout

qu'elle est, pour ParisMarch, digne d'un certain intérêt puisque le magazine lui consacre

sa Une.

Ensuite, dans les parutions du 31 octobre au 6 novembre 1996, Galaet Puis

Matchs'entendent pour revenir sur la relation amoureuse de François Mtterrand avec

Christina Forsne ; relation que cette dernière présente dans son ouvrage tout juste paru

N'aimez - vous pcts lavie ? I*magazine Cnlaconforte I'idée selon laquelle la journaliste

suédoise abénéficié de privilèges tels que des invitations à des voyages officiels mais

évite d'assurer que I'ancien Président est le père de son petit garçon 2. Nous ne soûlmes

1 Nous lisons : " les Français ont encore tous en mémoire les révélations récentes sur la double vie
:rmoureus€duprédéoesseurimmédiatdeJacques Chirac, François Mitterrand. Et d'aucuns de se dire:
'Rrisque Mtterrand avait un second foyer, pourquoi Chirac en aurait - il pas un aussi ? ' A ceux - là" on
répondraen une dernière mædme : '[æs hommes, tous comme les jours se suivent et te se ressemblent
pas ! ' Et d'ailleurs, si on veut conclu€ sur un sourire, on pourra faire remarquer que lhmbition clairement
affichée de Jacques Chirac n'a jamais été de faire tout comme François Mûerrand, bien au contraire ! "
('tacquer CHIRAC" et ClaudiaCudirule Vlctlmes du syndrome Mtterrand ", 15 au 2l juin
1996, p ?2 - 23 ).
2 Ces constatations sont faiûes à la lecture de telles séquences : " Yava fêtera ses huit ans ce lundi
l1 rpvembre. Vava, crest le surnom de Ravn Forsne, un petit garçon blond qui grandit près de Gôteborg "
(...) ' Né tout près de Faris, à la ûès chic clinique du Belvédère de Boulogne, il habita longlernps le V e

arrondissement " (...) " Il y a un q!, Christina Forsne quittait définitivement Faris pour élever son enfant
drns sa maison de la foÉt. Et aussi pour y écrire ses Mémoirps. Un recwil de souvenirs intifrilé N'ainæz -
vousWlavic? Surlaoouverturedulivre,panrle2loctobredernier en Suède ( éditions Ficher and
Co ), le portrait de Rançois Mtt€rrand. Christina Forsne, que ses "mis parisiens surnommaient Chris,
estjournalisûe. De 1980 à 1995, elle fut oorrespondanæ de plusieurs jornaux suédois à Paris. En 1980,
elle suit la campagne de la présidentielle française. C'est à oette occasion qu'elle fait plus ample
connaiEsance avec le candidat Mtærrand ' (...) ' François Mtterrand prend plaisir à oonverser avec cett€
jeune journaliste blonde à la beauté diaphane " (. . .) n e$ séduit arssi par son intelligence, sa spontanéité,
sa fougue à défendre ses opinions pro palestiniennes. Car llnterview ûourne viûe en un échange
d'argumenæ sans concessions. hris, alors que le æir lombe denière les viUes du salon, le futur hésident
brise soudain le rythme de la discnssion pour demander @ment : ' lv{adanne, ne parlez - vorts ûoujours
que politique ? N'aimez - vous pas la vie ? ' Et lorsque Christina lui apprend qublle a l'intention de
s'installer quelques mois à kris comme correspondante de presse, il ajouæ : ' Si jamais vous passez à
Faris, appelez - moi, déjeunons ensemble... 'Il n'aura pas la patience d'attÊndre. henant lec devants, il
fait effectuer des recherches, obtient les coordonnées de la jeune femme en Suède, lui téléphone un
dimanche matin, 8 heures, à son domicile : ' Bonjour, c'est François Mitt€rrand, cst - ce que je vous
réveille ? ' Ce rnatin - là, assise en pyjama dens sa cuisine, Cbristina Fonsne a l'étangc sensation que
quelqu'un vient d'entpr parbffraction dans sa vie. Et quTl va ûout bouleverser. La cavalcade électorale
n'empêche pas le candidat et la journalisæ de déjeuner ou de dlner régulièrcment cn tête à têûe. Ltpmme
politique a pris I'habitude de téléphoner à Chris tors les matins aux au(rcs. Il I'inviæ à le rejoindre
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pas plus informés à la lecture de Parts March; magazine dans lequel Christina Forsne

s'abstient de parler de son fils mais reconnaît notamment avoir entretenu une relation avec

François Mitterrand et avoir influencé certaines de ses positions politiques l. France Soir,

lorsqu'il se rend en province, notarnment à l'hôtel daVieux Moman, chambre 7... 'sans salle de bains ni
toiletæs particulières ', précise Christina Forsne dans son livre. Mitterrand élu président, Chris n'ose leur
envisagerunavenir ,àel leetàlui .Sera-t- i lencoreaccessible?Leursrelat ionspounont-el lesêtre
comme avant ? lr4ais, dans le petit appart€ment de Chris, le téléphone se remet à sonner. ' Il sonnera
pratiquement tous les jours, pendant de longues, tÈs longues années '. I: jeune suédoise appartient
désonnais au ' premier ærcle ' des intimes du hésidenl Elle est invitée à l-atche " (...) nA Faris, ils se
retouvent le plus souvent dans le modeste deux pièces aux fenêtes sur cour que Chris occupe dans llle
Saint - I-oui; " (...) " A l'Élysée, Chris Hnéficie d'un traitement de favzur exceptionnêl pour une
journalisæ. Elle côûoie en pennanenoe la garde rappnochée du Pnésident : Attali, Grossouvre, Bianco...
Quand elle ûombe malgde, au reûour d'un voyage officiel en Afrique, François Mitùerrand la fait installer
dans une chambre à lElysée pour qu'elle soit mieux soignée. Elle affirme avoir été sa confidente pour les
problèmes de politique éhangère. Elle déclare aussi qulls échangeaient régulièrement leurs points de vue
en déjeunant dans la bibliothèque du palais présidentiel. A I'occasion des déplaoements officiels du chef de
lEtat, Chris est très souvent I'invitê personnelle de Mtterrand. Elle détient le record d'invitations parrri
les personnes nrappartenant pas au personnel politique. Qualifie officiellement de ' journalisæ suédoise è
la suite présidentielle française ', elle dlne à la table des ministres ou des proches collaboraæurs du
hésident n (. . .) " En novembre 1988, à la naissanoe de Ravn, beaucoup pensent que ce béH est le demi -
frère de Ndazarine. Mais Chris entretient le doute. Et les rumeurs. Car, enceinte, elle vient souvent à
l'Élysée. Et, comme lvtazarine quand elle était enfanl le petit Ravn affirmera plus tard haut et fort sa
filiation présidentielle. Balivernes, dit - on dans I'entourage de Mitterrand, où I'on soupçonne la
journaliste suédoise de vouloir faire un ' coup ', à la fois médiatique et financier. François Mitterrand
savait qu'il ne verrait pas longtemps s'épanouir le petit Vava Mné par la maladie, il ne souhaitait pas
imposeràChrislEpneuvequotidienneduspectacledesadéchéancephysique.Ala fin del'étê 1995, il lui
demande de reûourner en Suède. Elle se retire dans cette maison de bois bleu, au fond de la forêt, où
grandiraVavan(nI-ederniersecretdeMtt€rrand ',iîGab,31 octobreau6novembre 1996, p8à ll ).
1 OesOchangesrâlisésente ParisMalch et Christina Forsne, nous retenons les suivants : n P.
M. Comment définir votre relation, qui a duré si longtemps ? Une amitié amoureuse ?
C. F. Sans doute. Mais c'était lui qui était demandeur, très demandeur. Fas moi. Si j'avais su que,
quelques mois plus tard, il allait devenir président de la République, je me serais sauvée à toutes jambes,
je crois. D'ailleurs, je suis restée longûemps sur la réserve. C'est avec le ûemps que je suis devenue très
arhchéeàlui"( . . . )
n P. M. Vous parliez beaucoup ensemble ?
C. F. Bien entendu, et c'est oe qui a rendu notre relation si fo'rte ! " (...)
" P. M. Fensez - vous avoir inlluené certaines des positions politiques de Rançois Mtærrand ?
C. F. Oui, sur deux poins. Sur le conflit israélo - palestinien, dhbord. Dès notne renconre, jhi défendu
devant lui la cause palestinienre. Il était alors farouchement prro - israélien. Mais, entre nous, ça a été un
vrai dialogue. J'ai mené un travail de longue haleine, au t€rme duquel François Mtterrand a fini par
évoluerdanssafaçondeconsidérerl'O. l. p et les Palestiniens. D'autre part, dans I'affaire du Satrara
occidental, je lhi amené à admettne que le Folisario n'était pas banalemcnt, oomtne on se plaisait à le
répéter, un classique mouvement de libération nationale, mais une construction algérienne, dont les
leaders étaient des opposants à Flassan II ".
Nous relevons également les formules suivantes : " Joumallste en poste I Parle, cette suédoise
a été tÈs pnoche du président pendant scs deux septennate. Chrls Forcnc sort un livre
trxDur raconter cette aventurc. Le Éclt d'une femme llbrc " ( surtitre ), ' Quand lr blonde
Journallste suédolsc a nencontr{ celul qul nrételt cncorc, cn 1979, quc le chcf du
PaÉl soclallste, elle avalt 31 ans. Lul, exactement le double. Leur relation est restée
clandestine Jusqurau bout, mals la mort de François Mlttemrnd a déltvrf Chrlstlna
Forsne du secrct. Dans I N'almez - yous pas la vle ? r, un llvne qurelle a publlé le 2l
octobrr en Suède, chcz Ficher and Co, et qul sera tradult cn françals aux édltlons du
Seull, elle évoquc les deux septennats qu'elle r vécus dang lombrc. Quatorze années
dont elle r{vèle à | Parls Match r lee ftrlgurancec et quelquce orrgcs " ( chapeau ),' A Io
table d'hôtct dc Lttche, en 79E2, Chrtt Forsnc est placée face au présldcnt, commc
Danielle Mlttcnand. Jack Lang cst assls cntre lcs dcax femmes, qal refuscront
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qui publie ensuite un papier le 26 novembre, choisit de ne pas traiter de la relation

François Mtterrand - Christina Forsne. Tité * LES MITTERRAND ACCUSENT

UN PHOTOGRAPHE n, il s'intéresse aux clichés de I'ex - Président pris sur son lit

de mort. Ce qui est différent pour I'interview de Roland Dumas réalisée par Gala;

interview au cours de laquelle Roland Dumas reconnaît la relation entretenue entre

François Mtterrand et Christina Forsne mais s'abstient de confirmer leur liaison

amoureuse l.læ dernierpapierrépertorié, publiéle 2,6 décembre par Cnla,remémore les

grands événements de I'année !b. Sont alors évoquées, sans l'émission de jugement, les

funérailles de François Mtterrand au cours desquelles étaient notamment présentes Anne

Pingeot etMazarine. Nous remarquons alors que si cette dernière est qualifiée de " fille

naturelle ", elle est aussi considérée cornme appartenant à la famille de I'ancien

hésident2.

3) Dimension argumentative

I-a publication, du 10 novembre 199l,,de PoisMatchtranche avec I'attitude de la

presse écrite' sérieuse ' adoptée à l'égard de la vie privée des politiques. Il nous faut

préciser que le magazine ne nous donne pas le sentiment de vouloir céer un scandale.

touJours de sc consldérer comme des rtvabt n ( légende photographique ) ( " CHRIS I'amie
seceæ Ae François Mtt€rrand ',31 octobre au 6 novembre I996,p 84 à g7 ).
I Nous relevons I'extrait suivant : n Galc : Vous qui parùagiez tous les secrets de François
Mitterrand, vous ne pouviez pas ignorer la nature des liens qui I'unissaient à Chris Forsne, cette
journalisæ suédoise qui ramnûe, dans un livre bientôtpublié en France, son amitié amoureuse avec lui.
n. n. : Je laisse à cetæ penlonne I'entièrp responsabilité de ce qu'elle raconte, J'ai connu Chris Forsne
agdébutdesannéesquaûe - vingt, àl'époqueoù elle était correspondante de presse à Paris. lvtaisj'ai dt,
en tout et pour ûout, la renoontrer deux ou CIois fois. Elle a resurgi récemment dans ma vie lorsque sa
résidence en France a été camb,riolê. Elle mb téléphoné car elle avait besoin d'un oonseil Pour je ne sais
quelle prooédure. Je lui ai répmdu queje n'exerçais plus et je lhi orie,ntê vers drauhes avocats.
Gala : Vous ne réPond€z pas à la qæetiot...
R. D. : Jïpore à peu près tout de cette histoire. Bien str, mademoiselle Forsne a été I'invitée
personnelle Ou nesiAent lors de certains de ses voyrages officiels. Fouq mci, cela s'arr€lait là. Je crois qu'il
brait a h fois opporûn et décent de le laisser enfin repocer en paix ' ( " Mltterrandr ces vic8, ses
seerets, et mol ", 5au ll décembre 1996, p38à4O).
2 Nous lisons : ' En Charrente, sa tetre natale, ils sont tous là, son épouse, au bras de Jean -

Christophe et Gilbert ( à gauchc ) les fils. lvlais aussi, un mng derrière, lvlazarire, la fille naturelle, et sa
mère, Ànne Pingeot. Suivent, côt€ à côte, Justine et kscale ( en marron ), les pctiæs - filles, devant
Roger Flanin et Cbristine Crouze - RÊnal. Cette image, qui a ému la France et éûonné le monde, r6ume
touæ une vie. Mtærrand I'avait voulu ainsi... ' ( légende photographique préédée par la mention " 1l
janvier : à Jarnac, la famille. Tourc la famille.. . " ) ( ' [a dernière rosc de Mitterrand ", 26 déoembre 1996

au I sjanvier l99l,p 16 - 17 ).



3 0 0

Iæs'formules proposées à la Une de la publication reflètent l'idée qu'une tendre histoire

va être racontée. Histoire dont les actants sont connus. Nous lisons :

- " Mtterrand et salille ' ( tifie ),

-uL€bouleversantécitd'unedoublevie"-"Photos: la tendressed'unpère " ( sous -

tiue ).

I[ en aurait été autrement si le magazine avait prêféré annoncer " Mtterrand a une

fille n. ParisMatchne cherche donc ni à choquer ni à provoquer mais plutôt à informer,

d'une certaine ré,alité, ses lecteurs coûlme I'ensemble des citoyens. Pour ce faire, il

procède avec tact en employant ces formules, quelque peu naïves, empruntées aux

romans dits à I'eau de rose :

- " Mazarine a eu le droit, comme toutes les jeunes filles de France, à une fête de famille

où ne manquait pas son chevalier servant ", " un moment privilégié de simplicité et de

tendresse u, u de leur amour est née une fille n, n une nouvelle page se tourne - t - elle

dans sa vie romaneSgt€ o, n Mazarine et sa mère ont tremblé pour lui ".

La rédaction elle - même confirme sa volonté de ne pas modifier sa ligne édiûoriale

pour éviter de suivre le modèle de la' presse de caniveau ' ; de ne pas entacher l'éthique

de la presse écrite française. Nous lisons :

-u Lapublication, pr'Paris Match', de piotos de lafille du président de la République

avec son père a passionné 5 millions de lecteurs et provoqué, par ailleurs, ce que I'on

appelait, aux temps glorieux du journalisme parlementaire, ' des mouvements divers '. A

tous et à toutes, ' Paris Match ' entend dire ses remerciements et apporter quelques

précisions utiles. A nos lecteurs, qui ont plébiscité la lecture d'une histoire qui non

seulement n'a rien à voir avec une presse qui se nourrirait de scaudales, mais s'en veut

rigoureusement l'opposé, à nos lecteurs donc, nous n'avons pas besoin de rappeler les

principes qui sont les nôtres : 'Paris Match'ne sera jamais un journal de dénonciation et

d'anecdotes graveleuses. Il ne publie qu'une partie de ce qu'il pourrait montrer et dire,

justement par respect pour certaines valeurs ' (...) n Four la plemière fois, le président de

notre Fédération, celle à laquelle nous adhérons, celle des journaux du groupe Hachetûe
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Filipacchi, annonce sans rire auxlecteurs que la presse française va incessamment rouler

dans le caniveau. Daniel Filippachi se refuse à suivre le président de la F. n. P. f., M.

Jean Miot, sur cette pente fatale. 'Paris Match' ainsi que tous les autres journaux du

groupe Hachette Filipacchi quittent donc la Fédération nationale de la presse française "

( n Des précisions et des informations pour faire taire les tartuffes ", 17

novembre 199/1, p 46 - 47 ).

Et ce n'est pas la situation économique du magazine, qui paraît florissante, qui I'a

poussé à publier son numéro du 10 novembre 1994. PmisMarch se définit ainsi :

- " Grand journal, premier tirage de la presse hebdomadaire d'information française,

diffusion numéro un de la presse française sur le marché international, ' Paris Match ' a

été lu, cornme chaque semaine, par ses confrères étrangers ' ( ibid. ).

Sa seule motivation semble etre d'informer les Français. Et les autres organes de

presse, qui réagissent suite à cette parution, donnent la même impression 1. L"t

journalistes ne paraissent pas vouloir tavailler comme leurs confÈres anglo - saxons ; ils

ne semblent pas désirer entraver, de façon abusive, la vie privée des politiques. Ils

tendentseulementà s'accorder un droit de regard sur cette vie pour n'en révéler que les

aspects pouvant concerner également la vie publique ( attitude que les citoyens semblent

approuver puisque plusieurs des réactions de lecteurs proposées ont cettÊ même

exigence ). C'est ainsi que sont ressassées, dans les papiers publiés, les interférences

entre la vie privée du Président etles deniers de lÉtat ; les conûadictions entre les valeurs

morales prônées par le chef de l'État et ses prctpres pratiques ; l'emprise de certains

individus sur le hésident du fait de leur connaissance de secrets relatifs à sa vie privée ;

I'amalgame enhe intérêts privés et pensées /comportementsdupersonnage politique.

I C"tæ remarque vaut tout particulièrement pour lcs organes de presse dTnfonnation générale.
Ceux spécialisés dans le faiûement de la vie privée, ændcnt plutôt à s'intéresser au fait que le Président a
une double vie que de réagiraux ænséqucrres d\me tclle réalité.
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4) Dimensions imaginaires et idéologiques

L'ensemble des interventions des organes de presse pris en compte, nous

comprenons que ce n'est pas tant le fait que François Mitterrand a une fille illégitime qui

faitréagtrr,de manière synergique,les journalistes Français mais plutôt que celle - ci a

vécu, durant de longues années, secrètement aux frais de l'État. Ce que ces

professionnels n'acceptent pas et dénoncent.

Nous notons aussi que les proches de personnages publics tendent à être

appréhendés eux - mêmes comme des personnes publiques. Nous constatons qu'à

plusieurs reprises la personne même de Mazarine intéresse les organes de presse. Ceux -

ci se préoccupent, dans un premier temps, de la jeune fille parce qu'elle est I'enfant

illégitime du hésident. Par la suite, ils font passer ce statut au second plan pour ne

s'intéresser qu'à elle. Iæs gotts, la personnalité,les amours... la vie privée de Mazarine

sonttraitésparlesmédiasquivontjusqu'àlui consacrerleurUne. Celle - ci devientune

personne publique. Et Ati, du fait de son statut d'amoureux de Mazarine, intéresse à son

tour les organes de presse. Ceux - ci proposent des papiers consacrés à Mazarine pour

progressivement se préoccuper de la vie du jeune homme méconnu des Français, qui

devient lui aussi un personnage public. Ainsi, par le seul fait d'être plus ou moins

étroitementliéàunepersonnepublique, un individu est lui - même considéé corlme un

perconnage public.

Nous rcmarquons enfin que les manières de présenter les membres de lafamille

illégitime de François Mrerrand évoluent avec les événements et le temps. En effet, dans

les premiers papiers produits, Mazarine et Anne Pingeot sont présentées comme des

femmes illégitimes ; Mazarine est une fille adultérine et Anne Pingeot, g1e I'amis

intime n, une n maîtresse ' de François Mitterrand. Après le décès de ce dernier et

l,officialisatiotr, pû sa pésence à ses funérailles, de cette seconde famille, une toute autre

vision de monde est proposée. Mazarine est surtout appéhendée en tant que fille du

Président et on péfère pésenterAnne ltngeot par son nom et prénom ptutôt que par des

qualificatifspéjoratifs.Deplus,lasortiedu livre Le Grand Secret et la publication de
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clichés de François Mitterrand sur son lit de mort amènent Danielle, Gilbert, Jean -

Christophe Mitterrand, Anne Pingeot et Mazarine à intenter, ensemble, différentes

procédures judiciaires. Les journalistes associent alors, par leur action commune, ces

derx femmes ; Mazarine devient, au travers des discours tenus par les médias, la soeur de

Gilbert et Jean - Christophe Mitterrand. Et fait notable, les deux familles que les

joumalistes se complaisaient à comparer, à savoir la fâmille légitime et la famille

illégitime, n'en forment plus qu'une, alors composée par deux mères et trois enfants. Et

cette vision de monde persiste le temps passant, puisque à I'inauguration, fin octobre

2æ3, du Quai François Mtterrand à Paris,les journalistes de la presse écrite et audio -

visuelle française s'entendent pour spécifier,le plus naturellement possible, la présence

de Danielle Mtterrand et des trois enfants de François Mtterrand. Ce qui, d'une certaine

façon, reflète une reconnaissance de la famille ' moderne ' ( avec plusieurs femmes et

plusieurs enfants ), nouvelle donne dans un scénario stéréotypé à partir duquel naissait

une affaire. Une star ou une personnalité publique, à savoir un chanteur ( tel Yves

Montand ), un acteur ( comme Alain Delon ), ou un Président de la République ( Valéry

Giscard d'Estaing, par exemple ), auxquels on prêtait des aventures amoureuses,

maltresses et enfants illégitimes, était la recette sans faille pour créer un scandale. Avec le

cas de François Mtterrand, il semblerait que le modèle de la famille recomposée soit

accepté et ne soit plus le déclencheur de la naissance d'affaire. Cette impression est

confortée par le constat suivant : les édactions abordent la relation de François Mirerrand

avec Cbris Forsne avec fiès peu d'entrain : le 5 décembrp 1983, Mirwte relate I'agression

subie par la journalisæ suédoise. I-es dires tenus dans cette parution laissent imaginer que

Christina Forsne est la maîtrcsse de François Mtterrand. Ce scoop n'est pas relayé. Ce

n'est que treize ans plus tard,le 17février 1996, que FranceDinancle atnonce, dans le

papiertihé n FRANçOIS MITTERRAND It aurait un fils de t ans, prénommé

Thomar, qui vivrait en Suède... o, la possibilité pour I'ex - hésident d'êtr€ le père

d'un jeune garyoû; enfant'dont la mère est une journaliste que François Mtterrand a

fréquentée. Cette révélation ne touve qu'un écho dans /ci Pois ( parution du 2l féwier
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19% ) et (flla ( parution du 31 octobre t9%); deux autes titres appartenant à la presse

spécialisée dans le fiaitement de la vie privée. Paris Mæch lui donne ensuite une

importance minime enfaisant seuleme,nt apparaître la relation entretenue entre ces deux

personnes ( au cours d'une interview de Christina donnée dans le numéro du 3 octobre

1996 ). Tous les autres titres de notre corpus ignorent ces informations qui nous

paraissent être mortes dans I'oeuf. Cette situation nous emPêche de considérer

catégoriquementlaliaisonde François Mtterrand avec la journaliste suédoise corlme un

nouvel épisode de I'affaire Mazarine. En fait,les organes de presse ont plutôt été tentés

de révéler les complaisances acco'rdées à cette femme plutôt que de s'offusquer de sa

relation avec un homme marié. Bt les années passant, cette relation ne scandalise toujours

pas.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Nous constatons d'abord qtrc France,soir se démarque en proposant le nombre le

plus important d'interventions associées à I'affaire.

Nous notons ensuite que la révélation de la double vie de François Mtterrand voit

le jour grâce à I'intervention d'un magazine appartenant à la presse d'information géné'rale

et au soutien apporté par un journaliste de renom. Pourtant, cette double vie est insinuée,

dès 1983, dans les papiers consacrés à la présentationdnBonPbisir et de son adaptation

ciné,matographique;elleestdétailléeen 1993 dans des articles p'roposés par Mirwte. Elle

réapparalt dans le livrc Mittenandetlcs qtoantevoletrs et dans les papiers présentant

cetouvrage. Jean - Rlern Hallier, quant à lui, distille I'inforrration sans pouvoir publier

son pamphlet ; il est surveillé par la cellule élyséenne qui désire protéger la vie privée de

FrançoisMtærrand. Des journalistes proposent des papiers informant de ces faits. Mais

ceux - ci fiouvent un moindre écho. En réalité, il faut attendre 1994 pour que Puislvtarch

sê çgnsacre à la double vie du hésident et que les autres organes de presse réagissent I et

I Deux oryan€s de presse, Ici Ptis ( publication du 9 au 15 novemb,re L994 ) et Lc Nouveau
Détætiw ( publication du lO novembre 1994 ), vont même jusquà acæmpagner leurs papiers par la
copie de lrUne de Paris MotclL On peut se demander si ce n'est Fs unc manière, déûournée, de
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relayent son action. Comme si ces derniers n'accordaient de I'importance qu'aux

inforrrations données par un titre d'information générale ; coûlme s'ils ne donnaient du

crédit qu,aux dires tenus par un journaliste de nenom, Philippe Alexandre 1. D'ailleurs,

même le magazine légitime sa publication par la parution du livre de ce professionnel.

L'action de ParisMatchvue par PoisMatchpeutête sché,lnatisée ainsi :

Paris Match, 10 novemb,re 1994

par{e de

Pktiiloyr impossiblc pour m

vieu Président abmdomé par les sîcns

parle de

François Mitærrand_:,_*5___

ParisMalch,dans sa publication du 10 novembre

1994, parle de Françris Mtbrrand et sa fille

Nous pouvons réitérer cette constatation lors de la révélation de la liaison de

François Mitterrand avec Christina Forsne. l* 5 décembre 1983, Mirue relate

l,agression subie par la journaliste suédoise. I-es dires tenus dans cette parution laissent

imaginer que Christina Forsne est la maltresse de François Mitterrand. Ce scoop ne

trouve aucun écho dans la presse. Et cette relation enfietenue entre la journaliste et le

Président ûe sera à nouveau abordée qu'en 1996-

prcmouvoir la publication du magazine... surûout lorsqræ le titrre (Ici Paris ) appartient au même grouPe

depeese.
1 1 nous faut néanmoins émettne le constat suivant : pour la quasi - totalité des papiers ptoduits

apnÈs le mois de novernbrc 1994, crest Pctit lulatch qui-a Éyqlé la double vie de Rançois Mtterrand. Le

magazine est nommé ou re,présenté par sa date de parution. U*]igt &, Paris M6lch rosÛe dans les asprits
Ao-io5-tiræs alos que èlle de Ptilippe Alexandre est ignorée, Si en novembre 1994 c'eet I'assæiation
Aes-acæs Ou magazine et de I'auæur qui est largenrent mise en avanf il en €st donc autrsnent le æmpe

Dassaû Ce quel'on peut constabr, par exemple, à la lecturc dc ces séquenæs : ' lcaqtrc I'existcnoe de

i"tuzari*unuitétéréiéleprPæisMatch " ( " Au nom de son tmour pour François ", inlci

Puis,l7an23janvier1996,pE-9);'Au treven des photoe dt-ttuséGo yyPanl\latclq lt
France découire quc Mtttcrrand avalt une flllc cachée ! ", in Iz Nouveas Détcctive, Ll
janvicrl996,p16ài9);" L'edctencc de Mazarine rvrlt été r€véléc eu grand publlc à la
Lne de ' pai{c Match I en noycmbrc 199{ " ( " La prfccncc de eon tmour caché ct dc sa

flllc à scs ob*qucc a boulcvcnré le peyc',inEratnc&fA 13 janvier 1996' p? ) ;' 1994'
(...) ' 10 novcm-bre : I'hebdomadairc Paris - Match révèle, à travcrs uqlePqtage photographique,
liexistenoe dc lvfazarine " ( " 1993 - 1995 ', ia Le bbnde, 1l Dai 1995' p XI ).
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Ainsi, nous comprenons qu'il existe un système médiatique dans lequel seules les

actions de certains organes de presse sont prises en compte et relayées. Nous sommes

égalementsensibleaufait que Philippe Alexandre, journaliste d'un média audio ( RTL )

accorde sa première interview, consacrée à la présentation de son ouvrage nouvellement

paru, à PæisMatch, organe de presse écrite. Nous notons ainsi I'existence de relations

entre journalistes de médias différents.

1) Dimension chronologique

Les balises temporelles correspondant à l'émergence et à la disparition d'unités

d'information sur la prise en photogt'aphie et la publication de clichés de François

Mitterrand sur son lit de mort apparaissent entne le 16 janvier et 2,6 novembre 1996, selon

une étape principale d'existence : l6janvier ->1févnet L996.

2) Dimension quantitative

Iæs rédactions proposent, en quantité variable, des unités d'information sur la

prise en photographie et la publication de clichés de François Mtterraûd sur son lit de

mort : une interventronpw Minue, kCutædEnchafué et Le Notmeau Détective, deux

interventions pour L'Humetité et Panis Malch, quatre interventions pour La. Croix

L,Évéræment etle Mondc,cinq interventions pow Fra.nceSoir ethuit interventions pour

IzFiguo.Certains jours de panrtion sont alorc plus chargés en papiers que d'autres 1 :

I Fo* lcs quotidiens oqrvrant deux jours, nous prenons en comPtc, dans le schéma réalisé, le

premier jorn dc Parutim.
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1996

Les grilles exposées en annexe 16 révèlent qu'une vision de monde, relativement

identique, est proposée par I'ensemble des organes de presse. D'abord, la grande

majorité des papiere produits distingue deux événements que sont la prise en photo de

François Mtterrand sur son lit de mort et la publication, par ParisMæch. des clichés de

I'ancien Président. Exceptionnellement, France Soir, I-a Croix L'Événement, Iz Figaro

etk Mordc I agtssent différemment. Ensuiæ, les informations données sur la parution

du magazine sont quelque peu concordantes. Ainsi,la quasi - totalité 2 des intervenants

précise que les photos sont proposées dans la publication du 16 janvier 1996. Toutefois,

si pour la ptupart des papiers produits, celles - ci sont au nombre de deux, une minorité

de textes traite " des " photos ( sans en préciser leur nombre ) ou ne fait état que d'un seul

cliché.

Le 16 janvier 1996, PoisfuIatch publie deux photos de François Mitterrand sur

son lit de mort. C'est à partir de ce ruméro, post - daté, que les autres tihes proposent

des papiers ; celui - ci constitue donc le déclencheur aux réactions. C'est au jour du 17

janvier que I'affaire est à son apogée. Le nombre le plus important de textes produits est

I I-o exceptions cdrcenrent les paçÉers ainsi titrés : " I)u boulot de pro ' ( in France Soir, 3O
janvier 1996, p 4 ), " Le préfet avelt même tlÉ les rideeux ' ( in Fratue So,h 30 janvier 1996,
p4) ;  r  Le  nc tour  du  re fou lé ' ( inLaCto i tL 'Evéræncr r ,  lE janv ie r  l99 ! :p9_)  ;  n  La
pahsance de la trichcrûc '(inlcHigarc, lTjanvier 1996,p I ), " Lrexcmplc dren haut n ( in
I-cFigoo,?Aet2Ljanvier 1996,p7), " Françolg Mltterrand donne la llèvre aux édlteurs ",
in Lc Figaro, %l janvter 1996, p I ) ; " Monlc r{publlcelne et vlc prlvéc ', in I* Monde , 27
janvier 1996, p 13 ).
2 Uo scul ûexte, propocé pr FrarceSotr, date la parution au2ijanvier 1996 ( " LES
MIÎTERRAND ACCUSENT UN PHOTOGRAPHE', 26 novembre 1996, p 5 ).
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proposé à cette date. I-e 'pic 'de I'affaire est également visible à I'observation de la Une

des parutions : tous les papiers publiés sont traités ou annoncés à cette page. [.a lecture

des papiers parus nous fait constater que c'est la parution du magazine qui est I'objet et la

raison principale d'une intervention commune des organes de presse. Ils citent alors,

pourlamajorité I d'entre eux,le nom de I'hebdomadaire à I'origine de la publication des

clichés. Mais si ParisMatch est à I'origine d'une réaction inter - média, i[ se trouve être

peu critiqué2 oavefiement par les organes de presse qui s'abstiennent de laisser libre

cours aux polémiques. En fait, les principales formules dénigrant son action proviennent

de propos, alors retranscrits par les organes de presse 3, tenus par la famille Mitterrand.

Les médias qui traitent de la publication de Paris Match lui donnent alors plus

d'importance que s'il elle n'avait pas été reprise ' en choeur'lors de son apparition sur

I'espace public.

1 Seuls les papiers proposés par L'Humanité (' La conscicnce n ) et Iz Figaro ( ' La
puistance de b tricherie " ), s'abstiennent de nommer le magazine. [æ premier texæ fait alors
référenoe à n un hebdomadalne n. Four comprendre quel est le magaziræ concerné par les dircs tenus, il
faut lire la Une du journal annonçant : n I Paris Match ' pablie des photoc, prises
clandestinentcnt '. Et le second texte se préoccupe exclusivement des phoûographies de François
Mtterranddéoédé.
2 r es seuls cas rencontrés concernent les textes titrés " La conscience n, n Les photos
controversées de ' Paris - Match ' ", tous deux proposés par L'Htotunité et " L'effractlon ",
publié pr I-e Monde. Dans le premier texte, Claude Cabanes, sans nommet Paris Match dans son
édiûorial, prend clairement position à I'encontre de la publication, par lheMomadaire, de photos de
François Mitterrand sur son lit de mort. " A la nouvelle dc la publlcatlon par un
hebdomadalne des photos de Françols Mltterrand sur son llt de mort, prlces à I'insu
de ses proches qul I'almalent, un grand frold nous salslt. Quand ll se montre, le
vlsage de plerrc du mépris pour lee choscs les plus élémentalrcs de la sensiblllté et
de la pudeur humalnes glace le sang. Les chacals de lrombre sont à la besogne ", peut -
on lire. Et une accroche annonce :' Lec photot d'un hebdomafulrc et le récit du mêdccin de
François Mlttenand relàvent dtan épisod.e misérablc de b vle ftançahe ". Dans le socond
texts, Pafis Match, nommé, est ainsi dénigré : " Sulte à ce coup médlatique racoleur, la
famllle de Françols Mltterrand a déposé plalnte contre X pour ' attelnte à le vle
prlvée t ", " pour le tcste, le Journal I ne eouhalte falne rueun commentalne sur les
réactlons suscltées par la publlcatlon de son numéro exceptlonnel '. Une pudeur blen
tardlvc... n. Le toisième papier donne à lire ces séquences très évocatioes : ' IL LA FALLAIT,
cette photographie. Ils la voulaient lls lbnt eue. Ils lbnt publiée. François Mitterrand gimnt. François
Mtænand sur son lit de mort, cadavre exquis couleur sépia I-e poids des mo8, le choc des photos I Pûis
- Malch fait ses choix et force les port€s de I'ultime intimité ',' Patis - Mûch regarde la mort, la mort en
douæ, pareffractio4 par le Eou de I'appareil. Photos volées, photos de pilleurs de cadavr€, de détousseurs
de deuil ", 

n I'indignité, la vraie, est ailleurs. Dans I'existence même de ce ou plutôt de ces deux
documents oonE€ la volonté de la famille. Pds - IuIatch a volé cette morL Four ltlisûoirc, bien str. lvlais
Itlistoire a bon dos ".
3 Cequefortlc Cvobl'Événement(avecletexæ titré " LES SECRETS nÉvOU,ÉS ng
FRANçOIS MITTERRAND'), Le Figa.ro ( avec les articles intitulés " Double plalnte n et
" Pofémlque sur une ultlmc lmage ' ) et Iz Monde ( avec le papier titné ' M. Mltterrand
I nrétaft plus capable drassumer ses fonctlons r, 17a 1994, celon son médecln " ).
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Les papiers faisant cas de l'événement qu'est la prise même en photographie de

François Mitterrand sur son lit de mort mettent en avant I'infraction commise, dénigrent

I'action commise par I'auteur des clichés ou / ou critiquent les ' consommateurs ' de æ

type de photos 1.

Il est intéressant de souligner que, progressivement, à partir du 18 janvier,

I'affaire qui tournait prioritairement autour de la publication de Puis March voit un jour

nouveau. En effet, la prise en photographie même de François Mitterrand sur son lit de

mort devient I'objet de prédilection des papiers produits. L'événement qu'est

I'exposition, par Pois Match, de clichés de I'ex - Président décédé passe alors au second

plan ou, pis encore, est complètement ignoré 2.Lapéiode du 18 au 20 janvier est, en

quelque sorte, une période transitoire où les deux événements sont mis en lumière ;

ensuite, à partir du 24 janvier, le traitement de l'événement qu'est la prise en

photographie prend le dessus 3. I.es propos tenus portent alors sur la personnalité de

l'auteur des clichés réalisés. Ce dernier, que l'on noûlme pas, est notamment présenté

comme un photographe 4, familier de I'ancien Président. Les textes s'attachent tout

1 Ce que monFe la lecnre des séquences pnrduiæs pr I-a. Crob L'Événcment ( papier intitulé
" LES SECRETS DEVOILES DE FRANçOIS MITTERRAND n ), L'Hwtunité ( dans les
æxæsti t résnLa concciencc' ,"Les photos controveneées de'Parls -  Metch ,  n),  IÊ
Canwdfuhafué ( dans le papierintitulé " SECRET D'ÉTAT DE SANTÉ n ), Iz Figaro l Aans tes
texæs tinés ' La puistance de b lrlcherie ", n Double plainte ", n Polémlque sur une
ult lme lmage') .
2 C'ot le cas dans le papier pro@, le 18 janvier,W I-a Cvoix L'Évêrcmenr ( ' Le r.etour du
refoulé")oudansceluidonnéàlire,les?.O-21janvier,prlcFigoo ( " L'exemple d'en haut " ).
Dans ce deuxième texùe, lajournaliste émet, précisons - le, une idée aucunement propoeée par les æxæs
déjà publi6 : l'ancien Président a pu orchesfrer la mise en scène, la prise en phoûo de sa personne. Nous
lisons : " Et si le préeident défunt, fasciné pûr les gsants royaux de la basilique Saint - Denis, avait aussi
ordonné personnellement la mise en sêne de sa phoûo sur sn lit de mort ? ".
3 Seuls les papiers intitulés " Mourcz ! C'est pour lo photo " ( publié le 25 janvier pr Le
Non'eau Détectivè ), ' Le lvfYsTÈRE DE L,A CI{AMBRE NoIRE " ( propoié pr rrarcàsotr daru son
édition du 30janvier ), " All... mentalre, mon cher lYatson ! " ( publié le 3l janvier pr Minute )
et " Face à face, un penseur chrétien et un grand professeur " ( propocé le I s février pt Puis Mach )
font encorc référere à la parution de Pûb Motch-
4 L'article titré " Le préfet evglt même tlrt les rldceux " n'aborde ni la prise en
photographie de Franpis Mitterrand sur slon lit de mort ni la publication des clichés réalisés. Toutefois,
notts l'associons à I'affaire parce qu'il mon[€ crrment des Wrya?'i étaient à I'afftt d'une prise de vue de
I'ex- Présidentffiê. C'estalorsque lbn peut imaginer qæ le joumalist€ veut insintær qræ les clichés
publiés pr Puis Matchont été réalisés par ce tne de photographe. Nous lisons : " I'un des tout premiers
a été lundi, vers 10 h 3Q le pésident de la République, Jacques Chirac. Il a été suivi de peu par le préfet
de police de Faris, qui, animé pûr un réflexe tout professionnel, a tiré les rideaux pour éviûer qu'une
photographie soit ' volée 'de I'extérieur par dcs paparazzis en embuscad€ ".
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particulièrement à dénigrer I'action entreprise par cet individu dont on critique les photos.

Ce dernier est accusé d'avoir agi par appât du gain, d'avoir commis une atteinte à la vie

privée ( fait surprenant: ce n'est pas le magazine qui en est accusé ). I-e paprer titré

n Ali... mentaire, mon cher Watson ! ", proposé le 3l janvier Par lUtirute,retient

notre attention, pour insinuer, parjeu de mots, que I'auteur des clichés est le petit ami de

lvlazarine.

Une vingtaine de jours passés par rapport à la parution du 16 janvier de Puis

Iuldch,les trois avant - dernières publications ( datées au 1 tr, 7 et?.O février ) reviennent

sur I'action entreprise par le magazine pour plutôt la flatter l. I-e dernier papier publié le

Zinovembre Lg6parFrattceSoir (titré n LES MITTERRAND ACCUSENT UN

pHOTOGRAPHE " ) met en lumière les deux événements passés Pour ProPoser une

inforrration qui avait été jusque - là à demi - annoncée : Claude Azoulay, proche de

François Mitterrand mais aussi et surtout photographe à Paris Match, est soupçonné

d'être l'auteur des clichés de l'ex - Président sur son lit de mort

I Oans m parution du I er féwier 1996, Ptis March inærroge le Professeur Michel Boiron A la
question " [a phôto du président srtr son lit de mmt vous a - t - elle aussi choqué ? ', llnterviewé
ttp*a : " Noi, pas du tout ! C'est une photo érnouvante qui impoce le respect- tæ tijr€ est-très beau : 'Je

orois aux foroes Ce I'esprit etie ne yous quitærai pas '. Je ne vois pas pourquci les Fnnçais ne verraient
pas la dernière image de teur presiOenr Bien s{lr, si j apprenais qu'un journalist€ €8t eirÛé dans la pièce à
itnsu de la fagille ponr prerdre ce cliché, je serais choqué et réProuverais cet actÊ. trtlais si on est venu
proposer cet6 pnoto Ae ihris tdarch', je omprends très bien que le journal I'ai acbeÉe pour la publier.

Auûefois, on nontrait au public le masque montuaire des grands hmmes. Au XX e siècle, le masque
mortgairg c,est la photo " ( papier titné - Faoe à faæ, un P€nseur chrétien et yn -gfand profeeseur " ).
Ensuite, sous le titne " rru,xÇors rrtrtERRAI\tD ( II ) ", Ia Croix L',Evâtcment dmneàlire la
réaction dTm de ses lectÊurs ; réaction conoemant la publication &, Paris Matct - On oonstatc alcs que
oett€ persome complimenæ les phdoa p,rÉsentées : " J'avotrc ne Pas corrprendre pourquoi_les très belles
ptrotos ae Pds - Match monnant le président sur sotl lit de mqt mt $scité u tel tapage ', !qdiq!" 

- t -

àne. gt dans sorpapier " I Le drolt à Ilnformadon | ", puHié le 2O féwier, IzFigoo faitilfénence
à la publication, par Paris Malch,de photoode François Mitterrand sur son lit de mort. Iâ, le magazine
devii:nt pour I'adæur du papier ' noû€ cmfrère ' ( Frme pour la- pnemièrc fois évoqué ). L'énonciateur
s'abstient de critiçler I'ariurde de Paris Motch. Au contraire, il parle de " premier mmlgnt d'émotion " et
met en avant la façon dont les critiques Enuc8 à son etrmtr€ mt éÉ odannées. On lit alors :

" photographies de-Frarryois Muerranô sursonlitde mort, publicarion qui fai-sait également!$let {ln9
ohinæ& liancien prÉsident,lesobeerwûeurs se smtintenogéc srroetæ inærdictio. OivierOrban, PDG
àes Éditions Plon, âvait quant à lui déclaré qull sbgicsait ' d'rrn cas de oensure 'et que cetÛe interdiction
constingit'un€ €ntlave très grave à la liberté d'expression et au devoirdlnformatio' '.
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3) Dimension argumentative

L'auteur des clichés de François Mitûerrand sur son lit de mort est critiqué Par une

grande partie des organes de presse. Ces derniers reprochent à ce fanilier de François

Mitterrand d'avoir trahi la conliance accordée parlafamille de I'ancienPrésident

Par conte, compte tenu de la gravité de l'action entreprise par PæisMæch, nous

trouvons l'ensemble des titres de notre corptrs peu motivés à dénigrer son action.

4) Dimensions imaginaircs et idéologiques

Avec ceffe affaire, se profile I'ombre d'une nouvelle représentation. La publication

du 16 janvier 1996 de Parlis Match constitue une rupture avec la démarche

traditionnellement suivie par la presse écrite française. L,a prise en photographie et la

publication, sans la moindre autorisation, des clichés de l'ancien président décédé

forment des cas particuliers. Cas au travers desquels la presse commet une entrave à la

vie privée du Président. Et nous pouvons parier sur le fait qu'ils vont servir d'exemple et

être finalement à I'initiative d'une nouvelle pratique de la presse. En effet, le temps

passant, I'effet de surprise atténué, les journalistes sont loin d'être choqués par cette

parution de PdsfuIatch. Au contraire, ils font tous en sorte de glorifier I I'action du

magazine qui, contrairement à I'auteur des clichés réalisés ou aux photos même, n'est à la

finale que très peu critiquée. Læ dernier papier, " LBS MITTERRAND ACCUSENT

LrN PHOTOGRAPHE n, proposé le ?.6 novembre 1996 par Frotce,Soir, relate le

procès intenté contre Puis Il,Iotchpour la publication des clichés de Franpis MÛerrand

dêrÉdê; il met en lumière le fait que Claude Azoulay, photographe à Puis Match, est

accusé d'ehe I'auteur des photos de I'ex - Président sw son lit de mort. Ces informations

ne sont pas rclayées par les autres orgates de presse ; oomme s'ils voulaient la Passer

sous silence. Comme s'ils choisissaient de ne pas ternir I'image du magazine ou plutôt de

ne pas profiter de la porte entnouvert€ par son action ( en matière de publicisation de la vie

I pes raisons esthétiqræs et historiques smt évoqrÉes. Dhbord, plusieurs t€rm€s révèlent la qualité
des clichés réalids ; ensuiæ,-oertains papiers oomparent le cliché du Prrésideirt W at masque mortuaire
b gtane bmrtæ dbutefcie.
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privée du politique ). C'est alors que I'affaire va définitivement disparaître de I'espace

public sans que I'entreprise de Paris Match ne soit véritablement dénigrée par la

profession journalistique, sans que la question de fond sur la légitimité et la légalité d'une

telle parution ne soit débattue. Ces constatations nous amènent alors à soulever les

questions suivantes: peut - on laisser, en toute conscience, à la presse le pouvoir de

délimiter la frontière entre le devoir d'informer et le choix de se taire ? La presse est - elle

capable d'auto - critique quand il s'agit pour elle de conquérir de nouvelles libertés en

matièredevieprivée ?

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Iz Figæo soumet le nombre maximum d'interventions. Et Paris Mæch apparaît

coillme le titre leader puisquïl est à I'origine du scandale.

Les autres intervenanJs donnent le sentiment de faire cause commune pour ne pas

véritablement ternir I'image du magazine. Pour ce faire, ils s'acharnent à critiquer I'auteur

même des clichés de François Mitterrand sur son lit de mort. Seuls I'e Monde et

L'Humanité se risquent à dénigrer I'action de PmisMatch.

L'affaire, Roser - Patrice Pelat :

l) Dimension chronologique

Uaffaire Roger - Patrice Pelat apparaît entre le 12 mai 1981 et 3l juillet 1996,

selon ces étapesprincipales d'existence ;?2->26janvier l9B9; ll'> 17 féwier 1989;2

->L2mars 1989;4->8mai 1993 ;9-> 14avril 1994i9'>14 septembre 1994 ; 4->
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16 novembre 1994; 11 -> I7 mu 1995;8 -> 18 janvier 1996. Nous relevons également

la date du 2ofévier l9ï3,chargée en publications.

2) Dimension quantitative

Les nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire

appartiennentauxétapessuivantes:22->?.6janvier l9B9( avec27 interventions ),2 ->

12 mars 1989 ( avec 23 interventions ), 8 -> 18 janvier 19E6 ( avec 22 interventions

chacune), II -> l7févier 1989(avec 18interventions).

Ces dernières corncident avec les événements suivants : mise en cause de Roger -

Patrice Pelat dans I'affaire Pechiney ; décès de Roger - Patrice Pelat ; décès de François

Mitterrand ; inculpation de Roger - Patrice Pelat dans I'affaire Pechiney.

Au cours de chacune des étapes arrêtées, co - existent des montées, baisses et

points culminants du nombre d'interventions. Ce que nous schématisons ci - après 1 :

1 9 E 9

1993

I Four les hebdomadaires otr quotidiens @uvrant deux jours, nous prcnons en comPte le premier
jorde parutiolt.
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t994

lkæffi

1995

1996

|.es deux premières interventions, répertoriées dans notne tableau, font mention

ponctuelle,me,lrtdelarelationMtærrand - Pelat. Elles sont alorc, d'une certaine manière,

les représentantes d'une situation initiale. A la lecture des papiers produits, nous savons

que les deux hommes entretiennent, sans conteste, une relation privilégiée. Nous

apprenorm ainsi que Danielle et François Mtterrand ' se marient Ie 27 octobre 194, à

l,église Saint - Séverinfu Pdrs,6vec comrne tétttoiru, Hewi Frenay et Palrice Pelat...u

( ,, Daniette Mittenand militante socialiste avant tout ", in La Croix

L,Événenunt,l2mai 1981, p II ) et que le Président, chaque jour, n saqrifie au riæ de sa

marche.lanslesnresdeParis " (...) "en compgnie de son vieil ami Paûice Pelatn

( n Avec Elie Wiesel, Mittenand écrit un livle 8ûr... IXeu n, n Le lownal du

Dûnwtlle,l févier 1988, P 5 ).

La première période, 22 janvier -> 26 janvier 1989, la plus chargée en

interventions, coihcide avec un événeme,ntparticulier. L'affairc Roger - Patice Pelat voit

le jogr par la mise en cause, dans I'affaire Pechiney, de I'ami du Président. La grande

majoritédestextespubliésiesZ,et23iatviet 1989,pt I2 Monde, L'Htmunité et Iz
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Figuo,s'accorde pour montrer les liens très forts unissant I les deux hommes. Nous

apprenons alors que ces deux personnages se sont rencontrés durant la seconde guelTe

mondiale ; ce qui nous amène à penser que I'amitié unissant François Muerrand à Roger

Patrice Pelat est profonde. Nous savons ensuite que le Président a rencontré celle qui

deviendra son épouse grâce à Roger - Patrice Pelat. Néanmoins,Iz Monde 2 révè\"

aussi que Roger - Patrice Pelat a achetê 40 000 actions Triangle supplémentaires, qui

s'ajoutent aux l0 000 déjà formellement attribuées. A la différence de ces dernières, ces

40 000 actions n'auraient pas été achetées ' en clair', mais en passant par une banque de

Lausanne. Et le journal précise que cette information a été transmise, dans un rapport

confidentiel, à François Mtterrand. Seuls, L'Hurnanité et Le Figoo 3 relayent, en

nommant le journal,les renseignements alors publicisés. Nous notons qure Le Monde,

L'Humanité etLeFigarometlentl'accent sur le malaise suscité par cet achat commis par

un proche du chef de l'État 4. Nous sommes également sensible aux dires tenus pN Le

1 Cf. papiers ainsi titrés: " ( in
LcMonde,22et23janvierl989,p6),nUn rapport sur les délits d'inlttés a été remis à M.
Mi t te r rand ' ( in leMondc,22et23 janv ie r1989,p1-6) , "Roger .  Pat r l ce  Pc la t '  I  se l f  -

made man I et compagnon de guerne de M. Mitterrand ' ( in I* Monde, 22 et 23 janvier
1g6g, p 6 ) ; " L'HOMME QUMLAIT UN MILLIARD n ( in L',Humanité, 23 janvier 1989,
p z ) i " P e c h l n e y :  l ' É l y s é e  g a r d e  l e s l l e n c e " ( i n l z F i g a r o , 2 3 j a n v i e r _ 1 9 8 9 , p 1 ) ,
i Nouveaux soupçons sur I'aml du président " ( in LeFigaro,23janvier l9B9, p8 ), " Pelat -

Mltterrand : quarante ans de ndéfté ' ( in Le Figaro,23 janvier 1989, p 8 ), " Réponses à
dlx questfons clés ' ( in Iz Figmo. 23 janvier 1989, p 8 ).
2 Ct.les papiers, propocés dans la publication du22 et23 janvier 1996, titrés : " @!!gl-49
I'enquête sur le rachat drAmerican Can " ( p 6 ) et " Un rapport sur les déllts d'initiés a
été nemls à M. Mit terrrnd"(p1-6).
3 Dans les textes, publiés le 23 janvier l!)89, intitulés " L'HOMME QUMLAIT UN
MILLIARD '(p2),pour L'Hutnottité ;"Nouveeux soutrçons sur I'aml du pÉcldent " ( P
8) et " Pechtney : l'Élysée galdc le sllenee " ( p I ), pour LeFiguo.
4 Nous lisons : " oette information a circulé dans les hautes sphères gouvernementales, durant la
jornée du vendredi 20 janvier, créant une certaine consternation en raison dÊs trk anciens liens d'amitié
âe N{. Pelatavec M. François Mferrand " (...) " Ce nouvel élément rend évidemment I'affaire Pechiney
embarrassante pour le pouvoir tant les liens, amiçaru( plus que politiques, de MM. Mtærrand et Pelat -

I'un des rares i tuoyei le président - sont anciens et profonds.' &i lors qu'on accepte de semir l'État,
guton accepk des fonctions ur le plan plitiqæ , on doit êne *iA en ce qai corcenæ - 1 relalions ', avait
aeaare M-Pienp Nr[auroy à propos des relations tnop amicales de M. Alain Boublil et de M. Samir
Traboulsi. L'ancien directeur de cabinet du ministne de l'économie s'estime aujourd'hui en quelque sorte
victime d\rn délit de fréquentation. Nul douûe que lbpposition retoumera le oommentaire de M. lv{auroy
au président de la République, qui se trouverait atûeint, quoi qu'il en ait et malgré sa défiance connue à
I égàrd de I'argent, par le comportement de lbn de ses proches " ( " Un rapPort _sur les déllts
dfinftlés a été rcmle à M. Mttterrand', in 12 Monde, ?2 et I janvier 1989, p I - 6 ) ;
" L'information prend d'autant plus de relief qrc ROger - Fatiæ Felat n'est pas n'importe qui. Très proche
de hançois Mtærrand qull a cqtnu pendant la guerre, il côûoie le président de la République et sa famille
depuisplusdequaranæans " ( " L'HOMME QUMLAIT UN MILLIARI) n, in L'Hwmnité,23
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Figoo:

- " Ce n'est pas la première opération rentable qu'on attribue à Roger - Patrice Pelat.

Grâce à sa position privilégiée ?h,lW2,déjà, il avait vendu la majorité du capital de sa

société, Vibrachoc, alors en mauvaise posture ' (...) " L'acquéreur était la société

Alsthom,filiale de la CGEfraîchement nationalisée et dont Georges Pébereau était alors

numéro deux. En deux ans, Alsthom a dt provisionner près de soixante millions de

francs pour compenser les pertes de Vibrachoc. Troublante histoire, à la suiæ de laquelle

on est bien obligé de constater que M. Pelat resta toujours bien en cours à l'Élysée "

( " Pelat - Mitterrand : quarante ans de lidélité n,23 janvier 1!)89, p 8 ).

Nous apprenons, à la lecture d'un papier du Monde, que le lien entre les deux

personnages s'est distendu du fait de I'implication de Roger - Patrice Pelat dans I'affaire

Pechiney. Nous lisons:

- " Depuis deux ou trois ans, le lien entre les deux hommes s'était encore, si possible,

resserré. [æs visites de M. Pelat à l'Élysée étaient extrêmement fréquentes et le plus

souvent destinées à jouer le rôle d'accompagnateur dans les promenades et les flâneries

parisiennes auxquelles le chef de l'État s'oblige presque chaque jour après déjeuner.

Depuis qu'a éclaté I'affaire Pechiney, il semble que M. Mtterrand ait réservé ses parcours

à d'autres compagnons " ( n Roger - Patrice Pelat, t self ' made man I et

compagnon de guerre de M. Mitterrand n, ?2 et?3janvier 1989' p 6 ).

Le z4janvier 1989, apogée du nombre d'interventions de l'étape, I-a Croix

janvier 1989, p 2 ) ; " La nationalisation de Pechiley en L\2devait naturellement mettre ætæ entneprise
â t'.Uri aes spuhtions au profit dbffraûeum agissant pour leur compûe au détriment de I'intéÉt général.

Or, que noui At - on aujourdhui ? Des hommes prochesdrr pouvgj socialisæ seraient mêlés à vn' délit
d'i;iiié' dans une @ration qui eng;age une société conrôlée par l€at. Plus troublant : un ' initié ' mis
en cause, à ûort ou à raison, èst un procne du ch-ef de lÉtat qui a consgamment dénoncé la perversité de
I'argent ét qui s'est fait réélir€ sur le thème de l'État impartial ' (.' L'État patron démythtflé ", in
LeFiguo,23 janvier 1989, p I ), " IJ ' délit de fiéquentaton' n'existe Pry,_ma! læ nouveaux souPçons
qui @nt sur-Roger - htrice Felaf, ani intime de François Mtt€rrand - il fut témoin à son mariage - ne
peuventqrærejaillirdefaçonnégativesurlapersonneduchefdel'Ëtat" ( " Nouverur souPçons sur

i'aml du pr{sldent ', in Le Figæo, 23 janvier 1969, p E ).
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L,Événement, L'Humutité etle Figuo 1 insistent sur la mise en péril du Président du

faitde sonamitiéave,cl'un des protagonistes de I'affaire Pechiney. Trois autres papiers,

proposés par Le Figæo, informent du démenti apporté à la révélation du Monde

( révélation selon laquelle le Président avait connaissance des opérations spéculatives de

son ami 2 1. Dans les parutions du 25 janvier 1!)89,Ia relation amicale entretenue entre les

deux hommes est mise en avant pal La Crok L'Évétæment, L'Humutité et Le Canæd

Enclnlré 3. No,r, notons que L'Humanité etLa Croix L'Événement 4 reviennent sur le

I No* lisons dans La Croi.x L'Événcmcnt:'le soupçon se répand et lbn sait, depuis lântiquité,
combien il est dangereux que la vague atteigne les proches de César. En dehors du leader du Front
*ti*"t, peponne J" 

"o*é 
osé s'en lrendre publiquement au chef de lÉtat, mais Cest, bien sûr, lui qui

est visé È to coups frappant son entourage ' (...) " François Mtterrand est Ûnrché sur plusieurs points
qui, parbon caractère ou ses fonctions, lui tienne,nt p1$culièremgnt à coeur. C'est I'homme d'abord qui
*st ïtæint dans son amitié ' (' SEULE LA VÉRITÉ... ", P I ), 

' le président de la République et le
gouvemement se tnouvent pris dans une tourme,nt€ qui n'apparair Pas P-rès de se calmer " ( n LTOMBR'E
bn l'^l,ff.A,IRE ", p 6 ), n à ltin#ar dtAlain fuppé, nombreux sont ceaa qui ont déià
conclu que I |inage ùt préûdent est écbbouttéc '. Avec une sage habilitê, François
Mittenand avalt bt$oult rculigné - parfoit jusqv'à b caricaturc - tott averslo,n pour
ltargcnt. Stil est avâré que l'un de scs trù proches ry J,aûngcail pas gette -disbncc,
votù qut ne vaudratt pat forcément poai le chef de l'Eut condamnatlon déflnltive.
Aafu îl serait alors càntraint de donner de nouveaax gages. Car ltaffatre Pcchlney,
pour ne parler qtæ d'elb, nc sera lras sans burdes conséquencet pour . Ic pouvoir n

i, tpS ÎtnpS 
-CONDITIONS n, p7). Dans L'Hwanité,nous relevons cette séquence : " Pour

il-ibé*tioo' : 'Si I'information étaif confirmée, lÉlysée serait toujours touché de plein fouet'n
( " OMBRE SUR L'ÉLYSÉE ", p 9 ). Et dans lz Figaro, norls lisons, n Telle est I'implacable
àathémæique du soupçan que lÉlysée se trouve désormais dans l'oeil du cyclgle des ' affaires ' : quelle
que soit la'façon Aonf rc pouvoiis'en sortirq il s'agit d'une crise politigue. La-guegtioq n9-st plgs d-e
ùvoir si un ôomplot s'atûque à la personne du Président, comme celui - ci I'insinuait Il suffit de
ramasser les feuillix déjà tombées sur la plaæ publique " ( " Les feullles mortcs n, 

P 6 ).
), t ' Aucun rapport n'a été rcmis au présidentde la République. L'enquêæ en oours reste du
ressort exclusif de la COB ', indique un conrmuniqué publié hier soir par lElysée " ( " I Aucun rapport
n raé téremisà l tÉ lyséc t i ,p l ) ; "Tro isnouveauxé léments ,h ie r ,dans l 'a f fa i rePech iney :
d'abord, un commuiqué-ofliciel de iÉysée dans lequel il est affirmé qubræun raP ort 9ur les gperatigns
boursières de son ami Roger - Fatrioe Fblat'n'a éé remis au président de la République ' ' ( ' Le
démentl de la pltsidence ",p6); " oùest- ilcefameuxrapport?A l'Ëtysée,bien,slr. Est- ce
vraiment certain t CoU présidere, en début d'apnès - midi, on est mueù Fersonne nb w ce fichu rapport
A en croire quïl nbxisæ pas, qu'il n'a jamais existé. Dbù la perplexité de l' ' entourage r. Déclarer tout
baut que le document en qrestion est un fantôme, c'est prendre quelqæs risques : d'aucune Pelrseront que
l'Étysb I'a jeté à la corbeille. À[auvais effet sur les populations. D'autres suggérermt qrrc le président
veui couwii son copain Felat " ( " La guerrre des deux ttooes ', p 7 ), peut - on lire dans Le Figoo.
3 Cf. tes palers titnés " Pffic Pcbt, b poids dc ltamttlé' ( in It C!_oil L'É-vénarcnt,
p6), " eAANb-aASSENT LES VAATOUnS " (inL'Hutmnité,p3),."PECry1qyLr COB
ia - t leile mettrc les oleds dans le Pelet ?'(il lzCanmlbrchdné, P 1-8). Nottsnotons

anssi le choix fait par tz CatraamchAnl æ repræ"ts, traversant le pucb de lÉysée, un- ho-mme dans
une Rolls. Nous iupposons aloru, de par nos connaissances encyclofdiques, quïl s'agi-t de Roger -

Fatice Pelaf En efféq différents papiers ont précisé que I'ami du hésident, poesédant une tellê voiture, se
rendait très fréqræmment a tÉysee. Un homme ( on suppoae qutl s'agit du Président ) dit, à rm individu
présentfaceàlui,"CENESTRIEN... CEST LJN COPAIN! ". Ce denrier rétorque "AH BON !"
( caricature non tirÉe, p I ).
4 Cf.les paprers intirutés'ENQUÊTE MALMENÉE '- (inL'Hutmniré,?5 janvier 1989, p
2) et, l'Ét y$Én DÉMENT ENCORE ' (inLa Croix L'Événcment,26 janvier 1989, p 7 ).
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démenti publié par l'Étysée.Et La Croix L'Evénemezt coûrme Le Canail Enclnlne I

mettent en avant les désavantages, pour le Président, de cette amitié.

Papiers et illustrations paraissent ensuite le I er février puis au cours de l'étape 1l

-> 17 février 1989. Ces derniers évoquent à nouveau I'amitié liant François Mitterrand à

Roger - Patrice Pelat2. Mais, aux dires de quelques journalistes, cette relation ne va pas

sans faire défaut au Président qui s'éloigne quelque peu de son ami. Nous lisons :

- ,Agacé,Iurieux d'être mis en cause dans ces ' affaires ' du fait de l'âpreté spéculatrice

et de ln légèreté imprudente d'amis ou connaissarrcer o ( ' L'ARGENT DES

AUTRE S n, in Le CanardÛnclnîné, 15 février 1989, P 1 - 8 ),

- u Dùne certaine manière, F. Mittenand n'est jarnais aussi à I'aise que lorsqu'il est mis

en cause dans sa personne. Il l'a montré une nouvelle fois dimarche soir, à propos de

PatricePeld u ( " LES AFFAIRES EN tÊff ", in In Croh L'Événement, L4févier

l9B9 ,p2-3 ) ,

- " Tonton est parti pour I'Inde allégé d'un ami. Pelat, qu'il ernmenait dans ses

promenades à pied. quotidienncs, mais aussi très souvenl dans ses voyages fficiels, a été

prié, cette fois, de rester à qni.Ir COB ræ reproche rien de bien grave à ce pauvre

septuagénaire que l'incomtptible loxe répertorie comrne ' lnmrne d'affaires à la retraite ',

au demeurant'dc ùoite'. Mais, moralement, il ' n'a pas été agréable ' att Présiderx

d'apprenùe çlue sonvieux copainà la Rolls 6,ait été mêlé à l'affaire Pechirvy et y avait

I No* lisons : " Reste qu'avec touæ I'amitié quTl lui voue, lc président risque fort de trouver son
vieux compagnon de Résistance et de réjouissanoes de plus en plus encombrant ", " P. Pelat
accompagnait souvent le chef de I'Etat dans ses voyages diplomatiques... Quelles que soient les
conclusions de la COB, il voyagera désormais plus souvent av€c ses Rolls métallisées qu'à bord du
Concorde présidentiel ' (' Patrice Pelat, Io poids de l'amttlê ', in La Croi.x L'Evércmeû, P 6 ) ;
, Mittenand est dans l'oeil du cyclorw.Ilicr Dicu tout - puissant perclÉ ur ciel, &puis qrelqæs joars
lunnne lragilisé et éclaboussé pr les frasques boursières d'un vicil atni. Un ani est unc doace chose.
L'amitié, un nemeilleux dcvoir. Mais les lonutæs publics sont ten$ à des prudences et dcs précaut'uns
dontne lcs dispense pas, à tort où à raison, lc mw de la vie privêe ', ' & Pelal, ce galeus de qui est
venu, pur Mittenand, ces jows derniers, tout le mal' ( " PECHINEY La COB va - t - elle
mettre @,inlc&nqdF'rolulrr{ p 1- I).
2 æderniers sont ainsi titrés: " LE GRAND ORAL DE MITTERRAND ' ( in La Croix
L'Êvénenent,llfévrierl9B,p6);"CRITIQUE DE-L'ARGENT FACILE " ( iaL'Huttnnité,
13 féwier 1989, p 2 ), ' SIIR LA PISTE DES INITIES " ( in L'Hwrnnité,l7 fêvier 1989, p 1O ),
"L'HOMME A LA ROLLS'( inL'Hwmnité,17févner l9B9,pl0);"L'artdcl ,adéfausse n

(inlz Figaro,l3févrierl9&,p5), " Françols Mlttcrrend : I La Frrnce' ce nrest pas les
Affelrcc' " ( in l-eFigæo, 13 féwier 1989, p5 - 6).
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gappilté Ete@s sous. Alors le Présiden, Erin'est pas mértaft de nafiire et qui est peu

renseigné, maintenant se méfie' ( ' fUS DÊ CHAASSETTE ", in Le Canard

hchârré, 1 trfévrier 1989, p 1 - 8 ).

Précisons qu'à partir du 13 février 1!)89, L'Humanité, k Figaro et La Croix

L'Événernenl présentent également I'intervention télévisée du Président et la défense

alors apportée à son ami l. Seuls Le Figoo et LeCmudEnchdné ironisent sur la

prestationcommelesargumentsavancésparlechef de lÉtat2.l*spublications du 17

I Nous lisons : " INVITÉ de l'émission 7 stx7, François Mtterrard se voyait bien évidemment
interrogé sur ce qu'il est @nvenu d'appeler les ' affaires r, notamment sur ses relatims avec un hmtme qui
a beauôup oocupe bs colonnes desjournaux, Farice Felat, ami personnel du présidenr 'C'est un de mes
amis, coniirmaif françois Mitterrand. Je vais vous dire ce qui m'a permis de sélectionner un homme
oomme Farice Felat : ô'ébit en 19O dans les campc, en Allemagpe. Raxes sont ceux que j'ai connus qui
ont monté autant d'énergie, de force de caractère que Pafice Pelat '. 'Très palrwe, il est delenu riche. Non
comme homme d'affaires, mais oomme industiel. Fa[ait - il que je me brouille avec lui parce que de
pauvre il était devenu riche ? Non t ' " ( " CRITIQUE DE L'ARGENT FA'CILE ', in L'Hwtuttité,
il février 1989, p 2) i'.' Ctwgrhé, trahi, pwqtni ? Furieux, peiné, clugrhé. .lai enhnùr souvenl
dire : dcs proclus de fÉtysée ont été compromis funs cetu affaire Pechittcy. Awai dire, ie nc connais
qu,un seul-de cew funr Ie rcm a été ofiert en pôture à l'opinion publiqrc et qui s) sont -cxpoés qui est
in e$et Patrice Pelat. C'est un dc nus antis. .fai fu an ioyr daw un ioyrnalrytæ g.ryréciolon sévère à
mofpropos. On disait : tout de nême, on dcvrait atbndre du présidcnt de la Répnbliryrc qu'il sébctionræ
un Wu mieu ses frérycntatiotts. Je vaîs wus dire ce qui m'a permis de sélectîamer un lwtnr cort rE
pahce Petat. Cténit en llXO, il y a w bout de tcnrps, dans les camps. (...) On puvait distinguer,
sébctionncr : ily a des gens qui iesnicnl courageux et qui restoient solidaires, sur lesEæls on pouvait
comp4r. Et rcus étîors w petit groupe qai est resté Ûès uni. Il a été sépæé pu b mort-deptis ce tenPs.
Il ei restc lwweasement qii se iotent toujoars, parmi eux, Patice Pelat. Rares sont les prisonniers de
guene dans de ælles circonstances de misère et de solitude qui onJ montré autant de force d'âme, de
âractère et de camaraderie. Dorc, j'ai sélectionné mes fréquentations dans un commando de prisonniers de
guene là - bas et j'ai choisi le courage et I'amitié. Il était pauvrie, Fatrice PelaL Il a été ouwier chez
Éenault, commis Ëoucher, il n'a pas fait a'eurdes mais je me suis souvent abrité chez sa mère qui était
ouwière à la chaine dnns une blanchisserie à Billancourt Ils éaie,nt ûès pauvres, tnès trèg pauvr€tl, et Puls
il estdevenu riche, non pas comme un homme d'affaires mais oomme un industriel... un homme qui a
quand même des qualités nrt à fait remarquables. Il est devenu riche, fallait - il que je- metrouille avec
liri parce que de pauvre, il était devenu riche ? Non ! Au cours de ces lglgues *Fol jamais aucun
évéæmeni ne s'est proauit qui m'aurait permis do douter " ( " Franple Mlttcrrond : I Le France'
ce nfegt pas lec-Affatrcs t',inlefiigaro, 13février1989,p5-6);"'Rartssoqtlesprisonniers
de guerre, àott* de ælles circonstances, de misère et de solihrde, qrri ont monûré auant de fqoe d'âme, de
caràctfre et de camamderie '. 'Il était très, très pauvre, et puis il eet devenu riche, non oomme hmme
d'affaires, mais comme industriel. C'est un homme qui a quand même des quliÉs remarquables. Fa[ait -

il qræ je me brqrille avoc lui paræ qæ de pauvre il était devenu riche ? ' " ( ' LES AFFAIR'ES DN
fÊfE ', in I-a Ctob L'béncmant, 14 féwier 1989, p 2 - 3 ).
2 Nous lisons : " L'argent... Méprisable argent... L'argent" suite... Il n'a été qlcstion que d'argent"
hier soiç pendant cinquanæ minutcs, àla télévision, et il faut convenir que le chef dt lptaq sans tomber
dans ees àénonciations lyriques des années 7O, n'ajamais quitté le champ des références morales,
sentimentales et passionneltes. Voilà sans doute pourquoi ces cinquantc minuÛes consaclées à I'argent
furentsouvent Énibles à écouter, à regarder. Conscient de la gravité de lbnjeu, M. Mttcrrand, Pour se
cqrvaincre et æntcr de nous omvaincr€, a dt ciller, pratiqtrer I'art de la défausse. Sor amitié pour Patrice
g6lat lui a founi I'occasion de rappeler quTl fut prismnier fin 1939, qu'il e'évada et rejcignit la résistanæ.
krlez - moi de lvl Pelaq je voue dirai Ë patrioæ que je fus... ", " Aux soupçons qui pèsent sur MM.
Felat, Tffret, Boublil, Traborlsi, etc., il a rétorqrÉ par un couplet sur les ' millîotts dc Fraryis qui
joucnl en fuwy'... Certes. Mais combien sont - ils ceux qui ' jorænt ' avec dix mille, voire quffante-miUe 

titn"s ? ", " Bl€f, un présidcnt au - dessus de tout souPçm. Va - t - on" ap[ès cette intcnrention,
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février 1989 ( apogée du nombre d'interventions de l'étape ) font état des inculpations

prononcées par le juge faitl Boizette chargé de I'affaire Pechiney. Est notamment incul$

Roger - Patrice Pelat, I'ami du Président ; amitié qure L'Humanité et Le Figaro ne se

privent pas de ressasser l. Toutefois, plusieurs textes laissent penser que cette

condamnationfaitdutortauPrésident 2. Elt, aux dires ùt Figro et de PuisMatchcetle

amitié semble être quelque peu entravée par I'inculpation de Roger - Patrice Pelat :

pleurer dans les chaumières ? En tout cas crétait lbbjectif. Et la pièce a été fort bien jouée " ( " Lrart de
la défausse ', in Iz Figuo, 13 février 1!89, p 5 ) ; " Tout le nnnde a été épaté par la macstia avec
Iaquclle Mittenand, mis au pied des ' affaires ', l'a escaladé, lwp ! dans un beau numêro de voltige pour
retomber de l'autre côté sur son pied garclu, et qtel pied ! n, ' Tonton s'est costutné de vertu, revêtu de la
bured'unsatonarcledclanti-France et en availl contre I'atgent'facile','conug)teur','baladeur',
' suspect', qui conduit au'pillage ', ' au gangstérisme', avec son cortège d' ' arcnturicrs', ' d' 'oiseaut ù
proic', etc. ! C'est un genre de philippique dont il se délecte. On aarait presque dit Jésus chassant les
rnarchandsduTemple..,Une remarquablcrcèræd'exorcimv n ( n L'ARGENT DES AUTRES ", in
Iz Canud hclwîné, 15 février 1989, p 1 - 8 ). Nous noûons aussi le choix fait pN Iz Canard Erchaîné
de proposer des caricatures représentant une journê de François Mitterrand. L'une d'elles montre le
Président assis face à Anne Sinclair. Celui - ci dit " AH ! LE SALE ARGENT, L'ORDURE, LE
CLoAQUE, LA POURRTTURE DESTTNÉE A CORROMPRE LES GENTILS INNOCENTS " er
pense " BONJOUR ZOI-A ! ". Une autre caricature représente François Mitt€nand chantant. I-es paroles
de la chanson sont les suivantes : " LCOMMIS BOUCHER JAMAIS L'AVAIT DE SALE ARGENT
CAR SA NÆRE BLANCTilSSEUSE ÉTAM RUE SAINT VINCENT " ( " TONTON AU BIFIDUS
ACTIF ', in Iz Canardhclaîné, 15 février 1!89, p 8 ).
I Cf. les papiers ainsi titrés : " SUR LA PISTE DES INITIÉS " ( in L'Hunmnité, p lO ),
"L'HOMME A LA ROLLS'(inL'Humanité,plO);"Afrairc Pechlney : Pelat inculpé "
( i n l z F i g a r o , p l ) , ' L e ' s y $ è m e M i t t e r r a n d ' " ( i n l z F i g a r o , p l ) , " P e c h i n e y : P e l a t
inculpé * (inlzFiguqp6), " La Journée du Juge Edith Bolzette ' (in Iz Figaro, p 6),
"De la guerrc aux affalres n(inlzFigaro,p6),"Le prince et I'argent' (in Le Figaro,
P 7  ) .
2 Nous tisons : n [-a stratégie du bunker. C'est bien que le danger doit être grand. Et il I'est.
Pourqrni ? N'est - ce pas, précisément, que l' ' affaire ' pourrait révéler la vraie hisbire des rapports du
président de la République à I'argent ? Brouiller gravement I'image de légende, presque mythique, qu'il
s 'estforgéedepuisl l )8l? '("  Le'  système Mlt tenand t ' , in lcFigaro,Pl) ;" I -eprésidentde

la République, impliqué à travers I'un de ses amis de toujours, et donc personnellement exPosé dans
I'affaire Pechiney, ne pouvait rien faire moins que de se montrer décidé. Patrice Pelat, I'ami en question,
est inculpé " ( " Le prince et I'ergent ', in l-eFiguo,pT ) ; " Dire que llnculpation de Fatice Pelat
' chagrine ' les socialisæs, c'est à coup str aller viùe en besogne. Que la justioe suive son cours nrest pas
vraiment pour déplaire à Pierre Joxe ou à Laurent Fabius, qui jugent durement en privé ceux qui ont placé
le président de la République dans cett€ passe difficile. lvlais aussi loin des affaires soit - il, François
Mitærrand se retrouve aujourdhui en première ligne. Avec I'inculpation de Patrice Felat - et le mot
inculpation, en France, est dans I'imaginaire collectif tout autre chose que sa réalité juridique - c'est à
nouveau le chef de lEtat qui se trouve ex@. Ainsi la satisfaction de voir' crever|ahès' êde - t - elle
très vite le pas à I'inquiétude de voir se poursuivre ' l'ircroyablc carnrygrv ' @ntre François Mitterrand.
tvtaisilyaplus:'Pourquoi,vouslesjournalistcs,ncvotrsiltlétessez-vousWàæuquisortfunière
cettc enteprise de déstabilislion ? ', intenogent de plus en plus f@uemment les leaders du PS. C'est que
les responsables socialisæs ont lTmpression de se trouver en face d'un adversaire anonyme qui, depuis le
débuq pousse ses pions " ( " Le soutde Inqulétude des socialistes... n, in Iz Figmo, p 7 ) ;
" cette enquêùe soulève la grave question des relations du pouvoir pditiqæ avec oe monde des 'affaires ' n,

" Reste une odeur malsaine de scandale politico - linancier qui mêle depuis plusieurs mois une affaire
indusrielle catastrophique pour notre pa1a, des montages financiers ænus s€cr€ts et des liens politiques
confinés dans les milieux du pouvoir. Læs inculpations prononcées sont un pas. Il faut maintenant
remonûer à la racine du mal " ( " SUR LA PISTE DES INITIES ", in L'Hutnanité, l7 février 1989,
P l 0 ) .
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- " L'hommage qu'il a rendu à M. Pelat, avec cette tonalité lyrico - émotionnelle qu'il

affectionne par - dessus tout, était, en vértté, celui que I'on adresse à un ami perdu. Il est

clair, dès lors, que M. Mitterrand est décidé à couper toutes les branches épineuses de

son entourage - y compris celles qui lui sont très proches - pour éviter le moindre

dérapage de l' ' affaire' ", affirme Jean Bothorel (" Le I système Mittenand t ", in

LeFiguo,IT fêvier 1989, p 1 ),

- n C'était 'avant' : en octobre dernier, François Mitterrand allait, en voisin, incognito,

voir une exposition de I'aquarelliste André Marchand à la galerie de la Présidence, place

Beauvau. Son ami, Roger - Patrice Pelat, I'accompagnait On le voit ici, à I'issue de cette

escapade, sortir de la galerie derrière le Président muni, ce jour - là, d'une canne de

promeneur u ( u 4 477 976 F DE CAUTION POLR PATRICE PELAT ", in

PæisMatch,2 mars l9ti9, p 53 ).

D'autres papiers apparaissent sur I'espace public entre le 8 ea 12 mars 1989. Ils

sont provoqués par cet événement qu'est le décès de Roger - Paûice Pelat. France Soir,

L'Humanité, Le Figaro, La. Croix L'Événement, I* Monde, I-e Jourttal du Dina nche

s'entendent alors pour mettre en avant I'amitié unissant le Président à Roger - Patrice

Pelat 1 . Fratre Soir, Ia. Croix L'Événcment et I-e Figmo montrent aussi la distance prise

par François Mtterrand à l'égard d'un proche inculpé dans I'affaire Pechiney 2. Car leur

I Cf. les papiers ainsi titrés : " Mltterrand e'est incllné le grcmier devant le corps de
eon aml '(inFratæeSoir,Smars l9B9,p4), n Le chagrln drEtat n (inFratrceSofr, S mars
1989,p4),"t Morbnd I ct I Patrice I stétaient connus au stalag'(inFranceSoir,Smars
l96q p4) ; " MORT DE PATRICE PELAT' (inL'Hrmnnité,8 mars 1989, p 28 ), " L'argent
et h mort ' ( in L'Hurantitl, 8 mars 1989, p 28 ),' APRES LA MORT IrE PATRICE
PELAT' ( inL 'Hwrun i té ,9mars1989,p11) ; "Pat r l cePe la tes tmot t " ( in leF igoo,Smars
1989,p1),"  Ladlsparl t lon dc l i l  aml du Pr{eldent '"( in le Figuo, S mars 1989, p I  ) ,
" L'lndugtr'le commc un pari '(inleFiguo,Smars 1989,pI[), " La dcrnlèrc fols que J'al
yu I lfaml du pr{eldent '..." ( inle Figaro, 8 mars 1989, p II ), " Françols Mltterrand :
' C'étalt en 1940, dans un camp...t '(inleFigaro, S mars 1989, p I[ ), ' Pochlncy : la
c l b l e " ( i n l z F i g a r o , S m a r s 1 9 8 9 , p I I ) , " L e p r o c è s d e l a p r c s c e ? " ( i n L e F i g a r o , 9 m a r s
1989, p 2),o Lee regrcte de la claese polltlque'(inlc Figoo,9 mars 1989, p 9 ), 'La

confuslon dee sentlmentc" ( inleFigaro,9mars 1989,p9 ), 'Mltteirand aux obsèquee de
Pelat " (inleFiguo, 1l et 12 mars 1989, p8) ; " LA MORT DE PATRICE PELAT' ( in In
Croix L'Évércnent,9 mars 1989, p 5\ ;' Fragilités ' (inIz bIondc, g mars 1989, p I - 14 ), hpier
non titré ( in Le Mondc,9 mars 1989, p 14 ), " Le couragc ct I'amltlé ' ( in Iz Monde,9 mars
1989, p 14 ), i Dans la pnesee par-lslennc ' (in Le Llonde, 9 mars 1989, p L4 ) :' Ce ctdag 9
où Mfttemend connut Pclet ' (in Le JowrwldnDùrunclu, 12 mars 1989, p 8 ).
2 Nous lisons : " [.es effets du scandale Pechiney sont encore loin d'êtne ærminés. lvdais ceux qui
lbnt v&u le plus durement $mt, sans doutc, les inculpés eux - mêmes, qui ont w leurs amis se détourner
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relationfaitdutortauchef de l'État 1. Mais aux dires de FrætceSoir et du Figoo,cette

amitiéa aussi été un inconvénient pour Roger- Patrice Pelat 2. Ce que I'on spécifie une

seule et dernière fois. Certaines Équences du Figuo et du Monde vont même jusqu'à

nous laisser penser que la relation du Président avec I'inculpé Pelat a plus d'importance

d'eux, à oommenoer par le président de la Républiqrc : lda:r Thérel qui fut I'un des grands financien du
parti socialiste, maiJque François Mitt€rrand considère aujourdhui oomme rme' vague connaissance ', et
Roger - Fafice Pelat, l'ami de toujours, durement touché par cett€ affaire et par les nrmeum sans fin sur
s.àniet"dlndusfiel"("Mltternand srest Incllné le premler devant le corps de son 8ml n,

in. Frarce Soii, 8 mars 1989, p 4 ), " FRANçOIS MTTERMND fiaverse l!Plus dure épreuve de sa vie
de présidenf A la douleur de là perte d'un ami se mêle la dureté de la raison dtrtat gui lui avait^commandé
desUloigrrermomentanémentaetui"("Le chagrln d'Étst n,inFranæSolr,Smars 1989, p 4 ) ;
n On les-voyait plusieurs fois par semaine marcher ensemble, parfois coiffés de casquettes identiques, du
côté du Quartieitatin ou du faubourg Saint - Honoré. C'est l'affaire Pechineyqui avait mis un terme aux
promenades"(" LA MORT DE PATRICE PELAT',inlaCrokL'Êvéttcnænt,9 mars l!89,p
3 ) ; " S-r renier son ami, il a, fonction oblige, réservé I'hypothèse où il n9 pourrait ps' pésemerla
dnu quané d'anitié Etc celle que j'ai corrnte pendant si longtcnrps'. Il a interromPu ses
avec Étrice Pelat " ( " La confuslon dee sentlments ', in l-cFigoo, 9 matts 1S9' p 9 ).
I Ce qne durne à penser la lecture dÊ telles fumules, par exemple : ' ' Patice Pelol ', avait confié
François Mtierrand à Anne Sinclair durant l'émission 7 sr 7 sur TFl, le 12 février. ' C'est un de mes
6pttis'. J,ai lu un jour, dans m jownal, urc appréciæian sévère à nnn propos. On itisait-: -tout de même,
ondevraitatqnthedupésidentdetaRéptbli4uc qu'il séIeAiowu un Wu micra ses tréqæntatiotts"
("Françols Mltterrand: t C'étalt en 1940, dans un camp..-. '',inle-Figao,8mars 1989,

ù U I t f [.es relations intimes qu'entretenait depuis quarante ans l'homme d'affaires inculpé avec le
president de la République ( ils se sont {9ns t1n gpps {.nnsonniers de gterre 9o l94O ) sont
ègabment au cenG des ômme,ntaires depnris le début de I'affaire. Sbn expliquant à la télévision, François
lùitær"-a aeOare le 12 féwier: 'll était Gs pauvre, et puis il est devenu riche, non Pas comme homme
d'affaires mais comme industriel. Fallait - il qræ je me brouille avec lui Parce que de pauvre il était devenu
riche ?," ( " APRÈS LA MORT DE PATRICE PELAÎ ",inL',Htnrnnilé,9 mars 1!89, p 11 ) ;
" Est - ce une affaire AÉtat t Sans douûe le président avait - il été oontraint de s'expliquer publiquement
surcette relation" ce qull fitavec les mots que lui commandaient la sincérité, mais aussi la remarquable
maitrise de ses émotiôns. Il a raconté la genèse de cetùe amitié avec Patrice Pelat, il a rendu hommage à
ses qualités, laissant à la mémoire audiovisuelle ug exceptionnel morceau d'anthologie sur les rapports
contianiesdusentimentpersonneletdelaraisord'État " ( " La confusion des scntlments ", in Iz
Figoo,g mars 1989, p b ) ; " tt a fallu qu'il entre dans les médias Par une mauvaise puæ pour qrc lba
coînaisse le meilleur de lui - même, livré aux Français par son ami, François Mtærrand, avocat de
lhonneur d'un homme en même æmps qu'il présentait sa propre défense ' ( i I Le courage et
lramltlé . ,,ialz Mondc,g mars 1989, p 14 ), " Dans Ljibération, Jean - Michel Helvig expliçte que
le rôle de lvl" Roçr - Fatioe Pelat dans le délit dfnitié de I'affaire Pechiney ' ? été oriyy' : ' lvtais son
amitié avec Franfos \l[ifi€rrand, leurs longrres p,romenades en têæ à tête dans les nres de Faris, ont fait de
cet bâloniste, étiqueté plutôt droiE modérée (...) le vecteur de souppns dirigés vers l€s_socialistes en
général, et qwlques hohmes du présidcnt en portictrlier sinon le président lui - même ' " ( " Dens la
preEsc perlslennc ', inl-c Monde, 9 tars 1989' p 14 ).
2 gque montre la lecture de telles #quences : ' Il y a sans doute néanmoins c'lr lui oomme du
remords d'avàr Éacé sonami soru les projecæurs de I'acÛalité. Si Roger krrice - Felat n'avait Pas été
un intime du chef de l'État, son nom serait demeuré dans I'anonymat ct le verdict plus ou moins
bienveillant de lbpinion publigue n'eut pas prffié oelui de la justice, le seul qui vaille danl une société
dedroit" ('L€ chagr'ln d'Étrt ',in Fratwbir,Smars l$,p4) ; " Roger- Patice Pelat' qy est
mort hier soir à ltlôpital américain de Neuilly à l'âge de soixante - dix ans, était au oentr€ de l'affaire
Fechiney et dc I'enquête gur les délits dTnitiés. Doublement sous les feux dc la gqPe parce qu'il était
I'ami du FÉsident de la République " ( " Le dlsparltlon do__l' r-.emt du Pr6sldent | ', in I2
frgoo,8'mars 1989, p I ) ;ï l-'affaire Fechiney avait fini par effacer lhomme d'affaires. Four ne laisser
sukisærqrrcl'aniduprésid€ût"(" Lrlndudrle comme un trlarl ", in Lc Figuo, 8 mars 1989,

PII  ) .
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que la condemnation même de ce dernier 1. Paul Guilbert va être le seul intervenant à

défendre I'amalgame fait enfie les actions du Président et celles de ses proches :

- " Qu'un homme bien élevé soit le président de la République, c'est tant mieux. Mais ce

n'est pas pour cela qu'il a été élu Des lors, il ne faut pas tout confondre : où voit - on,

d'ailleurs, que l'intéressé réclame cette confusion ? I-a mort de Patrice Pelat révèle, une

fois encore, par I'excès d'effusion et l'étalage de mauvaise conscience qu'elle provoque,

que la monarchie est décidément dans les têtes. On se jette sur le sentiment du prince

comme pourl'éprouver soi - même. Saint - Simon a écrit là - dessus des diableries sars

âge. Cela s'appelle, de nos jours, la ' totûontrunia ' n ( " La confusion des

sentiments n,in LeFiguo,9 mars 1!)89, p 9 ).

Nous notons enfin que Max Clos et Bruno Frappat 2 interviennent pour défendre

la presse accusée d'avoir sa part de responsabilité dans le décès de Roger - Patice Pelat ;

I Nous lisons : " Sans 'l'affaire ', Roger - Fatrice Pelat serait sans aucun doute retombé doucement
dans lbmbre. Lui qui s'éûonnait, une fois sous les feux de Fechiney, qubn puisse latûendre devant chez
luipourdemanderdesexplications"(" L'lndustr"ie comme un par'l',inl-cFigaro,8 mars 1989,
p II ), " Ainsi payait - il la rançon d'une relation privée qui, les chooes étant ce qu'elles sont, devenait une
relat iond'Etat"("La confuelon deg sent lments' , in lzFigæo,9ma^rs1989,pP);"L'amidu
président est morl En d'autres circonstances æ serait un drame intime. C'est un drame dEtar Parce que la
France, depuis deux mois, avait dardé sur lui ses yeux médiatiques, parce que le président avait dt
longuement s'expliqner devant nous tous sur cette amitié, paroe que la justice I'avait inculpé dans une
affaire de délit d'initiés, I'ami de I'mbre était devenu, par une oélébrité subite et non recherchée, le héros
d'un feuilleton qui le dépassair Sa biographie s'était emballée et lui échappait ' (' Fragilités ', in I*
Morùc,9 mars 1989, p I - 14 ).
2 t Le 16 févder, Rogcr - Patrlce PelaÇ soixrnte - dlx ans, cst Inculpé de
I rtcel de déllt d'initiés '. La COB évalue le bénéllce r6altsé à 3 mllllone de Francs.
L'industrlel est lalssé en llberté, moyennent le palement drune caudon de 4 mllllone.
Il meurt drune crlse cardlaque le 7 mam. A partir de là commence une campagne
amblguë sur le tùème : la prccse I'a tué. Autrement dlt : Iaml du pr{eldcnt dc le
Républlque a été assassiné per la calomnle. Il faut y rregarder drun peu plus ptès. La
pressc a scs toÉs et see falblesses. Autant et pae plus que la pollcc, le maglatrature
ou la polltlque. Quand elle srautorlse des Intruslons dans la vle prlvée des lndlvidus,
elle egt entlèrement condamnable. Ce nrest pas le cac lcl. L'efrrlrc Pclat nrect pac
prlvée, crest une atfalre publlque. Elle met en cauoe, dlnectcment ou lndlrectement,
àee hommes appaÉenant, iu plue haut nlyeau, aux rourgcs de ttÉtat ", avance tv{a,x Clos
( " Le procès dc la presse ? ', in Le Figoo, 9 mars l!89, p 2 ). Four Bruno Frappat, i ætte mort
clôtledossierjudiciaire, pourcequi le concerne. Elle en ouvre un autre, à plusieurs enhées. Un dossier
qui ne relève ni de lajustice, ni de lapolitique, ni de l'enquêtc, ni d'une vérité qui serait à débusquer ou à
Évéler. Elle ouvre un doasier de conscienoe sur la fragilité des êtes et le rôle de plusieurs institutions,
dont la justice ", ' Roger - Fatrice Felat est mort de mort naturelle, comme on dit Nul ne peut démonûer
€n toute certi$de que cette fin est liê à I'affaire des achae d'actions de la eociéé Triangle. Mais qui
pourrait aflirmer le contraire et prétendre qræ c'est par hasard guc oettc vie s'arrête au moment où cet
homne de ooulisse vi€,nt d'Ct€ projeÉ sur l'avant - sêne ? Meurt - on par basad qnnd m ne meurt pas
par choix ? Les liens enûe le psyché et le ooma ne sont plus à démontner et cbacun sent bicn que ætùe fin
est uæ sortie, au seru de la dramanrgie. On oongit la peine fu prochee. On imagine la tristesse de ses
aafs et on respect€ celle du plus illustne d'entrre eur Faut - il pour autant désigner des coupables, entner
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pour procl:ùmer la légitimité de sa mission d'information dans I'affaire Pechiney.

Fnsuite,les 14 mai 1!)89 et 1 er avril 1990, Le Journal du Dimanche propose,

isolément, deux papiers mettant en avant I'amitié liant François Mitterrand à Roger -

ParicePelat 1.

I-es papiers publiés entre les 4et?.O février 1993 traitent, pour la majorité d'entre

eux, du prêt sans intérêt accordé par Roger - Patrice Pelat à Pierre Bérégovoy ; de

I'intervention télévisée de François Mitterrand. Le Mond.e, Fratrce Soir et L'Humanité

s'entendent toutefois pour ressasser I'amitié liant le Président à I'inculpé dans I'affaire

Pechiney 2. François Mtterrand se défend néanmoins, lors de sa prestation télévisée, de

commetre un délit d'amitié ; d'avoir une quelconque responsabilité dans les actes de son

ami.Ce qteL'Humanité,k Figuoet Iz Mondc rapporænt3. L'un d'eux va même

dans un procès de délit d'informer, voire de délit d'inimitié ? Beaucoup, dans l'affaire Pechiney, ont fait
leur devoir, leur métier. I-es uns en informant sur des inégularités, les autres en déclenchant la procédure
qui aboutirait à une inculpation, et les premiers en rendant compte de ce que faisaient les seconds. La
recherche de la vérité contribue, en démocratie, à l'équilibre des pouvoirs. [a seule limite est I'erreur ou la
diffamation : le miroir est irréprochable s'il n'est pas déforrrant. N{. Bérégovoy a dit, après la mort de
Roger - Patice Pelat, que cela devrait ' donncr ù réfléchir à toas '.ll a raison. Il nous faut méditer cette
évidence dont I'occasion rappelle la banalité : les héros de la vie publique sont - ûous - des êtres de chair et
de sentiment, un mélange de force et de fragilité, d'énergie et d'abandon, d'assurance et de faiblesse.
Comme nous tous. Un homme ne s'appartient plus lorsqu'il passe de lbmbre à la lumière, de I'intime aux
médias. Par hasard, par choix ou par faute n (' Fragllités ', in Iz Monde ,9 mars 1989, p | - 14 ).
1 Cf. papiers intitulés : n Solutré : I'escalade de petites phrases " ( 14 mai 1!)89, p 2) et
n La face cachée de ' I)leu t I 1 I €l awil 1990, p 20 ).
2 Ctlesarticlesainsi titrés: " Le fantôme de Roger - Patrlce Pelat " (inlzMonde,4
février l993,pl-12), " M. Mltterrand : ' Pas un scul présldent avant mol nra pensé à
organiser la lutte contre I'alfairisme ' " ( in Le Monde, 2l et 22 février 1993, p6 - 'l 

),
' Impuittance n (in I-c Monde,2l et22 février t993, p 6 ) ; " MITTERRAND DEFEND LES
SIENS ET CONTRE - ATÎAQUE " (inFra,nceSoir,20février 1993, p 6-7.r, " Prouteau,
Hernu, Pelet, Boucheron... '(inFrarceSob,?n février 1993,p6), " PRET BEREGOVOY :
tn O 9o qul pèee très lourd '(inFratrce Soir,?-O février 1993,p7 ), n Le Juge Jean ' Plerre
doft  garder le dossler Pelat "  ( inFra.rcesoir ,20 févr ier 1993, p 7 ) ; 'Les Français
demandent des comptes à Mltterrand " ( in L'Hrlttunité,2Ofévrier L993,p2).
3 Nous lisons, par exemple : n Il est ensuite question de son ami, Fatrice Felat, inculff de délit
d'initié et auteur du prêt mns intérêt fait à Pierre Bérégovoy. François Mitterrand : ' Me reprochez - vous
undél i td 'ani t ié?Qu'ai- jeàvoiravectoutcela?Pourquoimeposez-vouslaquest ion?' I ldéclare
qu' i l  est ' lepremier( président) àavoirpenséàorganiser lalut tecontrel 'af fair isme'" (  "  Les
Françals demandent des comptes à Mltterrand ', in L'Hunnnité, 2O févder L993, p 2);
' ' Vous me demandez si je n'ai ps contnis un délit d'amitié ? PourEni me posez - wus Ia question à
nni ? Qu'ai - je à voir darc tout cela ? ' En oe qui conoerne le prêt sans intérêt consenti par son ami
Roger - htrice Pelat à Pierre Bérégovoy, François Mtùerrand se déclare ' très indigné de b nwûère dont
onmctencause'lepremierministre,enestimantqueælz'ternilsaréputationri(i rAffalres' : le
plaldoyer de Mltterrand pour le PS ', in Iz Figuo, ?-O et 2l féviet 1993, p 4 ) ',' Par lucidité
sur les moeurs de la vie publique en France ou par conviction personnelle, il s'est refusé à faire l'éloge de
la vertu, slndignant même qubn lui demande de rendre des comptes des actes de Roger - Faûice Pelat "
(' Impuksance ', in Iz Mondc,2l et22 février 1993,p6).
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jusqu'à ironiser sur le détachement voulu par le chef de l'État. A la lecture d'une

séquence, Roger - Patrice Pelat n'apparaît être qu'une simple connaissance de François

Miûerrand:

- " les parlementaires de droite sont aussi coupables que ceur( de gauche : Fabius a fait

preuve d'une lucidité exceptionnelle ; Pelat fut autrefois un homme admirable, il a suivi sa

propre route et moi la mienne, nous nous connaissions, et voilà tout. De sa tombe,

Roger- Patrice Pelata entendu un coq chanter n ( n Le fleuve glacial de la fatalité

historique ", in LeFigto,2fr el2l février 1993,p4).

Læs publications suivantes sont proposées au cours de l'étape 4 -> 8 mai 1993.

Læs papiers produits sont provoqués par cet événement qu'est le suicide de Pierre

Bérégovoy .Ia Croix L'Événement, Minu,te, FrattceDimatrcle et Le Nouveau Détective

font en sorte de mettre en avant I'amitié Pelat - Mtterrand 1.

Les interventions deviennent ensuite plus ponctuelles. Mais celles - ci continuent

de mettre en lumière I'amitié unissant le Président à Roger - Panice Pelat2. Seuls deux

textes proposés par Mirute et Iz Monde s'abstiennent de faire état de cette relation : ils

mettentenavant un lien sans en préciser la nature 3. pub[es le 2 juin l9f/3,les papiers

concernent I'instruction de l'affaire Pechiney. L'article proposé par Mirutte insinue

Itmplication du hésident :

I Cf. les papiers ainsi titr* : " La latiguc et le décespoir " ( in I-a Croix L'Événement, 4
mai 1998, p3 )l ;fÉnÉcOvOY A FINI PAR CRAQUER... " ( inMinute,S mai 1993, p 6 à
8 ) ;' LESUICIDEDE PIERRE BÉRÉGOVOY' (in FranæDimûrhc,8 au 14 mai 193, p 2 à 5 ) :
" L'ex hemier minisre s'est tiré une balle &3fl Magrum dans la tête " ( in Iz Nouveut Détective, 6
m a i 1 9 9 3 , p 6 - 7 , .
2 Cf.les articles intitulés : " MITTERRAND CULTIYE LE BALANCEMENT ' ( in La
Ctoix L'Événcnenl, I janvier 1991, p ll ), " LA JUSTICE ET LE DOSSIER PELAT ' ( in La

CroixL'É\téncmenr, 18février l99I,p 13); " PECHINEY : !1$fp-!'(in Fnrcebir,I c juin

l9g3,p7 ), , Roger - Patrice PELAT Ami du Président n (inFraneeSoiir,2 juin 1!93, n 6 ) ;
" A ll rccherche des archlves perduec de Roger - Prtriee Pelat " ( in Lc Mondc, 22
sepûembre 1993,pÙ{);' Qul e volé les anchlvcs de Roger' Patrlce Pelat ? '(inMinute,

2Z-sepæmbre 1993,p3à5), " Le Juge Jean - Pieme pFopoce l'lnculpatlon de Mltterrond "
(in Minutc,12 janvier 1994, P 3 '4).
3 Texæs aux titres euivants : " Mltterrand, le grand abcent du procèe Péchlney " ( in
Minute,2 jwnl9l3,p6-7 ), " Le Juge Thierry Jean - Plerre démontc lel opéretlons
financlèree de l'lndustrlel Roger . Patrlce Pclat " (inleMonde,25décembre 1993,p20).
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- " RolandJacquardécritdans'L'AffairePechiney ' ;' Roger - PatricePelataété

tellement prudent pour cacher, malgré les risques qu'il courait,l'idcrttité dttbénefi.ciaire

frnal, que de rnmbrewc journalistes et enquêteurs ont alors pensé qu'il avait agi pour le

cornpte d'un ami très proche... ' n, " Pierre Joxe en tout cas ne s'y trompe pas, qui

qualifia le déclenchement de I'affaire Pechiney de 'forrnidable entreprtse d'intoxication

( sic ) qui cherche à atteinùe le présid.ent de la République I '' ( " Mitterrand, le

grand absent du procès Péchineyn,2juin 1993,p6-7).

Etlemêmetitreinformedeladisparition des archives de Roger - Patrice Pelat

( -Qui a volé les archives de Roger - Patrice Pelat ? u,z2septembre 1993,p3

à 5 ) ; de la publication, par Iz Point, d'une ordonnance explosive rérli5ée, pour faits

nouveaux, par le juge Thierry Jean - Pierre ( " La juge Jean - Pierre Propose

I'inculpation de Mitterrand ! ", 12 janvier l9*1,p3 - 4 ). Nous apPrenons alors, à

lalecturede deux papiers publiés par Mirwte et I-a Croix L'Évérumerrl, qre François et

Gilbert Mitterrand ont touché des honoraires, pour des prestations apparemment fictives,

de la part d'une société dirigée par Roger - Patice Pelat l. Nous notons aussi que, pour

I r Que contient donc de si explosif cette ordonnance ? Premièrement,la' présomption grave ' d'un
abus de bien social et d'un recel commis par François Mitterrand et son fils Gilbert, délits prévus et
réprimés par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, et faits susceptibles, si le parquet enprenait la
rQuisition" dbuwir la voie à une demande de mise en examen du chef de lEtat Il apparalt en effet que, de
ln2 à 1!80, François Mitterrand a perçu 2% m F dhonoraires de la société Vibrachoc dirigée Par son
ami intime Roger - Patrice Pelat. Or selon I'ancien directeur financier de Vibrachoc, oes sommes ne
conespondraientù ' arrcuru prestation réellc' et ne relèveraient que d' ' un rnoyen dénumé pur assurer
uneretûeunicaleàM. Mitænand'. Quant à Gllbert Mitterrand, aujourdhui maire de Ubourne
( Gironde ), il a perçu la somme de 579 429,92 F, et cela de l98l à 1989, prenant ainsi le relais de son
pre devenu entre - ûemps président de la République, et poursuivant ainsi le délit initié par celui - ci ", lit
- on dans Mirute ( " Le Juge Jean - Plerre pnopoEe I'lnculpatlon de Mltterrond ! ', 12
janvier 1991,p3 - 4).1æ même titre reviendra sur lTnformation, le 9 novemb,rre 1994, dans son papier
t i t r é " P o u r q u o l l e s F r a n ç a l c o n t l e d r o i t d e s e v o i r ' ( p 2 - 3 ) . P o u r s a P a r t ,  I n C r o i x
L'ÉvénencÛ affirme : " I-e juge du ldans, Thierry Jean - Pierre, en se voyant aonfier au ministère de la
justice une mission sur le blanchiment de I'argent, bénéficiait d'un saut de canièrc sans prédent. Telle
âvait gté la solution trouvée au terrre d'un long bras de fer entre l'Élysée et lt[atignonr pour offrir un
nouveau pied - à - t€rre au magistat décidément trop cruieux. l* ?tl déæmbre 1993, puis le I janvier
1994, par le biais d'une indiscrétion - d'un avocat ? D'un magisrat ? - lhebdomadairc Iz Point ptbl'iait le
rapport que le juge Manceau avait envoyé au parquet avant de s'en aller. Un doesier explosif rédigé an
terme de deux ans d'investigations. T. Jean - Pierre, plongé, au détour d'une procédure, dans la
compabilité de I'ani du président de la Républiqræ, le chef d'entneprise Roger - Pafice Felat, compromis
avant sa mort dans I'affaire Fechiney, mentionnait notamment qw F. Miterrand, avant 1981, puis son
fils et son entourage, avaient toucH des honoraires de l'ancienne société de lTndusniel. Aussitôt lElysée
répondait qu'il s'agissait de rémunérations des 'activités professionnellcs de F. Mittcrrand en sa qualité
dàvocat'. Depuis c'est le silence " ( " LA JUSTICE ET LE DOSSIER PELAT ", 18 février
19914, p 13 ).
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la premièrefois,l'implication de Roger - Patrice Pelat dans la vie de la famille illégitime

de François Mitterrand est publicis ée (par Mhm{ l.

Plusieurs papiers apparaissent ensuite sur I'espace public ; ils couvrent la période

g -> 14avil [9Xl.Ceux - ci sont provoqués par le suicide de François de Grossouvre.

De ce fait, ils s'attardent sur les proches de François Mtterrand décédés. Roger - Patrice

Pelat est décrit, par France Soir, La Croix L'Événement, I-e Figmo et Le Nouveau

Détective,comme un ami du Président 2. Nous remarquons que la contribution apportée

par François de Grossouvre au juge Jean - Pierre est largement évoquée par les papiers

produits par France Soir, In Croix L'Événement, Le Journal du Dîmanclrc, Le Canard

hrlnfuÉ et Le Nouveaa Détective 3. Celle - ci a pu participer à la distance prise par le

I Nous relevons, drtns Minute,les @uences suivantes : " I-e troisième scandale d'importance est
celui que Thierry Jean - Pierre effleure, sans avoir eu le temps de I'approfondir, avec la révélation qu'un
ch{uede27O 000 F a été éta;bli par Roger - Patrice PelaL le 16 décembre 1986, à une certaine Anne
Pingeot,'relation Ûès proclrc du présidenl de Ia Répubhque'. A cetæ affaire incidente, Thierry
Jean - Pierre consacre l'une des 63 pages de son rapport, évoquant les liens immobiliers, sous la forme
d'une propriété à Gordes dans le Vaucluse, de Mme Pingeot et du chef de l'État n ( n La Juge Jean -
Plerre propose I'inculpation de Mitterrand ! ", 12 janviet I994,p3 - 4 ), " C'est par unchèque
de /70 000 F, établi à lbrdre de celle - ci par Roger - Patrice Pelat le 16 décembre 1986, que
Thlerry Jean - Pierre rencontre, de manière livresqw, Mme Anne Pingeot. De la justification de
ce chèque, le rapport ne dit rien. De sa destinataire, un peu plus, présentée ( page 44 ) a,omme' ulu
relation très prælu da président de la Mpubli4æ Fraryois Mittenand '. Cette information, Thierry Jean -
Pierre la tient, en partie du moins, de François de Grossouvre " ( n Une amle de Mltterrand au
coeur de tous les scandales ", l2janvier l99l,p 4à6).
2 Cf.lespapiersainsititrés: nLe cercle des amls dlsparus'(infiranceSoir,g Avril 1994,
p3) ,nDes mémol res .  bombe"( inFranceSoi r ,gavr i l  I99 t t ,p4) , "Chagr ln  d 'É ta t  " ( in
FronceSoîr,9avill994, p5); " LA MORT DE FRANçOIS DE GROSSOUVRE' (inIn
Crob L'Évérument,9 avnl 1994, p 7 ) ;' Le braconnler du pouvoir ' ( in I-e Figuo, lO avril
1994,p 5); "Un cadavre à L'Elysée'(inLeNoweauDétcctive, 14avril 1991,p26-27 ), " Les
hommes du présldent " ( in Le Nowem DéEctive,14 avril l99tl,p27 ).
3 Nous lisons : " François de Grossouvre ne cachait pas, aux visiæurs qu'il recevait dans son
appartement de fonction, au scond étage du I l, quai Branly, les difficultés de ses relations avec François
MÉerrand, qui s'étaient détériorées depuis plysieurs mois. Il disait rédiger ses Mémoires, qu'il comptait
faire publier après le départ du Président de I'Elysée ", " Il avait de plus reçu le juge Thierry Jean - Pierre,
quai Branly, et répondu aux questions du magistrat qui poursuivait son enquête sur les affaires d'un autre
ami du hésident : Roger - Fatrice Pelat " ( n Des mémolres - bombe n, in France Soir,9 zvril 1994,
p 4 ) ; " En sepûembrc 1993, François de Grossouvre avait été entendu à deux rcprises par le juge Thierry
Jean - Piene, dans le cadre de son enquête sur les compt€s de Roger - Patrice PelaÇ proche de François
Mitterrand et impliqué dans I'affaire Pechiney n ( " LA MORT DE FRANçOIS DE
GROSSOUVRB", In Ia Croix L'ÉVétæmcil,9 âvril 1991, p ? ) ; " Dès L98/,le consei[er aleræ le
président, le prévient contre Roger - Fatrioe Pelat et les 'affairilæs de lÉlysée '. Une dispute éclate entre
les deux hommes ',' It Pnésident balaie pourtant les accusations de Grossouvre en parlant
d' 'obeessions'. Iæ conseiller de lbmbre ne désarme pas et rédige une not€ détaillée sur les activités de
Pelat. Quelques jours après, éclate une nouvelle altercation. Qrc se sont dit les deux hommes, liés pr
tant de secrets ? Mystàe. Mais la ruptur€ est, semble t - il, consommée ' ( " Le Jour où Groesouvre
a pleuré',inI-e JournaldtrDinancre, l0awil 199/+,p2O):'l9B4- l9E5: c'estàcetûeépoqtæque
la disgrâoe a commencé. Grossouvre affirmait avoir mis en garde le Président contr€ l€s ralics d'influence
auxquels se livrait, selon lui, Roger - Fatice Felat, lhomme d'affaires, I'ami mqt en 1989 en pleine
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hésident à I'encontre de son conseiller.

Des articles sont ensuite publiés ponctuellement.I-a relation entre le Président et

Roger-PatricePelatrestemiseen avantparlzCanædEnchaîne, FranceDimanche et I-a

Croix L'Événemen, 1. Nous notons le choix fait par IzCanardEnchaîne de révéler les

confidences de Max Théret selon lesquelles Roger - Patrice Pelat lui aurait conseillé

d'acheter des actions Triangle ( ' UN RESCAPÉ DE L'AFFAIRE PECHINEY

REFUSE DE PORTER PLUS LONGTEMPS LE CHAPEAU ", p 4 ).

Les papiers proposés au cours de la période 4 -> L6 novembre 1994 sont

provoqués par la publicisation de la double vie de François Mitterrand. A leur lecture,

nous sommes informés des relations entretenues entre le Président et Roger - Patrice

Pelat2. LeFiguo, LeJournatduDimanche, LeCarardErrclnlné et Mirwte insistent sur

les rôles de financier et de protecteurjoués par I'ami Pelat auprès de la famille illégitime

duchef del'État3.13 connaissance de ces rôles peut même, aux dires de Philippe

affaire Pechiney. Cette mise en cause d'une relation sulfureuse avait, racontait - il, profondément irrité
Mtterrand. Et le nom de Pelat était revenu en L993 au premier plan, au moment de la évélation du prêt
Bérégovoy et du suicide de I'ancien Premier ministre " ( n La dernlère attaque de Grossouvre
contrc Mitterrand ', in Lc Canard Etclaîné, 13 avril 1994, p 3 ) ; " 1993. Le juge Thierry Jean -
Pierre mène une enquête sur les comptes de Roger - Fatrice Pelat, ami intime de François Mtterrand.
Pelat est mis en cause dans une sombre affaire financière et inculpé de ' délit d'initié '. François de
Grossouvre est entendu par lejuge dlnstnrction à deux reprises : en juillet et septembre 1993 ( voir
encadré ). Les proches du président de la République se flaigrænt de la diligenoe avec laquelle Franpis de
Groesouvre se rend aux convocations du magistrat ", " On préûend également quTl répond m peu trop
'courtoisement'à ses questions ", " Cett€ fois, François de Grossouvre est définitivement en disgrâce "
( " Un cadawe à L'ElyCe ', in Iz Notmeau Détcctive,l4 avril L994, p 26 - n ).
1 CT.Ies papiers ainsi titrés: " UN RESCAPÉ DE L'AFFAIR,E PECHINEY REFUSE
DE PORTER PLUS LONGTEMPS LE CHAPEAU '(in l-eCanailhclntué,4 mai 1994, p
4),' Le Tonton fllngué n (in lzCatnrdhclaùté,13 juillet 1994, p 7 ) ;' Depuis 20 ans'
dans sa vle une femme et un enfant ! " ( in France,Dinanrclu, 16 au 22 juillet L994, p 25 );
" Montaldo et le ' Rol - Solell ' ' ( in La Croix L'Evéræmenl, ?-6 août 1994, p l0 ).
2 phitippe Alexandre, inûerviewé pr Le Figaro parle de " liens qu'il a entr€tenus avec Roger -
FatiæFelat"(" Philippe Alexandne : 'Je nral pas voulu fairc un couP I n,4novembre

1994,p40).EtpvMinute,Roger-Fanice Pelat est'le plus vieil ami de François Mtterrandn
( " Pourquol les Françals ont le drolt de savolr ",9novembre 1994,p2-3).
3 Cf. les papiers ainsi titrrés : ' Ce qu'écrit Phillppe Alerandre " ( in Lc Figarc, 4
novembre 1991, p 10 ) ; " La semalne où apparut Mazarlne ' ( in Lc Jourrul dtt Dirm.nclrc, 6
novembreI994,p 1-5);" I) leu: I 'avocat du dlable'( inI-eCanudEttclwlné,9novembre
1991,p6);'Pourquoi leg Françals ont le drclt de $volr "(inMhutc,9novembre l9*l,p
2  - 3 ) .

Lïnærventim ponctuelle de Minute,le 8 mars 1995, précise également qu'un chèque aété versé
parRoger-FaticePelatàAnnePingeot( n La mère de Mozarlne étalt sur écoutes n,p7).
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Alexandre, permettre de mieux appréhender le lien unissant les deux hommes l.

Au cours de la période 11 -> 17 mai 1995, France Soir, Iz Monde ei La Croix

L'Evénement mettenten avant la relation entretenue entre le Président et Roger - Patrice

Pelat2. Et ces deux derniers tifes montrent combien le poids de cette amitié pèse sur

FrançoisMrerrand3.

I-a présentation de la relation Mitterrand - Pelat réapparaît ensuite sur I'espace

public durant une période de plusieurs jours ( 8 au lSjanvier 1996 ). Ce laps de temps

1 p'uUo"a,àlaquestionposéepar lzFigaro, " Révéler lrexlstence drune fille naturelle,
est - c€r selon vous, apporter un élément d'informatlon indispensable ? Est - ce du
journalisme drlnvestlgation ? n, celui - ci rétorque : " crest en tout cas un élément d'information
utile pour le public, car cela permet de comprendre beaucoup d'aspects de la vie de François Mitterrand, et
notamment les liens qu'il a entreûenus avec Roger - Patrice Pelat " ( ' Ce qu'écrit Philippe
Alexandre n, in LeFiguo, 4 novembre 194,p 10 ). Ensuite, aux dires ûenus par Paris Malch, ' Vous
développez les conséquences de ce særet et laissez entendre que ce second foyer a poussé François
Mitterrand à avoir la main plus lourde dans les affaires qu'il n'aurait eu autrement ", celui - ci affirme :
n J'en suis convaincu. Cela explique un certain nombre d'affaires et, en particulieç le rôle qu'a joué Farioe
Pelat, llmplication de Patrice Pelat dans des affaires financières sulfureuses et la défense acharnée de
ktrice Pdât p"t le président de la République. Au fond, je ne suis pas str que le juge Jean - Pierre lui -
même ait cherché à pousser plus loin ses investigations, mais, en tout cas, ça me paralf évident que cela
éclaire d'un jour nouveau tout ce qui s'est passé oes dernières ann&s : les affaires, I'argent... ". Enfin, à la
remarquefaiûe par le magazine, " Car, selon votre livre, ce second foyer a eu deux protecteurs : Patrice
Pelat et François de Grossouvre n, Philippe Alexandre avance " Pelat et Grossouvre assuraient la
protection des deux femmes. Ils étaient au courant du seqret du président. Grossouvre était le parrain de la
fille du président. Ils assuraient aussi le tutorat matériel et financier de ces deux femmes. Ils les
maintenaient dans I'qbite de la présidence, tout en gardant le secret C'est pour cela qu'il est diflicile de
raconter le règne en faisant abshaction de quelque chose qui est tellement important pour François
Mtterrand. On ne peut parler de lui sans évoquer cet élément constitutif de son histoire, de sa personnalité
et de son comportement. C'était nécessaire, sinon il y avait top de choses qui restaient mystérieuses. Les
gens pouvaient se demander, par exemple, pourquoi Patice Pelaq sur le point d'être inculff dans I'affaire
àe aeiit a'initi é, a étÉ défendu avec tanidd;dnation par le président. . . " ( " UN LIVRE RÉYÈLE LE
SECRET DE SA DOUBLE YIE ", in ParisMaæh, lO novembre t994,p 48 à 50 ).
2 Ct.les papiers tifiÉs " I)es ' alfaires ' et des morts ' (in France Soir, 16 mai 1995, p
VI ) ; " La nostalgie du souffleur de mythes' (in Le Monde, 11 mai 1995, p VIII - IX ),
nLfamoral isme des I  al falres'"( inLeMonde,l lmai1995,pXII)et lepapiernont i tné( inLa.
Crob L'Événenænt,14et 15 mai 1995, p 6 - 19 ).
3 Ce que montre lalecture des séquences suivantes: " François Mtærrand est soudain rattrapé à la
fin de 1988 par une affaire de groo sous dans laquelle son vieil ami des camps de prisonniers nazis, Roger
- Parice Pelat, est sévèrement épinglé " ( " I)es I afialrcs ' et des mortg ', in France.ïoia 16 mai
1995, p VI ) ; " un président embourH par certains de ses amis dans les affaires politico - financières n,

" L'affaire des 'initiés 'dans le rachaç lucratif pour quelques joueurs en Bourse, de la société fsinngls par
Fechiney, c'était une arme pointée contne le président de la République parce qu'un de ses plus vieux amis,
Roger - Fanice Pelat, intime de François Mitterrand, en avait tié de larges profits " ( " La polltlque
comme llgne de vle ", in Iz Monde,ll mai 1995, p II à VII ) ; " [æ rci lui - même était nu. Nulle
épreuve politique ne fut sans douæ plus humiliante pour æt homme qui méprisait le pouvoir de I'argent
que d'avoir à longuement s'expliquer sur son amitié avec Roger - Fatrice Pelat, ce compagnon de
ésistanoe tomH dans lbrnière d'un délit dTnitié et qui en mourut en mars 1989 " ( " La nostalgle du
souffleur de mythcc ', in Iz Monde, ll mai 1995, p VIII - IX ) ; " I-e 12 févier 1989, en plein
scandale des'initiés'de l'affaire Èchiney, dont son vieux æmpagnon Roger - kftice Felat était I'un des
protagonisæs, le pr6ident se livra à un long plaidoyer télévisuel où il se faisait autant I'avocat de son ami
quedelui-  même"(" Lramoral lsme des I  af talrcs t ' , inIzhbndc, 11mai1995,p)û[[) .
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coihcide avec les hommages rendus à François Mtterrand tout juste décédé. Sont alors

évoqués, par France Soir, Ia Croix L'Evénement, L'Humantité, Le Figuo, Gala, Le

Monde, Mirwte etParisMarch,laproximitéduPrésidentavecRoger-PatricePelat l. Et

France Soir, Iz Figuo, L'Humanité et Le Canard Enclnîne mettent notamment en avant

les répercussions négatives, surFrançois Mtterrand, de I'inculpation de son ami 2.

1 Cf. les papiers ainsi titrés : " LE TEMPS DE LA GRANDE ILLUSION ' ( in Ftanre
Soir, Sjanviet iSg6,p4);n L'ombr.e dtune vie '(in14CroixL'Événcment,9 janvier 1996,p 4),

" La fausse indifférence à lrargent ' (ir-r Ia Crok L'Evéncment, lO janvier 1996, p 10 ), " Les
repèrcs d'un homme " (jn I'a Croix L'Êvéncment, 10 janvier 1996, p l4), ' De Jarrrac à
Jalrnac'(inla.Croix L'Événemenf, lOjanvier 1996,p17);' Un homme d'Etat qui a marqué
la fin du siècle'(inL'Hrutwnité,I0janvietl9%,P4);" Ces ' affaires I auxquelles il n'a
pas échappé " ( in lzFigaro, g janvier 1996, p 10 ), " Lrultime r.endez - Yous de Françols
Mitterrand ' ( in Le Figwo, g janvier 1996, p 36 ), " Les dernières volontés de François
Mitterrand '(inlzFigmo, lojanvier I9%,p 30 ), n Les fantômes drune fin de règne " ( in
IzFigwo,ll janvier 1996,p 8) ; n L'homme qui voubit faùre dc 8a vie an chef :
droetvre' (in Cata,ll au lTjanvier 1996,p22 -23 ), " [æs grandes dates de lhomme politique " ( in
Cflla,ll au lTjanvier 1996,p 18à21 ),'Aa nom des deux femmes qui ltont aimé '(in &la,
I8auVl janv ie r1996,p22-23) ; "L rombrc  des 'a f fa i rcs 'n ( in leMonfu ,11  janv ie r  1996,  p
5);"Mazarlne, sa f i l le naturel le "  (  inMinute, l0janvier l9%,p l8- 19),  n Trois morts
suspectes'(inMinute, lOjanvier1996,p2O);' TÊs vite, Danietle et François_ont passé
un pacte : rcspecter la liberté de lrautre '(inParisMatch,lSjanvier I996,p%-n).
2 Nou" lisons : " A la libération de Paris ( ci - dessous ), Mtterrand rehouve quelques amis qui lui
resteront fidèles - oomme Roger Fatice Pelat ( à droiûe ) au risque de lui créer bien des soucis politiques "
( légende photographique ) ( " LE TEMPS DE LA GRANDE ILLUSION ', in France Salr' 8
janvier1996,p4);nL'offensive!AinsiatoujoursfonctionnéMtterrandfaceaux'affaires'qui,ûoutau
iong de sa najectoire politique, I'ont effleuré sans parvenir jamais à le briser. Ce fut un jeu subtil, ûout
employé à ' couvrir ' les proches ' Nucci, Pelat, Bousquet... ' par qui les nuages arrivaient n ( " ' Ces
affàires ' auxquelles il n'a pas échappé ',inlzFigaro,9janvier 1996, p 10 ), n [æ spectre des
affaires rode autour de François Mitterrand depuis le début de son premier sePtennat. L'une d'elles va
pourtant l'ébranler plus que les aufies le 16 février 1989, Roger - Panice Pelat est inculpé de ,' recel dc
aém d'irltté' après avoir réalisé une confortable plus - value en achetant des milliers d'actions de la
société Ameri@n Can, juste avant son rachat par le groupe français nationalistes Pechiney ", " Roger -

Patrice Pelat - ' colonelPatrbe' dans la Résisance - meurf Son fantôme, cependant, va continuer è
hanær lÉlysê. Jusquh la fin du second septennat. Au fil d'une longue plooédure, le juge Thierry Jean -

Pierre, encore lui, déboule en janvier 1993 sur le financement de travaux - montant : 20 millions de francs
- dans lapropriété solognoæ de Roger - Fatice Pelat. En échange de cetûe main - d'oeuvre gracieuse, la
société CbC a bénéficié de I'entregent de I'ami du pnésident dans un contrat avec la Corée du Nord. La
justice paralt cette fois toucher au coeur d'un sysême où passe - droits et copinages sont monnaie
ôourantè. François de Grossouvre, qui considérait Pelat comme un affairiste peu scrupuleux, aide le
magistra! qui se tnouve ainsi introduit dans le p'remier cercle. Lhffaire ne s'arreb pas là En décryptant les
compæs bancaires et la déclaration de la zuccession Pelat, Thierry Jean - Piene tombe en février 1993 sur
un chèque d'un million de francs, daté du 18 septembre 1986, et destiné à Pierre Bérégovoy " ( " Les
fantômes d'une fln de règnc ',inlcFigaro, ll janvier 1996, p8); "'L'offensive !Ainsi a
toujorus fonctionné Mtærrand face'aux affaires', remarque Jean - Alphonse Richard dans 'I-e Fig€ro',
'aflaircs qui, ûout au long de sa trajectoire politique lbnt effleuré mns parvenir jamais à le briser. Ce fut
un jeu subtil, tout employé à couvrir les pnoches - Nucci, Pelat, Bousquet - par qui les nuages arrivent ' n

("Un homme d'État qul a marqué la fln du slècle',inL'Hrutnnitê,10janvier1996, p 4) ;
" Ce second sepûennat a été de ceux qui font mal ! Des inégalités sociales restées inégales, des promesses
non ûenues, des affaires sous protection : Nucci, Boucheron, felat, etc., des mysêres Pesan$ sur des amis

"n*mbtuot"... 
" ( " CONSÉNSUs ET CHRYSANTHÈMES ", in lzihnûdEnclnhù410 janvier

1996, p I - 8 ). Nous noûons enfin que Claude Gubler, inlerviewé pr lzFiguo, aflirme I " en juin 1990
- alors qu'il va hès bien sur le plan médical - il me demande de faire un ærtificat où je glisserais des
inforrrations insinuant quTl est atteint d'un canoer. A cette époque, pour de sombres hisùoires persuulelles
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[æs quatre derniers papiers relevés apparaissent sur I'espace public de manière

esseulée. Publiés les 8 février, 6 mars, 30 avril et 31 juillet 1996, ils marquent la relation

amicale unissant François Mtterrand à Roger - Parice Pelat 1.

3) Dimension argumentative

Dans les jours précédant le rachat d'American National Can par Pechiney, Roger -

Patrice Pelat achète au total 50 000 actions Triangle Industries. Aux 10 00O titres qu'il

acquiert en passant ses ordres' en clair ', s'ajoutent 40 000 autres actions achetées cette

fois de façon détournée et masquée. Roger - Patrice Pelat est alors condamné pour délit

d'initié.

Ce que I'on reproche au Président, c'est d'être ami avec un homme ayant commis

une telle entreprise. Les rédactions s'entendent alors pour atteindre, dans sa personne, le

chef de l'État : elles se permettent de juger ouvertement le choix de cet ami. Ce qui

amènera François Mtterrand à devoir se justifier lors d'une émission télévisée. Elles nous

font même nous interroger sur la véracité de ses sentiments à l'égard de son ami. En

effet, si les organes de presse ressassent, tout au long des périodes relevées, la proximité

des deux hommes, certains d'entre eux se plaisent également à montrer comment le

Président s'est éloigné de Roger - Patrice Pelat lors de son inculpation. Les papiers

produits s'abstiennent de nommer celui qui va informer Roger - Patrice Pelat du futur

rachat d'American Can. Mais ces derniers s'animent toutefois à montrer les avantages

procurés par sa relation amicale avec le chef de t'État. Ils s'entendent alore pour atteindre,

- liées peut - ebe à I'affaire Felat, enfin, je ne sais pas exactem€nt - il semblait déûerminé à démissionner "
( nLa manlpulatlon polltlque drune maladle réellc n,inLcFiguo, lTjanvier 1996,p l0).
I No* relevons ces formules : " son frère de captivité Roger Felat " ( " MITTERRAND SA
YIE, QUEL ROMAN I (3)A I'aeoaut du pouvolrn,inParîsMaæh,8 féwier 1996, p 96 à
98 ) ; " le merveilleux Fanice ( Pelat ), I'inoubliable complice du æmps de la Résisance, mesquinement
at@trén(" Tetle Danlellc I en toutcs llbeÉés ' avec I'histolrc ',inlzCanardhcluùté,6

marc 1996, p 8 ) ; " Pelat, mon vieil ami Pelat r' ( i Lc chlen de Mltterrand abole à
nouv3au... et cettc fols, on est cn pleln déllne ! ',hlciPsîs,30avrilau6mai L9%,p?ll-
25);' l'ami desmauvais et surûout des bons jours ", " on I'avait surnommé le vice - président', ' le
milliardaire,'amidequarante ans'deTonton","[Jne'amitiéà la vie à la mort I i ( n Roger .
Patr.lcc Pelat, I'aml des mauvals et surtout des bons Jours " (inMinute,3l juillet 1996, p
2 ) .
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dans sa fonction, le Président : ils insinuent que celui - ci a manqué, par intérêt ou

mauvaise foi, aux devoirs de sa charge ; s'autorisent à douter de la crédibilité de ses

propos tenus à l'égard de I'argent ( on ne comprend pas qu'un homme qui a toujours pris

du recul par rapport à I'argent ait un ami milliardaire ).

4) Dimensions imaginaires et idéologiques

L'affaire Roger - Patrice Pelat concerne un Président ' couvrant ' son ami, lui

accordant certaines facitités ; elle conceme également un chef dÉtat aidé en retour par son

proche. Comme le stipulent plusieurs papiers, Roger - Patrice Pelat va à la fois jouer les

rôles de protecteur et de financier de la double famille de François Mtterrand ; intervenir

pour I'aider à la signature d'un contrat avec la Corée du Nord ; assurer des honoraires,

parle biais de sa société Vibrachoc, au Président et à I'un de ses deux fils. Ce sont ces

interférences entre intérêts privés et intérêts publics qui font scandale et que les médias se

donnent pour mission de dénoncer. C'est ainsi que les relations amicales, appartenant

théoriquementaudomaine de la vie privée, peuvent être quelque peu surveillées lorsque

celles - ci concernent un président de la République. Nous notons enfin le penchant des

rédactions à vouloirfaire I'amalgame entre les actions du Président et celles de ses amis.

Comme s'il s'agissait pour elles de définir un monde dans lequel I'entourage du chef de

lÉtat aurait une moralité iréprochable.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Deux titres spécialisés dans le traiæment de la vie privée ( Poittt de Vue - httages

du Mondc et Voici ) ne proposent aucune unité d'information sur la relation François

Mtterrand - Roger - Patrice Pelat.

Par contre, Le Figaro se démarque en proposant le nombre le plus important

d'interventions ; en srautorisant à plusieurs reprises à dénigrer le Président et ses actions.

Le Monde retient également notre attention en révélant I'achat d'actions Triangle

supplémentaires par Roger - Patrice Pelat et en affirmant que François Mitterrand en était
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informé. Ce qui va amener L'Huntanité et Iz Figaro à relayer, en nommant le journal,

I'information transmise. A I'inverse, des renseignements donnés par Milwte ne trouvent

aucun écho. I-e titre est pourtant le premier à faire mention, le 12 janvier 1994, de

I'implication de Roger - Patrice Pelat dans la double vie de François Mitterrand. Nous

notons enfin le choix de Mirute et de In Croix L'Événement de faire référence à une

publication du magazine Iz Point.

L'affaire François de Grossouvre :

1) Dimension chronologique

Dans cette nouvelle affaire, le regard que nous portons sur les textes et

illustrations produits a pour objectif de rendre compte de la relation unissant François

Mitterrand à François de Grossouvre ; de mettre en lumière les séquences s'attachant à

démontrer que le suicide de ce dernier, à l'Éysée, est riche en symboles. C'est alors que

le hésident va être montré du doigt l.

I-esinterventionsrépertoriéesvoientlejourentrele 13mai 1981 et 14aott 1996,

selon ces étapes d'existence : 8 -> 16 avril 199t1; 4 -> l0 novembre 199/l i 11 -> 16 mai

1995 ;8 -> zljanvier L996 ; I er -> 6 mars 19%. Cette dernière peut être mise en

relation avec la publicisation du manuscrit de Paul Banil et Jean - Paul Cruse, Cnerre

secrète à l'ÉIysée,qui fonctionne en déclencheur.

I ps par le décès de François de Grossouvr€ et le choix du lieu du suicide, le Prrésidcnt subit un
certain nombre d'accusatims.
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2) Dimension quantitative

Les nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire ( proposés

entre le 8 et 16 avlJ.l1991,8 et 25 janvier 1996 ) coïîcident avec les événements que sont

le suicide de François de Grossouvre et le décès de François Mterrand.

Au cours de chacunê des étapes arrêtées co - existent ces évolutions du nombre

d'interventions I :

r994

1 9 9 5

Les premières interventions, apparaissant de manière quelque peu esseulée, ne

fontmentionqueponctuellementdelarelationMtterrand - Grossouvre. Files sont alors,

d'une certaine manière,les représentanûes d'une situation initiale. A la lecnre des papiers

produits pæ b Croix L'Événement, I-e Figaro, Le Jourttal ùt Dinwttche, Lc Monde,

Mitwte et Paris Match 2, nous savons que les deux hommes enhetiennent, sans

I Po* les hebdomadaires et quotidiens couvrant deux jours, nous pr€nons en compte, dans les
schémas propoeés, le premierjour de parution.
2 Ct.les papien ainsi titnés z' Énotlon ct dignité à t'Élysêc ' ( 22 mai 1981, p 6 ),

" Flançols dc Grcrsouvne, l'ombrc dc Mlttcrrand " ( I q juillet l%2, p 15 ), pour Ia Croit
L'furcmen;'Frrnçolr Mtttcrrend consulte à aon domlcllc " ( 13 mai 1981, p 6 ),
" Françols dc Gmcsouvnc : vlngt ans dens lrombrc dc Mltterrrnd " ( 13 juin 1985, p 6 ),
pottr 12 Figuo ; ' Françole dc Groccouvre, l'lml le pluc chcr a mtllté à ... Actlon
françalro'( 8aott 19{32,p 2 ), pour lzJournalduDîwtttchc; " M. FRANçOIS DE

1996
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conteste, une relation amicale sans faille. François de Grossouvre est présenté comme

l,ami 1, le conseiller,le confident et même " I'ombre " du Président. Nous apprenons

également que chacun des deux occupe une place privilégiée dans la vie familiale de son

ami.Ainsi, LeJournalfuDirnattclæ avanceque" le président, aujourdthui, est le

parrain de Nathalie, Ia frlle de François de Grossouvre " ( " François de

Grossouvre, Itami Ie plus cher a rnilité à... l'Action française ", 8 août

19f32,p2).EtdansMimne,nouslisonscette confidence de François de Grossouvre:

,, , Je connais Antte PWeot dcpuis langtemps, je connais safamille... ' u ( " IJne amie

de Mitterrand au coeur de tous les scandales ", l2janvierl991,p4à6 ). Seuls

deux textes modifient quelque peu cette vision de monde proposée. Titrés " François,

I'ami de François n (in LeJournalùDimattche, l6juin 1985, p2) et " IJne amie

de Mitterrand au coeur de tous les scandales " ( Ibid. ), ils font état de la

distance prise par François de Grossouvre à l'égard de l'Éysée et / ou du Président.

La première période chargée en papiers ( 8 -> 16 avril l99l ) corncide avec un

événement particulier. L'affaire François de Grossouvre voit le jour par le suicide, à

l'Élysée, d'un proche de François Mitterrand. C'est alors que de nombreux textes

paraissent. Les premiers naissent le 8 avril 1994 | leur nombre va en s'accroissant le 9

avril pour atteindre un summum le 10 avril. Arrêtons - nous sur les dires tenus à propos

de la relation Mtærrand - Grossouvre. Nous notons d'abord que la grande majorité des

textes produits au cours de cette période s'accorde pour montrer à la fois la proximité

GROSSOUVRE : lramt " ( 13 mai 1982, p ? ), " Frangols Mlttcmond rend homqlge_ _!
Plerr-3 Bértlovoy " ( 5 mai !993, p t - i i, p", I* Uônde ; " L'ÉTI1ANGE PASSION

ruxùnne fp,wr. ig MIUDIT i"(llau 17 décembre 1991, p I à 12 ), pour MÛnutc ;

" Mlttemand " ( 29 mai 1981, p ltE à 123 ), pour Parûr MotctL
1 Terme régulièrement pffipardcsadjectifscomme: Fdè-t"', 

'meilleur', " vi€il', " I'rai n,

' véritable " ou sùvi par des nientions entralnani l'évaluation : " le flus cher ', " de près de vingt - cinq

ans ".
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Mitterrand - Grossouvre et la détérioration de cette relation 1. Ces papiers sont publiés

par FranceSoir, I-eFigaro, La Croix L'Événement, kJournalduDirnanche, Le Monde,

LeCanardEnctwlné etle NotneauDétective 2. Ainsi, François de Grossouvre est déqit

comme un ami, un intime, un proche, un confident, un conseiller dc François Mitterrand.

Certaines publications donnent même des détails venant renforcer le sentiment de

complicité. Nous lisons, Ptr exemple :

- François de Grossouvre " faisait partie du'premier cercle ' des intimes, vouvoyant le

chef d'État, tout en I'appelant, privilège rare' par son prénom " ( n Lthomme des

missions secrètcs de Mitterrand stest donné la mort ", in FranceSoir, 8 avril

I99/[, p 7 ),

- " Une méchante langue devait le surnommer le ' minisûe deS promenades "'

( " François de Grossouvre stest donné la mort ", iî k Figaro, 8 avril 1994,

p7  ) ,

- n Un de ceux qui I'ont vu beaucoup se remuer lui avait donné le surnom de

I S"ules certaines des interventions relevées ne font que mentiut de la rplation amicale unissant les

deux hommes. Elles s'abetiennent alors de faire état de la détérioration de cette amitié. Cela concerne ces

fpiers: 
nMort de Françols deGrossoulre ' (  in lzFigaro'Savri l  194,p 1);  n Le cercle

àes amts dlsparus, (in-Francesoir,g avril 1994 p 3 ) ; Papier non titré (inlz Monde,l0 et 11

avri l  1994,p8),"  Dramc pTtvé, choc publ ic ' ( in lzMonde,lO et 11 avr i l  1994, p8);  "  UN

ôiffVflf bn' fnf DE RÈGNE ' ( In La Croix L'Événenrcnt, 12 avril 19D4, p ?/l ) ;' Les

no--"r du présldent " ( in It Nouveur Détective, 14 avril 1991, p 27_ ). D'autres interventions
icnorent la relâtion amicale liant les deux individus. Celles - ci Portent les titres suivants : n A

lïÉlysée, on réftrte ta thèse de l'abandon " ( in LeJounuldttDimanclu,l0 avril 1994, p 2O ) i
i iiolnÉt" dlscrète de l'égllsc dc Moullns " ( in Iz Figarc, 12 avnl 1994, p 9 ) ; " Les

vlsfteurs du dernler solr n ( inFratreSoit,l6avril L994,P14)'
2 Ct.les papiers ainsi titrés : ' Lrhomme des mlcslons secrètes de Mltterrand s'est

donné la mort " '18avri l  1991,p7),"Coup de tonnerre au'-château'"(9avr i l  19B4,p2),

" perqutsttlons à l,Élysée "(-9awil l99[p3), "De1_mémoire_s. -. 
!o_--b:'(?191 t991,p

4j,"Ses raelnes :  Luslgny'(9awi l  !994, p4,) ,"Chagrln_ _d'Etat" 
(9 avr i l  1994, p 5l '

'ôrossouvrc - Mltterrinà : h dcrnler rendez ' Yout' ( 12 avril 1994, P E )' ' ' Je
ouUitcrat tout t rès vl ter "(13avri l  1991,p7),"  I lQUAIBRANLY:I-AFORTERESSE"(16
âutit-tgga, p3 ), pour Francefuir ; " Frençois dc GroccouYlc srcst donné lrr mort " ( I avril

i*q,plii, i i ' leçon dc Sénèque" ( l0avril l2Lp]_),"_Lj^braconnler du porrvolr'( 10

ivil'igga,' p 5 ), pour LeFiguo; " r,l MoRT DE FRANçoIS DE GRossoUvRE " ( 9

"rr i i fg9a,É7r:- fur l tCribL'Événcnent; 'Lc 
t l l  nolr  "(  10avri l  1994,P l-) , 'Le Jour où

Grossouvri a pleuré ' ( 10 avril 1994, P 20 ), px Le Joumal du Dimanchc ; " Françols

Mltterrand esslsterr aux obcèqucs dc Fiençole de Groscouwo " ( l0 et ll awil 1994' P q )'
, Lcs ohùquet dc Françoit dc Gronouvre' ( 13 avril Lry, p 1,2_), pgur Q Monde ; ' LE

cERcLE bnS pofps DISPARUS " ( 13 avril 1994,p l -E), " La dcnlèrc ettequc de

Crossouvre contre Mlttorrand " ( 13 awil l99l,p3 ), Pour l-eCarurdEnclwfuré ; " Un cadavre

à l'Élyeée " ( 14 awil L991, p 26 'n ), Pour Iz Notneau Déæctive'
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' Morumimadit', tant Grossouvre avait tendance à se référer à son lien amical avec

Mtterrandpourjustifiersesinterventions" ( n La dernière attaque de Grossouwe

contre Mitterand n, in Iz CanodEnclnlrÉ, 13 avril 1994, p 3).

Toutefois, sont aussi évoquées la distance prise par le Président, [a déception de

François de Grossouvre vis à vis de son ami qu'il se met à dénigrer. Nous lisons, par

exemple:

- " Au cours des dernières années, et ces derniers mois en particulier, François de

Grossouvre laissait apparaître devant ses visiteurs sa déception de ne plus tenir la place

qu'il occupait auparavant dans le proche entourage de son ' ami François "'

( " Lthomme des missions secrètes de Mitterrand s'est donné la mord ", in

FranceSoir,8 avril 1991,p7 ),

- n Celui que des impertinents avaient surnommé ' le ministre des promenades '

n'accompagnait plus le président dans ses flâneries. Læs années, qui sont des tueuses

cruelles, avaient distendu les liens entre les deux amis. Et le pouvoir, qui peut être un

poison, avait eu raison de cette complicité née dans les années soixante, au temps de la

Convention des institutions républicaines. L,a porte du bureau présidentiel s'était peu à

peu refermée o ( ' Coup de tonnerre au t châteâ[ t ", in France Soir,9 avril 1994,

p2) ,

- u Là encore, une évidence : tous les visiteurs ( et nombreux étaient les journalistes ) du

président des chasses présidentielles conlirment que Grossouvre ressassait jusqu'à

I'obsession, presque jusqu'à la haine,les reproches qu'i[ nourrissait envets Mtterrand u

( n La demière attaque de Grossouvt€ contre Mitterrand n, in Le Canail

hch6né, 13 avril 1991, p 3 ).

Cette déception de François de Grossouvre est même comparée à celle ressentie

par I'ancien hemier minisre de François Mûerrand :

- n Comme Plerre Bérégovoy peu avant son suicide, François de Grossouvre ne cachait

passa déception de ne plus tenir la place quTl occupait auparavant dans le proche
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entourage de François Mitterrand n ( " Perquisitions à ltÉlysée ", in Frantce Soir, 9

avril l99l,p3).

Et nous notons que les propos tenus par François de Grossouvre à I'encontre de

Roger - Patrice Pelat ont pu participer à la distance prise par le Pnésident :

- " Grossouvre affirmait avoir mis en garde le Président contre les trafics d'inlluence

auxquels se livrait, selon lui, Roger - Patrice Pelat, I'homme d'affaires, I'ami mort en

1989 en pleine affaire Pechiney. Cette mise en cause d'une relation sulfureuse avait,

racontait - il, profondément irrité Mitterrand ", note Iz Canard Enchalné ( u La

derniène attaque de Grossouvne contre Mitterrand ", 13 avril 1994, p 3 ).

Nous remarquons enlin que le thème principal des textes produits varie avec le

temps. Ainsi,les papiers proposés le 8 avril 1994 ont pour objet principal d'annoncer la

mort de François de Grossoavre. France Soir et Le Figaro I donnent même des

indications sur les circonstances du décès. Par contre, I'effet de surprise passé, les

articles publiés à compter du 9 avril s'intéressent d'avantage aux raisons du suicide de

François de Grossouvre. A en lire des articles de Frarrce Soir, du Figaro et dalournal

du Dima.rche 2, celles - ci sont méconnues. Ce qui n'empêche pas les rédactions

d'imaginer les motifs d'un tel décès. Ainsi, Iz Figaro et Le Monde 3 évoquent des

I Nous lisons : " Il était 20 heures lorsqu'un coup de feu a retenti dans les salons lambrissés de
l'aile ouest du palais présidentiel. François de Grcssouvre gisait, un revolver à la main, dans son bureau.
Mort sur le coup " ( 

n Lrhomme des mlsclons secrètes de Mltterrand srest donné le mort ",
in France Soir, p7 ) : " François de Grossouvre s'est donné la mort par balle, hier apÈs - midi, dans son
bureaudel'Elysée" (...) " ll aétÉ trouvé, vers 2O heures, un pistolet à la main, et la police s'est
immédiatement rcndue sur place " ( ' François dc Groscouyne creet donné la mort ', in Iz
Figoo,pT ).
2 Ce que donne à penser la lecture de telles séquences : " Lc plre, pour Françols
Mltterrand, est que personne ne peut donner lexplicatlon exacte de ce cri dremour
b lessé " ( "Chagr ' lnd 'E ta t ' , inFYance So i r ,9avr i l l94 ,p5) ; "Chaque su lc lde  es t  une
énigmc que le sllence de la mort Interdlt à Jamais de résoudrc. On lalgscra donc les
conJoncturistcs conJoncturcr et lcs rats ragoter " ( " La lcçon de Sénèqae', in I* Figan,
lOavril I99/[,p 1); " Françole de Grcssouvne a cholsl de mourlr. Dont ecte. Le slen. Sa
mort, les motlfs eecrete dc ea mort appartlennent à lul seul " ( " Le fll nolr ', in I-e
Jounnlfu Dittutræhc,l0 avril 1994, p I ).
3 No* lisons : " Aucune information n'a été fournie sur les causes de ce gesûe, mais on disait ce
pnoche de Frarryois Mtærrand mès fatigtÉ " ( " François de GrosEouvne s'est donné la mort n, in
Lc Figaro,S avril lgq\ p7 ) ; " Bouleversé à l'annore du suicide, selon des témoins, il a expliqué que,
depuis quelques jours, il s'inquiétait de l'état de santé de son ami ; il avait demandé à son médocin
personnel de le voir le plus viæ possible et dbnvisager son hospitalisation au Val - de - GrÉlce "
( " Françols Mltterrand asslstera aux obsèques de Françols de Grossouyre ", in Le
It4otdc, l0 et ll avril 1994, p 8 ).
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raisons de santé. France Soir et Le CanardEnchaîré 1 mettent en avant la disgrâce,

auprès du Président, mal acceptée par I'homme. France Soir, I-a Croix L'Événcment et

Iz Journal fu Dimanche 2 insistent sur le poids d'informations confidentielles et secrètes

( diflîcilement ) supporté par le confident de François Mitærrand. A la lecture de France

Soir etdu Fîgaro 3, noo, pouvons imaginer que ces dernières concernent la double vie

zlrr Dricirlont Frnnro (niref f p Nnuvenu l)âfeetite4 sortlionent aussi ilexistence deg u  l l v g l g v u 9 .  l .

mémoires ' explosives r, concernant apparemment François Mitterrand, que le

personnage projetait de faire publier. [.es organes de presse ne remettent pas en doute le

suicide du conseiller de François Mitærrand 5. Toutefois, les propos émis par le

I Ce que mettent en avant de telles séquences : " [a disgrâce aurait - elle été si lourde à porter
qu'elleauraitconduitàcegestefatal ? " ( " Coup de tonnerrc au ' château I ", in FranceSoir,9
avril 1994 p 2 ),' Apparemment meurtrl par une amltié décllnante, a cholsl en toute
connaissanôe de cause le lieu- le plus symbolique qul solt pour donner à sr décision
la dimenslon drun chagr.ln d'Ettt "("Chagrin d'État',inFranceSoia 9 avril 1994, p5);

" I'ami en question et cetûe fameuse ' Emlité d'anitié' pr&identielle sont revenus violemment, en deux
coups de revolver retentismnts, sur le devant de I'actualilé " ( n LE CERCLE DES FOTES
DISPARUS ', in LeCanudEnclwttré, 13 avril t994, p 1 - 8 ).
), n La disgrâce aurait - elle été si lourde à porter qu'elle aurait conduit à ce geste fatal ? A moins
que François de Grossouvre, qui avait été entendu par le juge d'instruction dans le cadre de I'affaire Pelat,
qui avait eu à connaltre tant de dossiers d'espionnage, tant de contrats de vente d'armes, n'ait pas supporté
lèpoidsdecertainesinformationsconfidentielles n ( n Coup de tonnerre au ' château I ", in Frarce
Soh, g avÂl 1994, p 2 ) ; " un homme de lbmbre, un-homme du secret n ( " LA MORT DE
rRÂNçoIs DE ôRossoUvRE ', in It croi.x L'Évércment,9 av'il t994, p 7 ) ; Lui, le
brillant, le malin, I'homme de I'ombre détenteur de secrets politiques et privés ', ' Il incarne
l.homme dcs æcrets partagâs " ( ' Le Jour où Grossouvre a pleuré ', in Lc Journal du
Dirnattltc,l0 avril 1994, p 20 ), peut - on lire par exemple.
3 Ce gue donne à penser la lecture de ces séquences : ' François de Groasowre était également au
fait d'affaires privées concernant directement la personnalité du président " ( " Les vlslteurs du
d e r n i e r s o l r " , i n F r a n c e S o i r , 1 6 a v r i l l g g 4 , p 3 ) ; " I l a u r a i t p u n o u r r i r - Y a t - i l s o n g é ? - l e s
pamphlets que lbn faisait circuler sous le manteau, sous I'Ancien Régime, dans la meilleure tradition des
i mazarinades ' ' ( " La braconnler du pouvolr ', in Le Figuo, lO avril 1994, P 5 ).
4 Læ caractère explosif des mémoires est illustré par les formules suivanûes : " I)es mémoires '

bombe " ( titre ), n Il comptalt publler un llvre souvenlrs qul lnqulétalt beaucoup
Itentourege de Mltterrand... "(sous-titne),dansErarceSoir( "Dcs mémolres - bombc ",9
avril f994, p 4 ) ; " ces écrits, quand ils seront publiés, pourraient bien faire éclafer en pleine lumière
tous les secrets jalousement gardés depuis tnent€ ans par François de Grossouvre. Ultime cri de
, Belphégor ', ce'silencieux faitOtqe qui n'a pas lini de-hanær lés couloirs de t'Élysê... ',' DES
Éct{nS eUI RISqaENT D.ETRE ExPLosIFs " ( inrer ), da''6 Iz Notncau Détcctive ( " Un
cadevne à lElyeée ", l4awil 19D4,p26-n).

[: séquence, " il disait rédiger ses Mémoires, qu'il comptait faire publier après le départ du
Président de lÉtysée ' (in Franæ Soir,Ibid. ), nous laisse imaginer que l'écrit de Rançois de Grossouvre
concernait François Mtærrand puisqu'il atændait son départ de l'Êlyeée porr le publier. Nous notons que
le journal insiste sur le fait que Rançois de Grossorvre se sentait menaaé : ' Au mois de février dernier, il
avait confié à l'écrivain Gilles Ferrault qu'il se sentait menacé, sans préciser la natrre de cetæ menace n,
' ( inter ) (inFrarce Soir,Ibid. ).
5 Nous notons qtte Iz Monde insisæ sur cett€ cause du d& de thançois de Grossouvre : " Ll
thèse du suiclde t ne falt ps de doutc t, ont - lls falt savolr, I'aml du préeldent oytnt
cholel dc se tirer une ballc dans la têtc à ltaide drun 357 mtgnum ", ' Les examcng
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confidentmomentané de François de Grossouvre, Jean Montaldo, et publiés par Frore

Soir I nous incitent à nous demander si les menaces reçues par le conseiller du Président

n'ont pas, en réalité, été mises à exécution. Cette interrogation est d'autant plus légitime

que,le temps passant, kCanodEnclnîné parle de " 'chasseur', suicidé à l'Élysée "

( " Le Tonton ftingué ", 13 juillet 1994, p 7 ) ; qure I* Nouveau Détective proPose

I'un de ses textes consacré au suicide de François de Grossouvre dans un dossier

intitulé il LES PLUS GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES DE l99tl " ( " Avril Un

cadavre à l'Étysée ",29 décembre 1994, p 16 ). De plus, dans Le Nouveau

Mtective,le journaliste insiste sur le fait que François de Grossouvre ne voulait pas se

suicider:

- " quelques jours avant de se tirer une balle de357 Magnum dans la tête, Grossouvre

parlait de publier ses mémoires. Et au dire de ses proches, il n'avait pas I'intention de se

suicider... '( Ibid. ).

Quoi qu'il en soit LeNouveauDétective, Fra.nceSoir, La Croix L'Événement, Le

Figao, Iz Journal ùt Dimanche, LeCanædÛnclnîné et Le Monde 2 soulignent le choix

techniques ont conflrmé ls thèsc du sulcide : la balle du 357 megnum a été retrouvée
et les tests dtabsorption atomlque ont permls d'afflrmer avec certltude qurelle avait
blen été tirÉe par lrancien conselller de M. Mltterrand. Le revolver appartenalt à M.
de Groscouvre qul étoit à la fols un chasseur et un amateur drarmes " ( article non ttré,
10 et 11 avril 1994, P I ).
I r Il avait t€nu, en ma pésence et devant témoins, des propos que - n'étant pas pnévenu - j'avais
pris alon au premier degré : 'S'il m'arrive malheur, cbst qubn m?ura tué. J9 comPte sur vous Pour
monærle créneau'. J'avais imaginé qu'il craignait d'erc assassiné. Je n'ai jamais, pour ma part, évoqué
cette hypothèse, mais il faut reconnalne quel'Étysee serait I'endroit idéal Pour un crime parfait ! ' ",
avanoe iean Montaldo. Et à la question @e par Fratrce Soir, ' Quand publlerrcz - YouB les
mémolres de Françole de Grossouvre ? ", I'auteur répond : ' I-e tavail n'était pas tÊrminé et je IF
pourrai répondre à c€tte question que quand je saurai s'il a laissé des instructions à ce propos.
Àctuellemènt en déplacement, je n'ai pas enoore pris connaissance de mon courrier récent. Il se pegt
qu'une lettre m'attende à Paris à ce eujet. Mais, le plus grave, c'9* ce qu'il rne racontait, qui était
ùcablant pour François MtErrand et que je oompt€ de ûout€ façon publier UÈs vit€ et intégnalement sous
ma propre-signanue ". Enfin, un sous - titre annonce : n Il alllrme qu9 _ 

t ilaml de_ lrombne étalt
en iontltt ivec le Présidcnt. Ce qu'll me racontait étslt accablant pour Mlttcrrand ' "
( " Je pubtleral tout trùs vlte r ", 13 avril 1994, p 7 ). Dans un autre paPier' PPliryP : " Jean
i,[ontaldo nbublie pas de prendre des notÊs précises en vue d'un prccbain ouvrage intiUlé ' Mittcrrand et
les qqaranæ voleurs '. Très vite, ' la gravité des pnopos 'tenus par celui qui estle confident du Président a
etoùe I'auùeur, qui préfère venir à ses rendez - vous accompagné d'un témoin, auri commun des deux
hommes ", " ' Avant de mourir, Grossouvre, à plusieurs rcprises et devant témoins, m'a demandé de rcndæ
public tout ce qu'il m'a confié. Je respecterai ses volontés ' " ( " 11 QUAI BRANLY : LA
FORTERESSE ', 16 awil 19Qtt, p 3 ).
2 Nous lisms, par exemple 1' Dcpuls dcs cemalnc4 Françoit dc Gronouvre avait
abandonné con bulcau de l'ÉlyÉc. Abrs pourquot a - t - tl chottl dc mourlr Ià ?
gnà t"ot a - t - ll voulu ùnier à son ge;b t i1"hup*o)("Un cedevnc I l'Élycée ",
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réfléchi du lieu du suicide, s'interrogent et / ou annoncent une volonté d'atteindre le

Président. Ce dernier devra d'ailleurs répondre de cette accusation lors d'une prestation

télévisée:

- " ( Quart au clnix du lieu ),' vous pouvez l'interpréter autant que vous voulez... Je ne

sais pas qui peut se sentir autorisé à interpréter la pensée d'un homme qui a choisi la

mort ' rr ( r' I Jtai fait ce que jtai cru devoir faire r, déclare François

Mtterrand " , iî Iz Monde, 12 mu lW, p 8 - 9 ).

Après le 16 avril 199/1, quatre interventions apparaissent isolément. Le Monde

choisit de présenter des propos avancés par François Mtterrand. Ce dernier déclare que

c'est François de Grossouvre qui a demandé à quitter le cabinet présidentiel ; qu'il a gardé

des relations très proches avec son ancien conseiller ( " ' J'ai fait ce que jtai cru

devoir faine ', déclare François Mitterrand ", 12 mai lgyl,p 8 - 9 ). Seuls Iz

14 avril 1994, p?Â - n ), dans Iz Nouveau Détective ; " a cholsi en toute connalssance de
cause le lieu le plus symbolique qul solt pour donner à sa décision la dimension drun
chagrin d'Etat " ( n Chagr{n d'Etat n,9avril 1994,p 5), dans FratrceSoir i 'Lesuicideest
toujours une énigme en même temps qu'un drame, un appel ou une mise en accusation. S'il existe une
affaire privée, la décision d'un homme de mettre lin à ses jours, c'est bien celle - là. Un seul commentaire
devrait I'acoompagner: le- silence. lvlais quand le suicide a lieu à lElys&, et quand il s'agit d'un proche,
très prochg du chef de llRat, c'est une-affaire publique. Elle jette surætte lin de règne une ombre noire n

("UN CLIMAT DE FIN DE REGNE',l2avlil 1991, p ?/l), dans It Croix L'Evérementi
" CONTRAIREMENT à la légende propagée par Arlstote, le sulclde nrest Jamals une
lâcheté. Crest un appel ou unc révoltc. Parfols une vcngeance. On ce tue pour
exister, mals aussl pour punlr, volr pour détnrire. De quol sraglt - ll dans le cas de
M. de Groesouvne ? " (...) " Reste la symbollquc : quc M. Grossouvne, aml dc trente
ans du chef de l'État, alt cholsl de se iulctdei dans son burrau de l'Élysée, cele en dlt
long eur ses Intentlonc. II entendalt à lrévldence adnecger un dernler mcssege au
pr6sldent. Mels lequel, et pourquol ? " ('Ia leçon fu Sénèquc ", loawil 1994,p I ), dans
Le Figaro ; "- Cc n'est pas sa dépoullle, qurll faut rcgarder mels le lleu où clle s'est
ebimée : t'Elyséc. Le licu - surtout ce lleu - ne pcut être fortult. Il ect le slgne
prémédlté lalseé par Françols de Grossouvre, comme un fll nolr qul tratne et
sraccFoche à la pensonne même du Pr6sident. Remonter ce fll cst inévltable " ('Le fil
nof r ", 10 avril 1994, p I ), dans lz-Journal du Dirnaaclæ ; n François de Grossouvre a choisi de se
donner la mqt dann son bureau de oet Elysée qu'il ne fréquentait plus guère. Dbne fryn ou d'une autre,
c'est un signe trÈs cruel adressé à Mittcrrand Resæ à savoir ce qu'a ainsi voulu dire le oonfident, le
conseiller, I'ami de plus de trente ans. A ce point on en est éduit, pourquoi le cacher, à faire parler un
mort i ( " La dernlène attaque de Groeeouvre contre Mltterrand ', 13 avril l99tl,p 3 ), dans
Le Canail hrclnlné ; " Ces rcgards ne sont pas uniqræment ceux d'une foule ordinairp à une oéléhité en
visite. Ils se veulent plus attentifs, pr€sque soupçonneux, comme si ces bodatds avaient futé, eux
aussi, que I'essentiel, dans le drame de François de Grossouvre, résidait bien dans le choix du lieu de son
suicide : un bureau du palais de I'Elysê. Dès jeudi soir, n'avait - il pas lui - même désigtté ainsi le
personnage central des soènes à venir ? " ( " Lee obsèqucs de Françols de Grossouvne ", 13 avril
1994,p 12 ), dans Le Monfu.
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CanardEnclwîré, FrurceDimanclrc et In. Croix L'Événemenr I font référence aux dires

tenus parJean Montaldo dans son ouvrage nouvellement paru, Minenandetlesqnranre

voleurs. Apparemment nourri des confidences de François de Grossouvre, I'auteur met

en avant I'existence de lafamille illégitime de François Mitterrandet la protection apportée

par le personnage décédé.

La deuxième période arrêtée, 4 -> lO novembre Igg4, coincide avec la

publicisation de la double vie de François Mitterrand. Nous notons qu,e Le Figaro,

Mirute, Le Nouveaa Détective et ParisMatch 2 s'entendent pour mettre en avant I'amitié

unissant François Mitterrand à François de Grossouvre et / ou souligner la connaissance,

I Nous lisons : n Pelat, mort, Bérégovoy défunt et enfin François de Grossouvre, le ' chasseur ',

suicidé à lÉlysée le 7 avril dernier. Cela fait beaucoup, mais c'est fou comme ces morts sont bavards !
Surtout Grossouvre, qui, sur la fin s'ouvrait à tout un chacun et ne cachait palr son horreur du sysême
Mitærrand. ' Il n'a que detn obsessiotts, la rnort et l'argen ', disait Groesouvre, ou I'aurait dit, à I'aut€ur. ..
Qui se sert habilement de son cher disparu pour donner quelques coups de pioche dans le mur de la vie
privée présidentielle " (...) n Montaldo, ici, tente le coup qu'il lui ett été impossible de monter si
Groosouvre était toujours de ce monde... Cela lui permet de parler du 11 quai Branly, d'évoquer une
bicyclette sous un escalier, de laisser entendre que le casûel de Souzy - la - Briche ne cachait pas que
Geng, le cheval turtème " (...) " Montaldo prébnd ciær que ce que lui aurait confié un mort,
Grossouvre " ( n Le Tonton fllngué ', in lzCanudhcluîné, 13 juillet 1994, p 7 ) ;' François de
Grossouvre n'igrrorait rien de I'exisænce d'Anne P. Et pour cause, il habitait lui aussi au I l, quai Branly,
jusæ un étage au - dessus d'elle. Ces Évélations sont si explosives qu'elles ont depuis la sortie du livre de
Jean Montaldo largement dépassé le cadre de nos confrères. Ainsi, le très sérieux Sunday Tirnes, véritable
institution outre - Manche, leur a consacré un long article. ' Grossouvre s'est toujours montré très
prot€cæur envers la mafuesse de Mtærrand et sa fille, pouvait - on lire dans l'édition du 3 juillet dernier.
Grossouvre se présentait lui - même comme Ie ministre de lavie privée de Mtterrand' " ( " Depuis 20
ans, dans sa vle une femme et un enfant ! ", in France Dimailclu, 16 au 22 juillet 199d
p25); " Crest François de Grossouvrc qul sert de fll conducteur au réclt. Son sulclde
à I'Elysée en avrll dernler est d'allleurs la ralson d'êtrc de I'ouvrage. Jean Montaldo
I'a gouvent rcncontrd pgur par{er des affaincs du I Palals I n ( " Montaldo et le t Rol -
Solell t', ii Ir Crob L'Evérænent,?Â ao0lt 1994, p lO ).
2 No* lisons : ' ' Pelat et Gîossowre, nprts. Du,nas ôgé, safillc t c powra contptcr quc sur ellc -
mêmeurcfoissonpère,ce'bonppa'tanlaùné,disparu.Samèreailssi" ( " Ce qu'écrit Phlltppe
Alexandre ', in Iz Figato,4 novembrc l99zl, p l0 ) ; " Inærrogé sur lEtat de son patrimoine, quTl
voulait public, François Mtterrand a toujours aflirmé avoir vendu en 1916 son terrain de Gordes, dans le
Vaucluse. L'information serait exac'ûe s'il n'avait effectué cette trans:rction, d'une part en l9?8, d'aute part
au profit justement dânne P..., devenue principale actionnaire et géranûe de la SCI de l,ourdanaud,
propriétaire du ænain et de la maison" apês que François de Groasouvre en aura en quelque sorùe porté le
relais, assumant durant plusieurs années la gérance de la société " ( " Pourquol les Français ont le
dnolt de savolr',in.Minute,9novembre I9É.4,p2-3); " Vers lafinde I'année 1992,il prend la
décision d'installer Anne et lvfazarine au 11 quai Branly; une annexe du palais dc l'Élysée. Seuls deux
hommes sont au courant : Michel Charasse, son conseilleç et François de Grossouvre, I'un de ses
meilleurs amis ' ( " t Je vous préccnte ms fllle ' ', in Le Nouveut Détective, l0 novembrc 1994,
p 6 - 7 ). Enfin, à I'annonce de Pads Matcrr" " selon votre livre, ce second foyer a eu deux poûecûeurs :
Farice Pelat et Fmnçois de Grossouvre ", Philippe Alexandre éûorquc : " Pelat et Grossouvre assuraient
la protectim des deux femmes. Ils étaient au courant du s€ctet du président Græeouvre était le parrain de
la fille du président. Ils assuraient aussi le tutorat matériel et financier de ces deux femmes. lls les
mainænaient dans lbrbit€ de la présidence, tout en gBrdant le secîet " ( " UN LME nÉVÈf,p f,p
SECRBT DE SA DOUBLE VIE n, 10 novembre 1994, p 48 à 50 ).
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par ce dernier, de I'existence de la famille illégitime du Président ( et la protection alors

apportée par ce personnage ). Toutefois, dans sa parution isolée da29 décembre 1994,

Le Nouveau Détective marque, par son emploi du conditionnel, une certaine distance par

rapport à de telles informations :

- " Quand François Mtterrand est élu président de la République, Grossouvre entre avec

lui à l'Élysée. Il y est chargé du contre - espionnage, ainsi que des ' affaires diverses '.

Ce serait ainsi lui qui assure, selon certains, la protection de la fille naturelle de

Mi$errand,Mazainedontilest le parrainn ( uAvril Un cadavne à l'Élysée ",

p16) .

[æs intervenants de la période de la période 11 - > 16 mai 1995, à savoir Ze

Monde, In Croix L'Evénement et France Soir l, rappellent le suicide de François de

Grossouvre et la proche relation de ce personnage avec François Mitterrand. Concernant

les responsabilités de François Mitterrand dans ce décès, il est intéressant de souligner

ces visions de monde différentes proposées respectivement par Le Monde et La Croix

L'Événemert:

- n Quand son vieux compère François de Grossouvre se suicida dans son bureau de

l'Élysée, il ne montra personne " ( " La nostalgie du souffleur de mythes ", 11

mai 1995, p VIII - IX ),

- n Dans ce paysage de moins en moins rose, François Mitterrand n'a pourtant jamais

renoncé. Même au plus profond de la vague, touché par les affaires comme le scandale

des écoutes de l'Élysée, par la mort de proches qui sonnent parfois coûlme des actes

d'accusation( François de Grossouvre ) " (' 1993 - 1995 : I'effacement ", 14 et 15

mai 1995,p5).

Concernant la période 8 -> 25 janvier 1996, nous notons d'abord que quelques

textes, proposés à compter du 10 janvier par Miluûe, Cnla, France Soir, Le Journal d.u

I gf. les papiers ainsi titrÉs : " La nostalglc du souftleur dc mytùec ' ( in Iz Monde, ll
mai 1995, pVIII - IX), " Lramorallsnre dcc' aflalres r " ( in Iz ùIonde,ll mai 1995, p XIII ) ;
" 1993 - f995 : lrelfaeement'( inlaCroixL'Evéncncnl,l4 et 15 mai 1995, p 5 ) ; " Des
' aflafres I ct des morts' (in Frotæbb,l6 mai 1995, p VI ).
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Dimanche 1, rappellent I'implication de François de Grossouvre dans la double vie de

François Mitterrand. Nous remarquons ensuite que la majorité des papiers produits se

plaît à rappeler le suicide de François de Grossouvre, I'ami, le proche du Président.

Toutefois, quelques titres, tels I-e Figaro, In Croix L'Événement, Le Monde 2, êî

rendent responsable François Mitterrand. Et dans Le Figuo et I-a Croix L'Evénement 3 ,

deux propos rapportés, mettent ouvertement en doute la qualité du sentiment amical du

Président. Nous notons enfin la témélirté de Mirwte et de ParisMatch à rendre suspect,

par de telles séquences, le suicide de François de Grossouvre :

- " Pelat : crise cardiaque. Bérégovoy : suicide. Grossouvre : suicide.

Beaucoup de morts suspectes dans le premier cercle de Mitterrand.

Beaucoup trop " ( " Trois morts suspectes ",inMirwte, l0janvier I996,p2O),

- " certaines disparitions étrangement romanesques, notamment celles de Patrice Pelat,

Pierre Bérégovoy, François de Grossouvre - vinrent éprouver aussi durement le couple

que le clat " ( " Très vite, Danielle et François ont passé un pacte : respecter

chacun la liberté de I'autre ",in ParisMatch, 18 janvier 1996,p% - n ).

I Cf. les papiers ainsi titnés : " Mazarine, sa fllle naturelle ' ( 10 janvier 1996, p 18 - 19 ),
dansMinute; " Læi grandes heures de I'homme politique " ( ll au 17 janvier 1996, p l8 à 2l ),' Au
nom des deux femmer qal ltont aimê ' ( 18 au 24 janvier 1996, P 22 - ? ),' Ivlazarine Une
jeunesse I  I 'ombre du pouvolr  "(253u31janvier lg96,p8-9),dansGda;"Deuxamoun,
ieuxfoyers"( l3janvier 1996,p3),dans Frarcefuir;'La tabou brfué dct dcux familbs'(1'4
janvier 1996, p 24 ), dans Le Jowtul dtt Dùrurchu.
2 No* lisons : ' & 12 avril 1994, François Mitterrand se r€trouva sans doute acculé. Contraint è
s'interroger sur le geste symbolique - un suiciâe accusateur dans un bureau $ galais- de l'Éysée sans
me.smgJni æstament - de oelui qui fut toujours dans son ombre " ( " Ces I alfalrcc I auxquelles il

nfa pas échappé ',inlzFigaro, gjanvier l9%,p 10), " ry l omai 1993,PierreBérégovoyse
suiciâe. Commê ce[e de François de Grossouvne, un an plus tard, cett€ mort vient bousculer François
Mitærrand"(" Les fantômes drune fln de lègne n, inlzFigaro, ll janvier 1996, p8); " I-e
suicide de François de Ciroesouvre, ami de trente ans ayant perdu la faveur {r gri1ce, fut inærprété eomme
un geste de dépit amoureux " ( " Françols le charmeur ", in La Croix L'Evéncment, l0 janvier 1996,
p li ) ; " Il co,nserva voiture, but€au, appartement et téléphone-atr Palais jusqu'à la vengeance linale : le
luiciae accusteur, sous le nez de son suzerain tnop lointain n ( " La culture de lrlmbrogllo ", in Iz
fubn&,13 janvier 1996, P 12 ).
3 Nors rclevons, &ns Lc Figaro, la séquence suivante : ' ' Ses anis, Mittenand nc s) intéresse
vraiment Ere Etand ils sort à l'hôpinl. Utæ fois au cimetière, aqls là, ils ont droit à toutes ses
attentionsl... '. 

-C,est 
André Rousselet, I'ami de quarant€ ans, qui voilà bientôt deux ans, au moment è

démissionner de la présidence de Canal Plus, lâchait d'un ton faussement détaché cetÛe boutade devenue
rituelle et qui en diùt long à la foie sur la frustration affective dont souffraient nmbre de vieux lidèles è
I'ancien prSsident et sur lè gott de François Mitt€rrand pour les cimetières "_( "_Lrultlme_ nendez '

vous de Françolc Mltterrand ", 9 janvier 1996, p 36 ). Ensuite, dnlns I'a Croix L'Evércment, un
lecteurparlcdes"suicidesde oeux qui sc sont cru scs amis, un Bérégovoy' un de Grmsouvre... "
( " ApRÈS LA MORT DE FRA,NçO1S MITTERRAND',23janvier 1996,p23).
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A compter du 1 er mars 1996, France Soir I relaye, par trois papiers, cette

suspicion concernantle suicide de François de Grossouvre. Pour ce faire, il exploite les

propos tenus par Paul Banil et Jean - Paul Cruse, dans le manuscrit titré Guene secrète à

t'É,lysée. IzCanardEnclnùÉ,autreintervenantdelapériode 1 er -> 6 mars 1996, se

limite à rappeler I'implication de François de Grossouvre dans la vie de Mazarine

( " Tatie Danielle I en toutes libertés ' avec I'histoire o,6 mars 1996, p 8 ).

Dernier constat : tous les textes produits 2 présentent François de Grossouvre par sa

fonction professionnelle. Il n'est plus I'ami, le protecteur de la famille de François

Mitterrand, mais seulement son conseiller. Qu'est - ce qui fait qu'une relation amicale

initiale se trandorme, par les dires d'organes de presse, en uûe relation de travail ? Nous

pouvons imaginer que cette évolution dans les discours tenus n'est que le reflet d'une

mémoire collective: le temps passant" lesjournalistes présentent François de Grossouvre

par sa fonction professionnelle parce qu'ils ne retiennent de I'homme que ses capacités

intellectuelles. Mais nous pouvons aussi supposer que les dires et suspicions tenus à

I'encontre du suicide de François de Grossouvre participent à la modilication de cette

vision de monde.

I Norrs lisons : " Un long passage est consacré à Françols de Grossouvre, proche
conselllertde- Françols Mltterrand qui s'est suicldé à l'Elyeée en avril 1994. Les
éléments nouyeaux apportés, selon les auteurs, pourralent blen remettnc en ceuse des
clrconstances généralement admlses de ce décès. Reste désormals à espérer que
louvrage, une premlèrc fols retouché, ne subiese drautres coupes- clalrcs au regard
dtun m-anuscrlt origlnal exploslf. Stil sort un Jour 

n ( n Écoutes, réseaux drlnfluence,
tentatlve d'assasslnit : ltouvrage éclalre quelques facettes sulfureuses des années

19t l  -  1995 ",  l  
qmars 1996,p2);"Unebonnepart iedul ivreestconsacîéeàsamémoire.Sa

publication a aussi pour objectif de povoquer I'ouverture d'une enquête sur le suicide bien mystérieux de
ce conseiller historique de Mitærrand ", " Pour son co - autcurr ce llvrc devralt déclencher
une enquêtc Eur lc myctérleux sulclde du conselller de Mltterrand " ( accroche )
(n'OBJECTIFGROSSOWRE'",  1ermars1996,p3);"Uneévidence: lel ivredel 'ex-capitaine
Banil etdujournalisæJean - Faul Cruse dérange. ' Guene secèle à I'EIys6e ' fait même de plus en plus
peur. Selon la rumeur qui n'en est plus une, il contie,nt des révélations inédites surla ffriode lJAl - 1995
èt, en particulier, de nombreux éléments concernant la disparition de Frarçois de Grossouvre qui s'est
suicidè à lÉlysée en awil lgg4', " Quoi que I'on puisse penser du capitaine Barril, qui est tout sauf un
agneau, chacun sait que I'ancien gendarme détient quelques bombes à retardement depuis sonlnssage à la
cellule antiterroriste de l'Élysée. Fersonne n'ignore, non plus, qu'il a enhetenu avec François de
Grossowre des rclations quasi filiales. Ce qui peut effectivement inquiéter quand on sait à quel point
' Belphégor ', surnom donné au oonseiller de Mitt€rraod, se trouvait dans le æcret des dieux " ( " I PLON
MENT | ", 2 maf,s 1996, p 6).
2 ç dernier papier relevé dans notre tableau, publié isolément le 14 aott 1996 par Minute, Iut
mention de l'amitié Mifterand - Grossouvre mais précise que la relation s'est distendue dès l98l ( " UN
CADAVRE DANS UN PLT{,CARD DORÉ ',P2).
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3) Dimension argumentative

France Soir, lz Figaro, Ia Croix L'Événement, Le Journal ùt Dimanche, Le

Mondc, Iz CanardÛrrchafuÉ, Le Nouveau Détective soulignent, ne serait - ce qu'une

fois,l'amitié entre François de Grossouvre et François Mtterrand mais aussi la distance

prise par le président. Ce dernier est dénigré du fait d'une amitié mal honorée. C'est alors

que François de Grossouvre aurait préféré,la mort à l' ' abandon ' de son ami. Aux dires

des organes de presse, c'est ce que ce personnage aurait voulu siguifier en choisissant de

se suicider à l'Élysée,' ehez 'son arni François Mtterrand.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques

LeFigoo, Milurte, Le NotneauDétective, ParisMatch, C-ûla, FranceSoir, Le

Journal fu Dirnarche, Le CutsdÛrclnîné ressassent I'implication de François de

Grossouvre dans la vie de la famille adultérine de François Mtærrand. Nous comprenons

que ce personnage, en tant que parrain de Mazarine et ami du père de la jeune fille, veille

sur ces deux femmes. Mais est - ce que François de Grossouvre est devenu conseiller

présidentiel en remerciement de la protection apportée à la famille illégitime du chef de

l'État ? Est - ce le prix de son silence ? Nous lisons que François de Grossouvre rédigeait

des mémoires explosives concernant apparemment François Mitærrand. Iæ personnage le

menaçait - il de révéler sa double vie ?

Si ces interrogations restent sans réponse, elles nous font en tout cas comprendre

que vie privée et intérêts publics peuvent s'entremêler ; qu'un hésident, partageant

certains secrets de famille, peut être enclin au chantage. C'est alors que nous tendons vers

un Président sans défaut, sans secret. Et ce sont les organes de presse, qui par leurs

propos, ont provoqué cette prise de conscience.

5) Dinensions médiatiques et chatégiquec

Fratre,Solr intervient le plus fréquemment dans cette affaire. Nous rptenons

également que la lecture de certains papiers de France Soir, k Canard Enclnlné, Le
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NouveantDétective, Mirute et ParisMuch nous amène à nous demander si François de

Grossouvre s'est véritablement suicidé. La gravité des propos avancés pourraient

provoquer polémiques et indignations. Mais il n'en est rien. I-es autres organes de presse

ne réagissent pas. Comme s'il s'agissait pour eux de ne pas relayer des informations

supposées et délicates mais aussi et surtout de ne pas juger I'entreprise des intervenants.

Enfin, nous notons que la majorité des titres de notre corpus souligne, ne serait - æ

qu'une fois, I'amitié liant François Mitterrand à François de Grossouvre mais aussi la

distance prise par le Président. Comme s'il s'agissait pour eux de faire cause coûlmune

pour atteindre le chef de l'État en discréditant la qualité de ses relations amicales.

L'affaire Pierre Bérégovov r

1) Dimension chronologique

L,e regard porté sur les ûextes et illustrations produits entre le 17 septembrc 1992 â.

7 aott 1996 ( selon ces étapes d'existence :2 -> lO mai 1993 ;9 -> 14 avril 1994 ; 11 ->

16 mai 1995 ;8 -> 23janvier 1996) tend ici à rendre compte de la relation I unissant

François Mtærrand à Pierre Bérégovoy et à mettre en lumière les séquences s'attachant à

démontrer que la distance du Président prise à l'égard de son ministre a contribué au

suicide de ce dernier.

2) Dimension quantitative

Les nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire

appartiennent aux étapes suivantes z 2-> tO mai 1993 ( avec 28 interventions ) et 8 -> ?3

I Tra*illant sur la vie privée de François Mtûerrand, nous nous intéressons exclusivement ici à
ses relations sentimenûales ; relations entneænues ici avec Pierre Bérégovoy. C'est ainsi que nous
délaissons les interventiqrs pésentant les rapports professionnels de æe deux personnag$.
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janvier 1996 ( avec 10 interventions ). Ces dernières coincident avec ces événements

respectifs : suicide de Herre Bérégovoy et décès de François Mitterrand.

Au cours de chacune des étapes arrêtées, le nombre d'interventions varie de la

manière suivante I :

r993

t994

1 9 9 5

1996

Les trois premières interventions, répertolifss dans le tableau, ne font mention

que ponctuellement de la relation Mitterrand - Bérégovoy. Elles sont, en quelque sorte,

les représentations d'une situation initiale. A la lecture des papien produits pat Le Figuo

etle Morde 2, nous comprenons alors que les deux hommes enftetiennent une relation

I Pour les hebdomadaires et quotidiens @uvrant deux jours, nous prcnms en oompæ, dans les
schémas pfioposés, le premierjourde parution.
2 pans son papier largement concerné par I'intervention chirurgicale subie par le Pnésident, /z
Figoo annorce : " matdi dernier, alors qu'il u"si1 mis au point lbrdredu jour du Conseil des ministnes
avec lui, Pierre Bérégovoy avait assuré François Mitûerrand, en son nom et cn celui de lbnsemble du
gouv€rnement, de s€s voeux fidèles et amicaux pour un prompt rétablissement " ( " Bérégovoy
commente pour les mlnlstrcc ", 17 septembre 1992, p 5 ). l,es papiers publiée les 21 - ?2 févner
1993 pr Le lufuide se rapportent, pour leur part, à la prestation télévisée dc Fraoçois Mûerra'nd. A cetûe
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amicale.

La période 2 -> l0 mai 1993, chargée en papiers, correspond à un événement

particulier. L'affaire Pierre Bérégovoy voit le jour par le suicide du ministre. C'est alors

que de nombreux textes paraissent. Ces dernierc annoncent,le 2 mai, le décès pour

ensuite dresser le portrait du disparu. Ils font également état de la relation entretenue entre

François Mtterrand et Pierre Bérégovoy. C'est le 5 mai que l'affaire est à son apogée.

Neuf papiers paraissent alors et, pourla première fois, cinq titres ( à savoir France Soir,

L'Hurnanité, LeFiguo, Le Monde et Mirutte ) se mobilisent ensemble. A la lecture des

textes publiés au courc de cette période, nous constatons que les deux papiers proposés le

2 mu 1993 par Le Journal ùt Dirnarrche prolongent la présentation faite de la relation

François Mtterrand - Pierre Bérégovoy. Ces deux hommes apparaissent toujours et sans

conteste coûlme des amis 1. C'est le 3 mai que la donne change. Si quelques dires de

L'Humanité 2 font encore mention des proches relations entretenues par les deux

hommes, d'autres propos de FranceSoir, L'Humantité et Le Figwo3 s'attachent à

occasion, le hésident défend avec ferveurson ministre décrié pour avoir bénéficié d'un prêt sans intérêt ;
oe que I'on constate à la lecture de ses propos retranscrits dans un premier papier : n ' Quand il s'agit d'an
hornnu futègre comme lui, moi, j'éprouve cofinne unc sortc dc soufrrance à lc voir mis en cailse, surtout
pour wu affaire Mgale, du début à lafin. On dit : il aarait put - être pu pyer des htérêts. Eh bien, ils se
sont arrangés, puisqu'ils étaient amis ! Pour an lonuv qui n'a pas de moyens, qui n'a pas dc trésorerie,
qui n'a pas d'épargne, qui a suivi un cursus toû àfail simplc dans sa vic - ouvrier, employé, puis la
politique l'a propulsé là où il se trouve, grâce à ses qualités, - moi je srlir très indigrré dc la manière dont
on lc met en couse, pance qu'on altère sa répuntion, Si j) ttæts dc l'anùrutiou cela aassi c'est peut - être
un délit d'antitié ' " ( n M. Mitterrand : ' Pas un seul pr{sident avent mol nre pensé à
organlser la lutte contre lraffalrlsme ", p 6 - 7 ). Dans un deuxième papler, Iz Motrdc ptopose
une critique de cette intervention télévisée. Il souligne alors la relation amicale unissant François
MitterrandàPierreBérégovoy: n SansdouteM. Mitûerranda- t- il,unefoisdeplus, faitla preuve de sa
ndéné envers ses proches, nhésitant pas à s'expceç a - t - il dit, au ' délit d'anirié' '
( '  Impafunnce ' ,p6).
I No* lisons : n Depuis 2l h 30, François Mtærrand est à lhôpital du Val - de - Grâce, atændant
I'arrivêde celui quTl a nommé, en l9ff2, Premier ministe à la plaræ d'Édith Cresson. Informé à out
instant de l'évolution de la santé de son ami, le chef de lEtat atænd dans lhôpital, en compagnie de son
médecinpersmnelClaudeGubler"("Bérégovoy srest donné le mort ",pl -3);'Retpect et
complicité. Piene Bérégovoy, étaût l'un det proches de Françolt Mittenand qui
êcoutalt volontiers ses conæils " ( légende photographique ) ( " Le destln de Bér€govoy
lrouvrler ", p lE ).
2 Ct.le papier titré ' La mort traglque de Pterrc Bérégovoy " et le papier non titré
égaleme,nt pro@ à la page 2 du journal.
3 Ce que donne à penser la consultation des séquences suivantes : " Certains proches ont avanoé
lTdée que I'ancien Prremier ministe nbvait pas assez été entouré par lElysê après la dérouæ ", " le chef é
lÉtat n'aime pas tnop les perdants. Bérégovoy, son kamikaze choisi pour emmener le Farti socialisæ vers
la &faiæ annonoée, att€ndait sans doute un gest€ public de réconforl Rien n'est venu officiellement "
( " Pas une volx nra défendu son bllan ", in FranceScir, p 5 ) ; o Un commentateur -Gérard
Carreyrou sur TFI - crut bon d'indiquer que Pierre Bérégovoy ne parvenait quasiment plus à entrer en
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montrer la distance prise par François Mitterrand à l'égard de Pierre BéÉgovoy. Celle - ci

se reflète par une absence de communication entre les deux hommes ; par le manque de

soutien du Président pour son ministre alors mis à mal par un prêt sans intérêt accordé par

Roger - Patrice Pelat. Toutefois, un papier publié par France Sofr afliche clairement la

non - amitié entre les deux individus :

- " Bérégovoy, qui a servi fidèlement son patron pendant vingt ans, n'a jamais appartenu

au 'premier cercle 'du Président, où se retrouvent à dînerle dimanche soir, ceux qui font

chaque lundi de Pentecôte le pèlerinage de Solutré,les Jack [.ang, Roland Dumas, Hubert

Védrine, Michel Charasse, Michel Vauzelle. Il n'a jamais reçu d'invitation à déjeuner à

I-atché. Et il a souvent attendu longtemps " ( " Pts une voix nta défendu son

b i lan" ,p5) .

Parmi les cinq papiers proposés le 4 mai 1993, seuls deux d'entre eux persistent

sur la même voie. Ainsi, les textes proposés par Le Figaro et Le Morùe 1 font état de la

non - amitié entre les deux hommes. Par contre, les trois autres textes publiés gar Frutæ

Soir et L'Humanité 2 dénient cette vision de monde. Ils présentent François Mfterrand et

Pierre Bérégovoy comme des amis ; font référence à une déclaration de Georges Kiejman

( sur Europe I ) selon laquelle il n'y a aucune ambigûté sur la chaleur des sentiments du

Président à l'égard de son ministre. Parmi les textes proposés le 5 mai 1993, FranceSoir,

L'Humanité,LeFigaroetLeMondc 3,s'attachentàmontrerlatistesse ressentie par le

communication avec le chef de l'État " ( " La mort traglque de Pierre Bérégovoy ", in
L'Hutrunité, p 2 ) ; " A- plusieurs reprises, le maire de Nevers aurait demandé, en vain, à être reçu par
François Mitærrand. LElysée lui aurait conseillé de se ressourcer localement aupès de sa famille et de
ses amis " (...) n Evoquant ses années difficiles, Pierre Bérégovoy aimait répéter en privé :' L'essentiel
est de pouvoir trouver à un norrwnt, sw le clumin, qwlqu'un qui vous tendc Ia nuin '. C'est précisément
cette aide qui lui aura manqué " ( " Le destln brlsé ", in I-e Figarc, p 3 ). A la lecture de ce demier
extrait, nous constaûons qu'une demande faite à François Mtterrand devient une réponse de lElysê. Cetæ
formulation donne alors une oertaine frcideur à la rplation Mitærrand - Béégovoy.
1 Cf. les ûexûes tiffis : " La rude pérlode du déclin' (in Le Figaro, p 6 ) ; " Une vle qul
se confond avec I'histoire de la gauche '(inleMondc,P4).

2 Ct. les papiers intitulés n Mittemand ' sonné ' " ( in FratrceSoir, p 4 ), n Dernier
hommage auJourd'hul à Plerre Bérégovoy'(inL'Humanité,p2)etle papiernontitré( in
L'Humanité, p2).
3 cr. articles titrés " LE cHEF DE L'ÉTAT A RÉcLÉ sns coMPTEs... " ( p 2- 3 ),
'Charasce ntapas asslsté à b cêrémonlc rehgieuse'(p2); nDe Mauroy à Pasqua'
lls étalent tous là"(p3),dawFrancefuir; "A Nevem' I'adleu I Plerre Bét{govoy"
(p2),dansL'Hununité;" Alaln Touralne : 'Pas de fauûe morale'" (p7), danc Iz Figarc ;
" Françols Mitterrand rend hommagc ù Pierrc BéÉgovoy " (p I -7),dans LeMonfu.
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Président lors des obsèques de Pierre Bérégovoy ; personne avec laquelle il n'a

apparemment jamais pris ses distances. Des papiers publiés par France Soir,

L,Humanité, Le Figaro et Mirwte 1, et rédigés par leurs journalistes ou intervenants

extérieurs, s'attardent aussi sur la déclaration faite par François Mitterrand au cours de

I'hommage rendu à son ministre. Ils présentent, jugent et rétorquent aux propos

accusateurs tenus à I'encontre des ' chiens ' de journalistes. Comme par vengeance, le

Président est montré du doigt pour avoir abandonné son ministre ; il est rendu en partie

responsable de ce suicide. Iæs interventions duFigaro etde Miratte sont particulièrement

1 Nous lisons : n il lance cette phrase tenible : ' Toutes les explications du monde ne justifieront

pas que lbn ait pu livrer aux chiens lhonneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double
manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre Républiqy,-5fll-al9ui.proêgqt t: dg1tjé
et tâ fiertg Oe chacun d'entre nous' " ( " LE CHEF DE L'ETAT A REGLE SES
COMpTES... n, p 2 - 3 ), dans France Soir i' François Mitærrand a affirmé q99 qeng Bérégovoy
s'était suicidé parcaqu'il 'a préf&é mourir plutôt que de subir l'affront du douûe'. Il a fustigé ceux qui
lbnt conduit à-ce geste désesÉré, déclarant que ' toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on
ait pu livrer aux iLiens I'honneur d'un homme et lînalement sa vie ' " ( n A Nevers, Itadieu à Pierre
Béiégovoy',p2),fuL'Hwnanité i' Ce nécessalre silence fut, hélas' troublé derechef
par lé brouhaha de ceux qui entreprircnt de tlrer le profit maximum de cette mort en
plataant pour sa parolsse. Il est vrai que ces tenants du bâlllon nravaient pas tous la
ionsclencô tranquilh. Plaignons . les. L'un incriminait la pFesse ; ilautne, la

Justice ; un trolsième, les panodies _ télévls6es. Pourquol Pas le gouvernement ? n

\, t, i i lco"" et le re:specr ",p1);"Étrangecolïcidence,avant-hier,quandpleurecepeuple,et
que le monde entier célèbre la liberté de la presse. Liberté même exercée par ceux qui en sont les
dét"næutr, avec leurs défauts, leurs certitudes, mais toujours resPectueux de la vérité qu'un premier
ministre leur reconnaissait Simplement. Je connais des sous - entendus, des sourires, des silences plus

meurtriers ou des bruits répandus, qu'un article d'heMomadaire. Je connais les trahisons d'amis qui tuenl
Je connais les rouages du pouvoir où des ambitieux malins manient la calomnie. Il est des proPos
chuchotés par des proches plus meurtriers qu'un pistolet. Ils s'appellent les ' Corbeatx'. Oiseaux noirs
qui n'atændent qué la presie pour resserrer leur proie " (...) n Elle montrait à un peuple-les yeux de la
Éooæ ou te regard de-la tristesse. Trisæsse de ceux qui marchaient vers les places officielles et qui
n'étaient pas foicément jusqu'à ce jour des amis " (...) " La caméra montrait aussi les regards baissés de
ceuxquijdepuisderxjours,épètent:'Iln'arnaitpsfallu';'nfuilait être là'etles-'Sij 'avaisstr '.

S'ils aiaientiu la déchirure. Il la[ait etre là ks pour témoigner devant des micros ou des caméras dès la
nouvelle connue, quelquefois même, avant. Il fallait etre là pour lui. Pour sa famille, jusqu'au1 netits -

enfants.IlfallaitetretlAvantn("Yves Mourousl :'Ilfallaitetre là'",P 8), dans Le FiSaro ;
" Depuis plusieurs jours, lÉlysée ne répondait plus. I-es appels de Plerne Bérégovoy se heurtaient au
mutisme fl*iAentiâ. Vendredi 3O avril encore, I'ancien Premier ministrc avait tenté de joindre au

téléphone François Mtterrand. C'étzi-turgenL C'était important. En vain, I-a journée dl.l "t mai montra
pou'tt ot que Cetait vital ", " A l'Élysée, Plerre Chasslgneux, directeur de cabinet de François
ir4itærrand, avait été chargé d'expliquer à Bérégovoy qu'il n'avait rien à attendre du président Durant touæ
la semaine, I'ancien préfét de É Nièvre, et à ae titne proche de I'ex - Pnemier ministre, a tenté de faire
comprendleàBérégovoyquTlallaitdevoiraffronterseul lajustice ", " Les soclalistes aceusent la
preÀsc, les Jugei et- li drolte, mals ce sont eux qui ont acculé Pierre Bérégovoy au
iuicldé. Son ancten dlrecteur de cablnet entendalt blen ne pas porter seul le chapeau
dans I'affalre Pechlney. Bt Françols Mitterrand ne le pnenelt plus au téléphone {epule
déJà plusleuns Joure... " ( chapeau ), " Lrheure n'étalt pluc aux embrasEtdcs. Plerrne
né-régovoy avalt la douloureuge sensation d'avolr ét6 abandonné -par Françols
Mitte-rranâ, dont ll avatt été I'un dec plue fldèles servlteure " ( légende photographique )
( , BÉRÉGOVOY A FINI PAR CRAQUER... ", P 6 à 8 ), &NS MhUtE.
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virulentes. Ensuite,les quatre papiers publiés le 6 mai 1993 par Ic Nouveau Détective,

Le Figaro et Le Monde I font tous mention de I'amitié Mitterrand - Bérégovoy.

Toutefois, LeFigæo insiste sur le rôle d'ami mal assumé par le Président.

I-a majorité des textes produits à compter du 8 mai 1993 ( étapes 9 -> 14 avril

198,4 i 11 -> 16 mai 1995 et date du 8 janvier 1996 comprises ) s'attache moins à remethe

en question I'amitié unissant François Mitterrand à Pierre Bérégovoy qu'à dénoncer

I'abandon, la distance prise par le Président à l'égard de son ministre 2. Noor notons

aussi que les dates du 9 avril 1994,11 mai 1995,8 - 9 - 10 janvier l9%, ' pics ' des

périodes 9 -> 14 avrtl 199t1,11 -> 16 mai 1995 et 8 -> 23 janvier 1996, coincident avec

ces événements respectifs : suicide de François de Grossouvre, fin du second septennat

de François Mtterrand, décès de François Mitterrand. Nous comprenons donc que les

papiers traitant de la relation Mitterrand - Bérégovoy resurgissent à des moments où le

Président est en position de vulnérabilité. Comme s'il s'agissait pour les organes de

presse de se mobiliser pour faire apparaître sur I'espace public tous les faits pouvant

participer à la démolition de ltmage d'un homme. Enfin, à partir du 9

janvier 19D6, les papiers produits 3 tendent à mettre en doute le sentiment

1 Cf. les papiers titnés : " L'ex hemier ministre s'est tiré une balle de357 lvlagrum dans la tête "
( p 6 - 7 ) , d a n s l z N o u v e a u D é t e c t i v e ; " F b a n ç o i s M i t t e r r a n d : l e d é r a p o g e " ( p 8 ) , " ' H a l t e
aux vocifératlons | " ( p8), dzrts lzFigaro ; " Lrombne " ( p I - 8), rlans lz Mottdc.
2 Seuls deux propos, tenus sur le livre Plaidoyer impossibte pour un vieu p&identafurrdorûté
par les sictts et rapportés, oontredisent cette remarque : " c'est la relation Bérégovoy - Mtærrand qui, dans
ce 'Plaidoyer', est la plus cruelle. I-e Président n'aime pas son hemier ministe, il le dit même à un
médecin de Cochin. Surtout cette phrase de Mtærrand à Balladur alon qu'ils attendent au Val - de - ffice
le corps de B&égovoy :' La bouclc est bouclée... Oui, c'est bicn aùu;i' . Balladur ne comprend pas. C'est
Alexandre qui en trouve I'explication dans une chronologie de 'L'abeille et I'architecte 'écrite après
I'assassinat de I'arrcien ministre giscardien Jean de Broglie :' Mourir enfuit divers : je n'inaghc pas pire
&tw pwqaiarêvéEtesavicseraitlwae.Mortralée,viemanquée In(ir Dleu | : [avocat du
dlabfe ', in lzCanardhclufuté,9 novembre 1994, p 6 ) ; " Votre livre traoe un porrait cruel de
François Mtûerrand, mais aussi de ses rapports avec certains socialistes comme, par exemple, Pierre
Bérégovoy. Vous dites qu'il n'a jamais compté parmi les amis de Mtterrand- Et votts rclatez une scène où
François Mtterrand, alors que Bérégovoy attend dans l'antichambre que le président veuille bien le
recevoir, demande à son médecin, Bernard Debré, ce quïl pense de I'ancien Premier ministre. Devant
lbmbarras de Bernard Debré, qui ne répond pas, M-itte.rrand laisee tomber : ' Eh bien ! moi,
personnellement,jenel'aimepas''("UN LME REYELE LE SECRET DE SA DOUBLE
VIE ", in PsisMatch, l0 novembre 1991, p 48 à 50 ).
3 6 I'cxcepior du papicr produitry Ld C:roix L'Événenænr dans lequel nous lisons : " Au cours
dc sa vlelllessc enfln où ll fut confronté ù la mort violente dec proches dans lrrmitlé
ou dans I'action - Pleræ Bér{govoy, Roger - Patr'lce Pclet, Françols de
Grossouvrc... " ( " Lrombrc drune vlc ", 9 janvier 1996, p 4 ).
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amicat de François Muerrand pour Pierre Bérégovoy. Pour ce faire, Le Figmo, La. Croix

L'Événement, LeCanardErrclwîné et Frante.Solr donnent à lire les points de vue de

leursjournalistes ou rapportent des propos tenus par des personnes extérieures à leur

rédaction.

2) Dimension argumentative

Le temps passant, les dires de journalistes opérant, la perception de la relation

Mitterrand - Bérégovoy change littéralement. [æs premiers textes produits présentent, de

manière unanime, deux personnages entretenant une relation amicale sans faille. Avec le

suicide de Pierre Bérégovoy, celle - ci estmise en interrogation. Etfinalement, à partir du

9 janvier l996,la quasi totalité des textes publiés met en doute le sentiment amical de

Françoi s Mtterrand pour Pierre Bérégovoy.

De par ce suicide de Pierre Bérégovoy, François Mitterrand est ouvertement

critiqué. I-es journalistes, traités de 'chiens ' par le Président et accusés d'avoir entraîné

Pierre Bérégovoy à commettre I'irréparable, ne se privent pas de rétorquer. Nous

sommes sensible à I'emploi, par les rédactions, de termes riches en symboles. A les lire,

le chef d'État a ' abandonné ' son ministre ; ce dernier est mort d'une sorte de ' chagrin

d'amour' pour le Président, alors accusé d'avoir sa part de responsabilité dans ce

suicide. Avec I'affaire Pierre Bérégovoy, François Mitterrand est donc touché dans son

amitié que I'on se permet de juger et d'évaluer : celui - ci est, corlme dans I'affaire

François de Grossouvre, mis à mal par des rclations mal honorées.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques

Les titres participant à ta constnrction de cete affaire s'entendent pour nessasser la

distance prise par François Mitterrand à l'égard de Plerre Bérégovoy. Au moment où ce

dernier est accablé par une affaire de prêt sans intérêt, fatigué et déprimé, au moment où il

attendetÉclameduéconfort de la part du Président, il est délaissé. Et c'est ce manque

de soutien d'un chef de tÉtat a l'égard d'un ami ou ne serait - ce qu'un ministne que les
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journalistes dénoncent et reprochent à François Mitterrand. Nous pouvons alors nous

demander si ces derniers ne sont pas à la recherche d'un Président aux qualités humaines

irréprochables.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Dans cette affaire, I* Figaro se démarque à la fois en proposant le nombre

d'interventions le plus conséquent et en s'activant, autant que possible, à dévaloriser la

personne de François Mitterrand. Pour ce faire, le titre met en doute le sentiment amical

du personnage pour Pierre Bérégovoy, montre la distance prise par le Président à l'égard

de son ministre, publie des propos revalorisant la presse alors incriminée par le chef de

l'État. Et le journal semble faire cause cornmune aven Le Mondc qui, à une même date, se

mobilise régulièrement pour proposer une vision de monde identique ( amitié ou non -

amitié enftetenue entre François Minerrand et Pierre Bérégovoy ). Précisons enlin que ces

titres inter - agissent ponctuellement avec France Soir et Mirute dont les papiers publiés

ne valorisent pas plus I'image du Président.

L'affaire René Bousquet :

l) Dimension chronologique

Les affaires Roger - Patrice Pelat, François de Grossouvre et Plerre Béégovoy

étudiées, nous terminons notre analyse, consacrées aux affaires suscitées par les relations

amicales de François Mtterrand, pâr la présentation de I'affaire René Bousquet. Nous

nous reportons, comme nous I'avons déjà fait, aux grilles d'analyses réalisées et nous
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relevons, pour chacun des organes de presse de notre corpus, les unités d'information

associées à I'affaire ( apparaissant entre le 1 er novembre l99r 2et5décembre 1996, selon

ces étapes d'existence :2 -> 29 septembre 1994 ; 1 er -> 16 novembre 1994 ; 11 -> 15

avril 1995 ;7 -> 17 mai 1995:'8 -> Zijanvier 1996 ).

Deux des étapes arrêtées peuvent être mises en relation avec la sortie d'ouvrages

qui fonctionnent en déclencheur. D'abord, au cours de l'étape 2 -> 29 septembre 19y2,

les organes de presse réagissent aux propos tenus par Pierre Péan, dans son livre -

enquête Une jeunesse française, François Mitterrand, 1934 - 1947. L'auteur, qui

rencontre à plusieurs reprises le Président, revisite son passé. Il y publie notamment une

photo Pétain - Mitærrand, révèle le rôle de François Mtterrand en 1942 - 194,3 et donne à

lire une phrase dans laquelle le chef de l'État salue la ' camlre exceptionnelle ' de René

Bousquet qu'il trouve ' plutôt sympathique '. Ensuite, le 11 avril 1995, François

Mitterrand publie un livre d'entretiens avec Elie Wiesel, Mérnoire à dew voir, dans

lequel il parle notamment de son enfance et revient $r ses relations avec René Bousquet,

concluant: 'Je suis en paix avec moi - même '. I-es papiers produits au cours de l'étape

l1 -> 15avril 1995serapportentalorsàcetouvrageetauxdiscoursquiy sonttenus.

2) Dimension quantitative

Les nombres d'interventions les plus conséquents associés à I'affaire

appartiennent aux étapes suivantes : 2 -> 29 septembre t9y2 ( avec 105 interventions ), 8

-> Zijanvier 1996 ( avec 26 interventiom ), 7 -> l7 mai 1995 ( avec 9 interventions ).

Ces dernières coincident avec ces événements respectifs : parution du livre de Pierre

Péan, Une jeurcsse française, François Mitterrand, 1934 - 1947 ; décès de François

Mitterrand ; fin du second septennat du Président Mtterrand.
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Au cours de chacune des étapes arrêtées, co - existent des montées, baisses,

stagnations et points culminants du nombre d'interventions. Ce que now schématisons ci

- dessous 1:

I pour les hebdomadaires et quotidiens couvrant deux jours, nous prenom en compte le premier
jourde parution.

ffi

#
I  995

1996
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Rentrons à présent au sein des énoncés linguistiques et iconographiques produis.

Nous notons d'abord que les trois premières interventions, répertoriées dans la

grille, ne font mention que ponctuellement de la relation Mitterrand - Bousquet. [-e

premier texte, publié par lz Journal du Dimanche, met en avant I'apparition de René

Bousquet dans la vie de François Mitterrand l. De,rx papiers sont ensuite proposés par

Mirwte.Le premier souligne I'amitié existant entre les deux homme t2 ; le second montre

I'aide apportée, par René Bousquet, à François Mitterrand lors de la campagne

présidentielle de 1!b5 3.

Intéressons - nous ensuite aux dires tenus dans les papiers publiés au cours de la

période délimitée, 2 -> 29 septembre 1994.hécisons avant toute chose que ceux - ci sont

provoqués par l'événement que constitue la publication, par Plerre Péan, de révélations

concernant le passé du Président. Dans son livre tout juste paru, I'auteur met notamment

en lumière les liens amicaux unissant, jusqu'en 1986, François Mtterrand

à René Bousquet. Les textes publiés entre le 2 et le 9 septembre se

consacrent aux révélations faites en prenant soin de ressasser la fonction

occupée durant la seconde guerre mondiale par René Bousquet. Ils reprennent

1 Nous lisons : " Parallèlement, à cette image d'un président ombrageux sur ce thème et
revendiquant son affiliation au camp des combattanB de lbmbre, surgit la silhouette de René Bousquet i

(" Les pages incandescentee de Philtppe Alexandre ", l 
qnovembretgE2,p 16).

2 Pourcefaire, le journalisæemploieles formules suivantes: " L'anecdote se situe en 1981,
quelques semaines ou quelques mois après I'arrivée de la gauche au pouvoir. La voici, telle que I'a
rapportê Stéphane Denls : ' Un collaborateur du nouveau président, appelons - le X,.fat invité à le
rejofudre dats un resta.tûont où il déjeuruit ænrne à son labîtudc avec wæ diuinc de proclus. X urive en
retard et reconnafr but le npndc saaf son vir - vls. Il demande dc qai il s'agit : c'est Rcnê Boutquet.
hils la voiture qui les ranènc à l'Elysée, W, abasotndi, qucsrionnc Mlttcrrand : ' Vous savez avec qui
vous (nez déjeuné ? ' Alors Minenand avance la main corrfite il le fait pow sceller un pactc : ' René
Bousqtet? Nevowinquiétczpas,ctestrntani:ilarendudes sen'ices " ( 'L'Evénement du jeudi'du
l8 avril 1991. ) ", " I René Bousquet ? Ne vous Inqulétez pas, crest un aml : ll a rcndu
des servlces '" ( accroche), " BOUSQUET L'AMI DEMITTERRAND " ( titreàlaUnede la
publication ) ( " Bousquet étalt un aml de Mltterrend ", 16 juin 1993, p 4 - 5).
3 No* lisons : " Des anciens du journal raconûent que Bousquet était surnqnmé 'le Serpent' et la
veuve de Jean Baylel ' le Moineau '. On sait, de même soulce, que I'ancien chef de police & Vichy a joué
un rôle décisif dans le ralliement de ' I-a Dépêche ' à Françols Mltterrand, lors de l'élection
présidentielle d€ 1965, et que c'est lui qui a supervisé la couverture de la campagne. Jamais, en ûout cas,
ce quotidien ne sEtait engagé à oe point en faveur d'un homme politiqw. Non seulement le candidat de la
Fédération de la gauche démocraæ et socialisæ ( FGDS ) y publia plusieurs tribunes, mais ce fut ' I-a
Dép&he'qui assura le succès de son premier meeting à Toulouse. Dans un mémoire de DESS, J.
Chatelot va plus loin encore en s'efforçant de démonter que ' La Dépêche ' a puissarnment aidé François
MtterrandàmettreDe Gaullcenballottagen("Quand Bouequet Égnalt eurrLa Dépêche du
Mldl ' ", 16 juin 1993, p 5 ).
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alors les informations révélées 1 mais présentent aussi et surtout les réactions suscitées

par les affirmations de l'auteur 2. Les avis, plutôt négatifs, sont donnés par les

journalistes eux - mêmes ou par des personnalités politiques ( du parti socialisûe

notamment ) dont les propos sont retranscrits par différents titres de la presse écrite 3.

Certains d'entre eux ( à savoir La Croix L'Événement et L'Humanité ) vont également

I Ce que montre la consultation de ces séquenoes, par exemple : ' liens qu'll a maintenus
Jusquren 1986 avec René Bousquet, chef de la pollce de Vichy' et à ce titre
responsable de la déportatlon de milliers de Julfs " ( " Un livre sur F. Mittenand ", in
L'Huttnnité,2 septembre t994,p 8 ) ; ' François Mitterrand aurait fait la connaissance de René Bousquet
en 1949 ', ' ' Un atni fidèle 

', a @nlié François Mittemand à Pierre Pân, ajoutant à propos de René
Bousquet, I'ancien secrétaire général à la police de Vichy : ' C'était un homme d'unc carture
exceptiomclle. Je l'ai trouvé plutût sympthique, direct, presque brutal. Je lc voyais avec plaisir...' "
(" Les secrets de jeunesse de François Mifreûand",in l-cMondc,2 sepûembne 1994, p 1-
l l  ) .
2 I*s réactions, aux souroes plutôt diverses, sont proposées par Le Monde, Fratrce Soir, La Croix
L'Événement et L'HumanitC. Nous lisons, par exemple : " Manuel Valls " (...) " s'est dit, dans un
communiqué publié mardi 6 sepûembre, ' cluqÉ et indigné'par les révélations de ce livre et I inqaiet du
sitence du Puti socialiste' n (...) ' ' Ce qui est clnquant, explique - t - il, c'est lalréquentatioa aa moins
jusqu'en 1986, sans aucun regret, de René Bouquet, l'homme de Ia déportation massive des juifs, le
symbolc dc Ia collaborarion dc Ia lrautc administration française avec lcs nazis' " ( " Des jeunes
socialistes srlndignent du silence de leur partl sur les engagements de Jeunesse de
M. Mitter'rand n,in lzMonde, Tseptembre 1994,p 9); " Les révélations de Plerre Péan '

(...) " Jettent le trouble et I'embarras dans les range socialistes. Un vrai pevé dens la
mane ! Surtout lorsque le présldent reconnait I avolr entr.etenu une amttlé durable
( jusqu'cn 1986 ) avec René Bousquet, rcsponsable de la déportatlon dee Julfs sous le
régime de Vichy I n ( n Le passé de Mitterrand falt tiquer le PS n , in France Soir, 8
septembre 1991, p 9 ) ; " Pierre Maurcy s'est dit, jeudi, ' interp€llé quelque part ', par les révélations
sur le passé du pésident de la République, et a estimé que 'tout cela demande sans douûe une
explication'. 'I-e véritable problème c'est qu'il était un homme de droite et quril est venu à gauche, mais
celanous le savons. Pour le reste, Bousquet a été blanchi à la Libération. Quelqu'un qui a été blanchi,
vous pouvez le rencontrer'. Mais I'ancien premier ministe a tout de même conclu en assurant qu'il
n'aurait'pas accepté une invitation avec René Bousquet'", ( Lionel Jospin ) " '[â seule chose queje ne
peux vraiment comprendre, ce sont les liens qui ont été maintenus, y compris dans les années 80, avec un
certainnombredepersonnages, particulièrement avec Bousquet, responsable des rafles dejuifs à Paris et
ailleurs '. Manuel Yalls, membne du bureau national du PS, avait déjà jugé, lundi, ' choquante, la
fréquentation, au moins jusqu'en 1!)86, sans aucun regret, de René Bousqueq lhomme de la déportation
massive des juifs, le symbole de la collaboration de la hauæ administration française avec les nazis ' "
( n Une .;eu-nesse qul aglte le PS ",iî La Croix L'fuénernen,9 sepûembre l99l,p 6 ) ; " APRÈS
le Mouvement des jeunes socialistes parlant mardi de ' choc ' à propos des révélations sur ' I'alnitié
durable entne René Bousquet et François Mtærrand', plusieurs dirigeants du PS ont fait part, à leurtour,
de leur' tr,ouble ', de leurl douleur', voire de leur indignation vis - à - vis du fait que lé chef de lÉat a
entreûenu des relations régulières jusqu'en 1986 avec I'ancien secréaire général de la poliæ de Vichy.
Ainsi, Pierre Mauroy, qui fut premier ministne de 1981 à 1984, s'est dit hier 'interpellé' par des
'révélations 'qui constituen! pour lui, des'éléments nouveaul' " ( ' Le PS ébranlé par le pacsé
du chef de I'Etat ', in L'Hwrwtité,9 æp.smbre 1994, p I ).
3 Nous noûons le choix lait W L'Hunwité et Le Monde de publier en@te, le 9 sepæmb're 1994,
les réactions de leun journalistes ou de rapporær les points de vue de pcrsonnalités politiqucs ( du parti
Socialisæ notamment ), plutôt négatifs, suscités par les informations publicis&s. Toutefois, lhuteur, à
I'origine des révélations, est délaissé. On ne le nomme pratiquement plus, on ne ciæ plus les rffér€nede
son ouvnage. On s€ limiæ aux révélations fait€s. Cf. papiers ainsi intitulés : " Andt{ LaJolnle :
Vlchy oi,ro" hontc "(p8)," Le PS ébranlé fr-|e paee6 du chef de l'État "(p8),dans
L'Hurnailité; " Lcs lt'actlons " ( p 8 ), n l)eux heunes de déchlrcments chez lee
socfallstcs '( p9), dansLeMondc.
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réagir, mais de façon moindre, aux informations données par l'ouvrage La Main droite de

Dieu ;ouvrage lui aussi toutjuste paru. Ce qu'anneaçs Arnaud Spire :

- " A quelques jours d'intervalle, deux ouvrages viennent de livrer à I'opinion publique

une masse de détails sur les relations particulières qu'a entretenues François Mitterrand

avec I'extrême droite, au cours de sa carrière politique " ( " Les liaisons dangereuses

de François Mitterrand ",it L'Humanité,9 æptembre 1994, p 9 ).

Iâ encore, on fait explicitement référence à la relation unissant le Président à René

Bousquet. Mais, fait nouveau, on annonce que René Bousquet a participé financièrement

à la campagne présidentielle de François Mifierrand 1. Crtt" information est jugée avec

gravité par L'Humantilé 2.Nous constatons aussi que Thomas Ferenczi et Rlwy Plenel,

critiques à l'égard de I'amitié de Mitterrand - Bousquet, mettent en lumière ( dans /z

Monde ) I'intervention du Président pour faire obstacle à I'ouverture d'une procédure

judiciaire contre d'anciens hauts fonctionnaires de lÉtat français tels René Bousquet3.

1 Ainsi, à la question posée par L'Htunanité à Fmmanuel Faux, I'un des trcis aut€urs du livre Za
MaindroitedeDieu,'Quels éléments nouveaux apportez. vous sur cette relatlon ?',
celui - ci déclare : ' [æ fait nouveau majeur que nous révélons est le rôle de Bousquet dans le financement
de la campagne présidentielle de Mitterrand en 1965. A_ l'époque, Bousquet est entré au conseil
d'administration de La Dépêcltc du Midi à la demande dEvelyne Baylet, et par cet intermédiaire, il
finance la campagne du candidat Mitterrand à hauæur de 500. 000 francs n ( n Emmanuel Faux : des
falts sur la ielatbn Étysee - Le Pen ",gseptembre lg9!l,pg).
2 gneffet, laquestionsuivanteposéeparlejournal, " Comment expliquez - vous que des
falts aussi importants et accablants aient été cachés pendant tant d'années ? ", est
compoeée pardes adjectifs et verbe marqués négativement ; par un superlatif accentuant llmportance des
fais avancés ( Ibid. ).
3 ' ' Ne danandez pas des comptcs ù ta Républiquc ! ',lechef de l'État est resté fidèle à cetæ ligne
de conduiæ pour le moins contestable. C'est encore la même logique qui I'a conduit à faire obetacle aux
procès d'anciens hauts fonctionnaircs de t'État frangis, comme René Bousquet. Cette amitié maintenue
avec I'ancien seqÉtaire général de la polioe de Vichy est probablement ce qui émeut le plus aujourdhui les
socialistes. En indiquant à Pierre Féan que Bousquet ' n'avail ricn à voir avec ce qu'on a pu dbe de lui' ,
François Mitterrand donne en effet I'impression d'atténrcr l'infamie de I'Occupation et de minimiser les
torts de ceux qui y ont p€té la main. I-e président de la République retrouve enfin la mémoire. Mais le
regard indulgent qu'il poræ sur Vichy et sur certains de ses act€urs, s'il le réooncilie peut - être avec lui -
même, nrest pas la meilleure voie pour réconcilier les Français ", affirme Thomas Ferenczi ( " Le
présldent entre la mémolne et lhlstoire ", p 8 ). Et pour Blwy Plenel, le " Président de la
République, François Mitterrand fut hostile à lbuverture d'une proédure judiciaire pour crimes contre
lhumanité conte René Bousquet, secrétaire général à la police de Vichy, d'avril l94i:2 à décembre l9zt3 n.

René Bousquet qui est présenté comme un ami de François Mitærrand : " Au début des années 60, alors
qu'il prépare un séjor en Chine, où N4ao vient de rompre avec Moscou, M. Mtûerrand présente à ceux
qui I'accompagnermt un' atni'qui les aidera à organiser oe voyage - René Bousquet, évidemment Dans
les années 70, après que M. Mitterrdnd fut devenu socialisæ et leadcr de I'union de la gawhe, les deux
hommes continuent de se fréquenter amicalement. Ils srinvitent et srappÉcient. En juin 198, lors dtrn
déjeuner, lechef de I'oppooition de gauche prÉsenæ certains de ses vieux amis à unjeune conseiller
JacquesAnali.i lyalàJean-Paullvtartinet...RenéBousquet'(n Une longue amltlé avec René
Bousquet " ,p9).
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Les papiers publiés le l0 septembre 1991 par b Croix L'Événement, Le Monde et

L,Humanité paraissent s'entendre pour continuer à dénigrer ou à rapporter des critiques

négativestenuesàl'encontredel'amitiéduchef de l'État 1. Nous notons que quelques -

uns d'entre eux font à nouveau référerLce à la personne de Pierre Péan. Si deux propos

donnés à lire par Le Mondc se montrent indulgents 2, plusieurs des papiers publiés les

Il etl2septembre 1994 continuent à critiquer ou à rapporter des jugements négatifs sur

I'amitié Mtterrand - Bousquet3. D" plus, ̂ Iz Morde insiste sur le choix fait par François

Mitterrand d'enrayer tout procès intenté à René Bousquet. Ce qui amène Georges

Kiejman à réagir dans les pages dudit journal pour démentr I'information selon laquelle il

I C" que montre la lecture de ces séquences, par exemple : " La démonstration atteint
dtallleurs son apogée dane cette manière pnesque alerte drexpliquer' sans lronce d'un
repentlr, des relations suivies jusqu'au bout avec René Bousquet, s_ecrétrire général
ae ta pollce de Ylchy, assasslné I'an dernler. Même si le chef de I'Etat affirme

tu'"ll"r-n;ont débuté q'u'en ff49 "("Les llmites drun aveu ',inLûCroixL'Évércnent,p

IZ) ;, International Heruld Trtbune: ' Les membres du Parti socialiste ont été assommés en
apprenant que leur chef avait entreûenu une relation amicale avec René Bousquet - I'ancien ( secrétaire
g:eileral ) de la police de Vichy qui, jusqu'à son assassinat I'année dernière, luttait pour évi!r,u1 procès

four crimes contre lhumanité et pour son rôle dans les rafles de juifs sous I'Occupation'. Libération
( Cerara Dupuy ) : 'Avant les révélations de Péan,la gauche française était rnal barrée ; aPrès,celles - ci,
elle est tres irat barrée' " (...) ' ' L'identité socialisæ était floue, elle devient opaque. Après l'échec des
européennes, le PS était redevenu 'le parti de Mtærrand ', il lui faut assumer aujourdhui d'etre le parti de
Mtærrand et des petits gotters avec René Bousquet ' " ( " Françoic Mltterrand et la gauche ", in
Lc Monde, p 13 ). Nous notons enfin quâ la question posée à Pierre Zarka, " Iæs relations avec René
Bousquet, ça vous choque particulièrement ? ", celui - ci rétorque " Bien évidemment " ( " Les hommes
ou lrargent', in L'Hununité, P 8 ).
2 Nous lisons : n I'association [a voix de llle dYeu, que préside Hubert ltdassol, responsable du
Front national dans les Hauts - de - Seine " (...) " ' approuve le prési.dent dc la RépubliEæ pour son sens
de t Histoire ' et le féliciæ ' potr son courage et sa@ité, ( lw ) qui, aa soir de sa vie, rc renie pas ses
anisnisesengagemenfsdeiewæsse" ('National - Hebdo : I ce ntest pmt un ' s999P "1.P
8 ) ; " Des divérgences sont apparues au sein du Mouvement des jeunes socialistes ( MJS ). Cing
responmbles au UfS estimènt, en- effet, dans un communiquf qure' les ieuncs de diuerses sensibilités
du-IvIIS ne se reconnaissent W dans le connnuniqué publié à titre prsowtel pu Berclt Hanron ',

pr6ident du mouvement. Ce dernier, avait déclaxé qve' l'onitié ayr_ot? enlre René fuusqæt et François'Mitænand 
clnquc te MIS ' ( te Monde du 7 sepæmbrp ) " ( " M. Jospln : I On voudrelt rêver

d'un itlnéralre plus slmple et plue clalr | ", p 8 ).
3 C"que donne à penser la lecture de telles fonnules : " l'amitié avæ Botsquet jusqu'au milieu des
années 80 r€dæ en travers de la gorge des socialistes et de ben des Français " ( " Lc dernler combat de
Mftterrand ", 11 septembre L99tl,p 1 - 5 ), " ses amitiés que toujours il garde sous le coude comme
une chose qui pourrait le servir, même si I'ami est sale, même s'il sragitde Bousqueç le grand ondmrnÈw
de la rafle du Vel'dtliv, responsable de la déportation de milliers de juifs " ( n l)ouleur ", 11 septembre
l9gl, p | ), dans I* Jourrul du Dinanclw ;' ' Ce qæ je rc pux comprenùe, oonclut M. Jospin, c'est lc
nwintien, jusqrc dans les anées &), des liew avec des persowwges Q*qryt, lbganisatew fus
grandcsràflci de juifs' n, ( Pierre Moscovici ) ' a réitêré le reproche qull avait 4t"* à François
l4itærrand ( Ic luloide du 6 sepæmbre ) d'avoir ' Vayê'avec René Bousquet ' complice de Ia solution

rtrrole 
, ", ( Benoft Flamon ) ' avait déclaÉ quie ' I'omitié durable entre René BousEtct _et François-MiûenandchoqretcMls'"("M. 

Jospln: t On voudralt r€verdrun ltlnéralre plus elmple
et plus clalr ' ", 1l et 12 septembre l99l,p 8), dans lzlrlotdc.
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seraitintervenu dans ce sens à la demande du hésident ( " Un démenti de Georges

Kiejman ", 1l et 12 septembre l9%l, p S ). Nous notons enfin I'annonce faite par

L'Humanité d'une future prestation télévisée de François Mtterrand 1. I-a majorité des

papiers publiés le 13 septembre se rapportejustement à I'intervention télévisée du chef de

IÉtzt2. France Soir, L'Humantité etlz Figaroprésentent les dires et explications donnés

sur sa relation avec René Bousquet 3. Nous apprenons, à leur lecture, que François

Mtterrand a rencontré une dizaine de fois cet homme qu'il trouve " intéressant n. Nous

notons le choix fait par le Président d'employer les verbes " rencontrer ", o connaître ",

" voir " plutôt que de parler d'amitié. Et la plupart des journalistes, comme pemréables à

ses dires, vont momentanément préférer utiliser les termes de " relation ", de " liens "

plutôt que celui d'amitié. Ajoutons que pour justifier sa relation, François Mitterrand

rappelle que René Bousquet a été acquitté par la Haute Cour de justice et qu'il a été un

homme en vue dans tout Paris. Cet argument est rapporté pat France Soir ( " Les

stigrnalss de la maladie o, 13 septembre L994, p 6 ), L'Humanité ( ' François

Mitterrand ne regrette pas son passé n, 13 septembre l991,p2 -3) etLeFigæo

( " François Mitterrand : ' J'ai la conscience tranquille t ", 13 septembre

1991, p 7 - 8 ). De plus, le Président insiste sur le fait qu'il a anèté, en 1986, de

fréquenter René Bousquet ; année au cours de laquelle est révélé son rôle dans la rafle du

1 " Cetæ prestation télévisée du chef de lÉtat inærvient alors que les informations sur æ que fut le
comporûem€Nrt de François Mitterrand, avant, pendant et depuis la guerre, ainsi que ses relations avec des
hommes comme René Bousquet suscitent émotion et réactions diverses dans le pays ", annonce le joumal
( " FRANçOIS MITTERRAND répond.ra aur qae$ions',12 septembrc 1994, p 18 ).
2 ç.demier, comme nous I'avons noté dans I'affaire du cancer de François Mtterrand, parle aussi
de son état de santé. I débuæ même son intervention par le développement de ce thème. Son explication
sur sa relation avec René Bousquet, tant attendue, passe donc au seoond plan. On peut alors se demander si
le Président n'exploiæ pas sa maladie à des fins politiques.
3 Nous pouvons relever les séquences suivanûes, par exemple : ' 'Je I'ai renconré dix ou dorze
fois. C'éait un type intéressant' ", " I Bousquet, un type intércssant... | " ( titre ),
" EggS1pgL' Je I'al yu 10 à f2 fols...' " ( inter ) ( "' Bousquet, un type
Intéressant... '", in FranæSotr, p6) ; ' il I'a rencontré,' souvent, avec drautnes personnes (...)
peut - être dix ou douze fois '. Affirmant que oe n'était ni 'un ami 'ni ' un intme', il précise que ' cEtait
un t)?e intércssant, mais pas Ës rcluisant', qui avait'une façade honorable ' ", " .res relatbrc æec le
ghéral de &ulb, dc cellcs avec René fuusryet " ( chapeau ), " Les llens avec Bousquct " ( inter ),
n ses relatiow ùrabbs avcc Boutquct n ( annonoe à la Une ) ( " Françolc Mlttemand ne
regnette pas son paesé ', in L'Huna nM, p 2 - 3 ) ;' ' fuusqwt n'étai, pas an intùne ', dit le chef
de l'État. Jusqu'en l9l8, aucune qwstion n'était pooê concernant Bousquet François Mtterrand dit
I 'avcirvu,durantcetæpériodgunedizaine,unedouzainedefois ' ' ("FrançolsMlt tcrrûnd:tJtai
la coneclence tranqulllc t ", in Iz Figmo, p 7 - 8 ).
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Vel d'Hiv. Ce que mettent en lumière FranceSoir, LeFigwo etL'Humanité l. Toutefois,

certaines formules retranscrite s par Le Figaro 2 oous font prendre conscience que le

Président est intervenu en faveur de la mise en sommeil du procès de René Bousquet.

Finalement, les explications données par François Mitterrand ne semblent pas avoir

convuncu France Soir, I-a Croix L'Événement , Le Monde et Le Figmo qui font le choix

de présenter les dires, détracteurs, de certaines personnalités 3. Ainsi, la relation du

Président avec René Bousquet reste incomprise et critiquée. Et Le Figaro va même

jusqu'àparlerde "t liaisons dangereuses t Bousquet - Mitterrand u ( " Pierre

Péan : ' Jtavais trouvé ses réponses provoquantes ' n, p 8 ). L'affaire est à son

apogée le 14 septembre 1994. Trente - deux interventions voient le jour. Elles ont pour

I Noos lisons, par exemple : " Mals quand il y a eu des éléments nouveaux sur le
passé du secr{taire général de la pollce de Vichy' le Président ne ila plus Yu :
' C r é t a i t  a u  d é b u t  d e  l 9 t 6 ' ,  d i t  -  i l n ( s o u s - t i t n e ) ( " ' B o u s q u e t '  u n  t y p e
intéressant... I i, in France Soir, p 6 ) ; " En 1978, Darquier de Pellepoix explique dans une interview
que Bousquet a joué un grand rôle dans la rafle du Vel'd'Hiv. Cela met des historiens comme Klarsfeld sur
la piste du policier Legay, qui meurt, puis sur Bousquet. Depuis 1!86, François Mitterrand dit ne jamais
avoir revu Bousquet jusqu'à sa morL ' C'est à cene êpoqæ qu'on relève que le rôle de Bousquet a été plus
importa.nt qu'on I'avait cru dans I'affaire dc cette rafle' ' ( " François Mitterrand : ' Jrai la
consclence tranquille ' ", in LeFigaro,pT- 8); n FrançoisMtterrandsitueen 1986 le moment
où un certain nombre d'avocats s'inûerrogent à nouveau sur le rôle de Bousquet, notarnment s'agissant ' de
I'affaire du Vel'dhiv '. Il répèÎe : 'Bousquet avait été jugé en 1949, on lui avait redonné la légion
dhonneur. Dès lors qræ des interrogations sont revenues sur le jugement prononcé en 1949, je n'ai plus
eu de rapport avec lui ' " ( " Françris Mitterrand ne regrette pas son passé ', in L'Hwrunité, p
2 - 3 ) .
2 Formules qui sont les suivantes : ' ' Iz procès allait avoir lieu... C'est vrai qrc j'ai donné aux
ministres l'instrrction delreincr ce genre dc præès...pur rc Ws raviver les divisions natioralcs' '

( " F r a n ç o l s M l t t e m a n d : r J r a l l a c o n s c l e n c e t r a n q u l l l e ' n , p 7 - 8 ) ; n c e t t e e m i t i é
assurent certains, dont M e Serge Klarsfeld tu nom de I'Associatlon des flle et des
fllles de déportés Julfe de France, a pu Jouer lors de la mlse en sommeil momentanée
d u d o s s i e r B o u s q u e t " ( ' L e s c o u p s d e t h é â t r c d e l r a f i a l r c B o u c q u e t " , p 9 ) ; " G e o r g e s
KIEJMAN : I Je n'al pas frctné ' " (...) " ' j'ai entendu hier soir le p€sident dire qu'il avait évoqué
en C-onseil des ministres sa volonté de ralentir certains doesiers conoernant l'époque de Vichy ' n, " ' (Jne
affaire aussi longue et complexe que le cas Bousquet a été bouclée en moins de tnois ans, un æmps
rccord'i ( ' Les réectlons de la classe polltlquc ", p 9 ).
3 Ce que monte, par exemple, la lecture de telles séquences : ( Bernard Korchrnr ) " déclarait avoir
été convaincu par'les explications de texte sur Vichy, mais pas sur René Bousqrct' " ( " Kouchner :
'La céclté du Pr{sldent t',itFYætæSoir,p7);'Le trouble a en effet gagné Jusgu'aux
plus fldèlcc de ses fldèles, lravocat et anclen minlstre Georges KieJman se déclorant
alnsl ' pelné ' par la poursulte de ses relatlons avec René Bouequet ' ( " La trlple
r{ponse-de Françole Mltterrand ',inLaCroixL'Événcrnezr, 13 septembre 1994, p 13 ) ;'M.
Fablus est convenu, lundl matln, eur RTL, que lcs relatlone conscrvées par M.
Mltterrand avec René Bousquet Jusque dans les années t0 | posent des problèmes
sérleux r"(annonceàlaUne) ( "M. Mltterrand tente de r{pondrc au tnoublc de ses
partleans ", in k Monde, p I I ). Et pour Serge Klarsfeld, inûerviewé pr Le Figwo, " te point de we
qu'il conserve sur Pétain ne I'autorisait pas à déposer des gerbes sur sa ûombe, ni à oonserver des liens
avec Bousqueq après m condamnation - très légère - par la Hauæ Cour en L%t9 ' ( " Le Jugement
eévère de Serç Klarcfeld ", p 9 ).
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objet I'intervention télévisée de François Mitterrand et les propos alors tenus par ce

dernier sur son amitié avec René Bousquet. Celle - ci reste critiquée dans la majorité des

textes alors produits par Le Canud Enchaîné, Le Figaro, France Soir, La Croix

L'Évéræment, L'Humantité et Le Monde qui présentent les points de vue de leurs

journalistes ou de diverses personnalités l. Et le fait que le Président n'émette aucun

regret sur sa relation renforce les réactions négatives. Toutefois, dans certains des papiers

produits, on se veut indulgent du fait de la franchise du chef de l'État. Frarrce Soir et Ia

Croix L'Événement rcfian.srcrivent alors des propos préalablement sélectionnés 2. Mais

dans d'autres textes, publiés par France Soir, La Croix L'Évênement, L'Humanité, Iz

Figaro etle Morde, on ânnonce ouvertement que les explications de François Mtterrand

n'ont pas été convaincantes. On lit alors des points de vue extérieurs à ces rédactions ou

ceux de leurs journalistes. Certains des titres intervenants vont même reprendre les

justifications émises par le hésident pour leur apporter ou rapporter des contre -

1 Ce que monûe, par exemple, la lecture de ces formules : n Uessentiel y est mais il manque ce
que Mitærrand persisæ à considérer comme superflu. A commencer par un mot clair et net de franche
condamnation, une esquisse de regret à défaut d'un constat d'erreur quant à ses relations si tardivement
prolongées avec Bousquet le responsable des rafles du Vel'd'Hiv. lvlais si de son passé dévot le chef de
i'État semble avoir conseryé le gott de la confession, la propension av tnea culpa n'a jamais été sa
rel igion"(" LA FAILLE ET LE GRAIN', in l-eCanædFf,rclufuæ,p1-8);nBernardKouchner
se déclare oonvaincu par'/es explications dc tcxte sar Vichy, mais pas sur René Bousquet '. Ce point de
vue donne le ton général : ' Il est resté un malaise assez profottd '. M. Kouchner ajouæ : ' Je suis dans un
appétit d'explications qui n'a pas été assouvi '. Même souci chez Serge Klarsfeld " ( " Mltterrand :
I témotion n'a pas dlssipé le trouble' , in l-eFiguo,p5);"ManuelVal lsest 'dQuetamerque
Franpis Mtterrand n'ait pas exprimé de regrets sur sa relation avec Bousquet ' " ( " Le PSr cntre
sympathle et regrcts n,inFranæSoir,p7); n OnauraitaiméqueFrançoisMitterrandexprimâtun
regret à l'évocation de ses relations avec René Bousquet. Mais rien, pas le moindre tressaillemenL Un
visage de marbne, serein devant son passé et face à la mort " ( " Des afrlnltés partlcullèrcs avec
René Boucquet ", in La Crob L'Ëvénctnenl, p 6 ) ; " Four Bernard Kouchner, 'il est resté un profond
malaise sur les relations avec Bousquet J'atændais qu'il nous dise qu'il s'est hompé. Je ne m'explique pas
cette abeence de lucidité r. Quant à Manuel Valls, il srest dit ' dé4u et amer que François Mitterrand n'ait
pas exprimé de regreæ sur sa relation avec Bousquet ' " ( " Echos dlvers au seln du PS ", in
t'mstwttité,p5);(BernardKouchner )' 'Quandonaccuse ( M. Mtærrand),ilréagit cornrne s'il ne
s'énil janwis trompé. Ce serait bien quc, de æmps en umps, Ic présifunt de la RépublÎ4tc, Fut - êfie me

fuis, ttous dise : je nu suis trompé. Xattendais cela, ce soir, sur Bousquet. Il ne l'a Ws dit' " ( " Un
présldentrpathétlquc r, volre I bouleversant I mals pcu convalncant',in I2 Monde,

P 6 ) .
2 Dhbod, nous noûons que lors d'une interview, Jean - Pierre Elkabbach aflirme : " ' il a tout de
même oondaarné Vichy et je crois que sur son amitié avec Bousquet il n'a jamais été aussi dir€ct ' "
("Elkabbach: t  On a cont lnué.. .  " , inFtanceSoir,p7).Ensuite,nousPouvonsreleverles
formules suivantes : " 'Il rcste quelques zones dbmbre, reconnalt - on à la fédération des Bouches - du -

Rhône.lvlaisle hésidentaeu le couragede s'expliqær, ce qui estrelativementsatidaisant'" ( " Le PS'
entre cympathlc et rcgnets',inFrancebb,pT ); " GeorgesKiejman s'estdéclaré mardi'touché
par lbffort èxtraordinaire d'un homme orgueilleux et qui accepæ pendant plus d'une heure de s'orpliquer
sur un passé' " ( " Fldélltés et crltlques ", in In Croix L'bénement, p7 ).
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arguments. Dans France Soir, In Croix L'Événement, L'Humanité, I'e Figaro, Le

Monde 1 sont ainsi rejetées et dénigrées les idées selon lesquelles François Mitterrand ne

connaissait rien, jusqu'en 1986, du passé de René Bousquet ; dans La Croix

L,Événementetlz Monde 2, qo" René Bousquet a été acquitté et rétabli dans ses droits

de citoyens. Quelques textes, proposés par La. Croix L'Événernent, L'Humanité, Le

Monde et Le Figuo rappellent le choix fait par le Président de freiner les procédures des

crimes contre I'humanité 3 ; I'aide financière apportée par René Bousquet à François

I FranceSoû choisit d'interroger I'historien Denis Pechanski. A cetæ formule énoncée par le
journal, " François Mitterrand déclane, jusquten l986t T-9 .Pas savoir la vérlté sur René

bousquet... ", I'interviewé annonce " C'est inacceptablg sauf .s'it s'est forgé, par ses 999cq, une autre

imageàe Bousquet. Entre 1991 et 1983, plusieurs ouvrages, 'Vichy et les juifs ', de Miciael Mamrs et

RoUirt Paxton, ou ' Vichy - Auschwiiz ', de Serge Klarsfeld, mettent clairement I'accent sur les

responsabilités de Bousqueidans la pemécution desjuifs. L'information, déjà mnnue d'un cercle restreint,
touche alons un public beaucoup plus large " ( " ' Ignorance ou indifférence t ",.P I ). Et d'autres
séquences abondent dans le mêmè sens. Nous lisons, par exernple: " S'il prétend-n'avojr rien su des lois

*iiioit". en 1942, alors qu'elles étaient commentées dans la pressg collaborationniste, François

MitËrrand n'a pu ignorer le passé de René Bousquet qu'il qualifig dans le livre de Pierre Péan d' ' homme

d'une camre exceftionnellé 'et qu'il a vu jusqu'en 1986. Il fut en. effet I'un des hommes clés de la

déportationdes juii's sous Vichy " ( n l)es affinités partlculières avec René Bousquet ", in fu

Cioix L,Événcobu, p 6 ) ; ' S-ERGE KLARSFELD, pour ltAscociatlon det fîls et filles des

déportés juifs de Fnance, évoque 'la mémoire défaillante 'de François Mitærrand concernant la législation
*iirgriË sous le régime de Vichy " (...) n Dès 1918, il y a eu des centaines d'articles faisant savoir qui

étaitBousquetetleiôlequ'ilajôué n, " JACQUES BAUMEL, député RPR,- a indiQué qe

François tytitterrana aéÉ' émouvant, mais pas du tout, convaincanl On ne perrt PT faire-cr-otre qu'il a

falluàtændre l9B8 pour connaitre le rôle réel et les responsabilités de celui qui fut à la tête de-la police de

Vichy'", n HENRï AMOUROUX a déclaré : I Il est lraiqu'àI'époqle,-F9". C"i: Mtterrand ne
**iir*it pas tout de la période l94O - 1944 ', mais il est ' évident qu'il savait très bien ' le rôle joué par

Bousqueten lgl2-1913;( " n" ont dit...n, inL'Huttunité,pS ) ; " L'historien Henri Amouroux,
dont l'Ubjectivité sur cette période n'est contestée par person_n9t estimait, hier, quji-l ' folldt wabnent être

aveugbir sourd pur rc fas savoir en 1947, M8 et 194:9 et la suib, lc rôIc .qui q été celui de
Bowlrya'"(" ia mémoire courte n,inlzFigaro,p.T);"-L'ancienavqatqui.saif fairemonrede
sa cuiture juridique, le président de la République française qy ggryult si bien l'histoire de son pays,

I'homme naerc eir amitiè qui se souvient parfaiternent à un demi - siècle de distance des noms et des dates,

s'est groesièrement trompé " (...) " Comment s'étonner, ês lors, qu'au trou de mémoire sur le statut des
juifs-s'ajouæ soudain une imprécision inhabituelle sur les dates de la trop lgngyg fréquentation de
"gourqdt par M. Mitterrand ? On ne peut décidément croire qubn politique si avisé d'ordinaire le chef de

tÉtat ait dO atænAre 1986 pour savoir à quoi s'en tenir sur les responsabilités du penonnag€ qui furent
pubtiquement dénonées bièn avant cett€ date ' (' Troa dc mémolrc ', in Iz Monde' p 3 ).
2 Nous lisons : " Mitærrand veut effacer un passé qui ne passÊ Pas. A plusieurs reprises il a

rappelé que Bousquet a été innoænté par la tlauæ Cour de justice, puis rétabli dans ses droits de citoyen.

n ïmeme té",tpétt la Llgion dhonneurqui lui a été atribuée avant la guere Pour lvoy sauvé plusieurs
pennnnes d'uù noyade. [Aais on sait bien qu9 la magnanimité_de certains jurys g9 l'après - guerre a
quelquefois été guiâée par' I'intérêt national r r 1 i Des afflnltés_.partlcullères. avcc R.ené

Éouequet ' , i ;LoCrôixL'Événenenf,P6\; 'Ftancc -  Intcr (Pierre Le Marc ) : 'Toutcela
justini - t - il son indifférpnce, sa écité devant le scandale des lois antijuives, sa long3" complaisance à

i,egard d'un homme, René Bousquet, certes officiellement blanchi .pq .la j*]i". mais dont les

refonsabilités ne pouvaient pas ne pas soulever le douûe ' " ( Fafler non titré, in Le Monde, p7 ).
3 No,o rclevons, par exemple, les formules suivantes ; ' l* président de I'Association des fils et

filles des déportés juifs de France i'est Oit ' frappé par le fait qu'il ait- affirmé avoir eu dès le débttt de son
septennat ud" tigoé politique, une ligne judiciaire daire, c'est - à - dire de freiner les Procédures de crimes

coottr lhumaniié côntre âes Français i r 1 r 1t I insatisfaction I de Serge Klarsfeld ', in In
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Mtterrand. Aide qui est conlirmée par son fils Guy Bousquet. En effet, à la question

posée par lzFigæo, " Savez - yous si votre père a aidé François Mitterrand

dans sa carrière politique, notamment financièrement ? ", celui - ci affirme :

u Qu'il I'ait soutenu, notamment contre de Gaulle en 1965, cela ne fait pas de doute *. Il

rejette toutefois I'idée selon laquelle René Bousquet a bénéficié d'une aide du Président :

" Mon père n'a jamais eu I'impression qu'il y ait eu des interventions de François

Mitterrand u ( " Guy Bousquet : I Mon père a soutenu Mitterrand t n, 
P 5 ). A

compter du 15 septembre lgg4,lenombre d'interventions va ensuite en diminuant. Nous

notons que les rédactions intervenantes s'entendent pour mettre en avant I'amitié unissant

François Mitterrand à René Bousquet. Le Nouveau Détective se montre tout

particulièrement insistant 1. Si quelques séquences, publiées pat I'e Journal du

Dimanche 2, fonten sorte de relativiser la gravité de cette relation ; plusieurs textes,

Crob L,Événcmcnt,pT ) ; " il confirme quïl a donné des consigneg à ses ministres - ce que tous, dans

un bel ensemble, démentaient hier - pour freiner des procédures judiciaires : ' C'est vrai, dit - il pour celles

qui .uin"nt les plaies. J'en prends la responsabilité. Mon devoir est de veiller à ce_ qle les Français se

fuoncilient'"liMitterrana luge peù convaincant sur son pasÊé ", in L'Hunutrité'P4) ;
; g" q""iq*r Àotr simples, sairs-Ogôur, François Mitterrand a admis sur le ton de l'évidence avoir

a"ruiae d f" justice de àlentir sa @urse à l'encontre de certaines personnes inculpées-de grimes contre

lhumanité. ,'Absolument, c'est vrai pur ce gerte de procédures judiciaires, c'est - à - dire celles qui

,iiiiit tout t lcs plaics, a déclaré Françoii Mtterrand. J'en prends la responsabili.té:.-Cet aveu,

i;;gt*tpr diffeé, ônfirme, rétospectivement les informations p1bll*s dans ,? Monde du 26 septembre

f 9fr où il était fait état des pressions des ' pfus lwutas autorités de I'Etat' afin que René Bgynuet,l'un

des principaux responsables de I'applicati-on de la politique antisémite de Vichy entre 19{2 et 1944'

âftJpp" a'tout proés ' (' Des prôôéduret iudûciatres ralcnties n, in Iz Monde' P 5 ).
Nous notons que si François Mitærrand admet avoir voulu freiner des procès comme celui de

René Botrsquet, d'autes se défendentd'avoirsubi de9 pressions dans ce sens : " Hier, Mchel Vauzelle et

iiâtg*k-"i"ian, deux des minisres socialistes dela Justice, ont affirmé n'avoir jamais fait l'gljet de
pnori"*"O""la part du président de la République ", lisons - nous dans Le Figgr9. Et, Pierr_e Truche,

;,pç|ll€ur genà de la cour de cassation affirme à cette qugstign posée par le journal, " Françols
'tUttterrana 

a neconnu avoir voulu retarder le procès Bousquet. Avez---vous subl des

orcsslons en ce s3ns ? ", ' Absolument pas. En six ans, j'ai rencontré trois fois le président et

i*uir ii ne m'a parlé d'une affaire particulière ni de Bousquet Nos conversatiolut ont toujours porté sur

Ë-idé*;dé*tb sur la justice ". il finit par annonoer : i Si certains estimentqull y a eu des retards

d"nr h f""édure du faiidu ministère public,_je lelassum: Personnellement. ldais ils sont le fait des

*grËt""toond'uneinterventionextérieure;1 " Pierre Truche: I Je n'al pas comprls | "' in

IzFigoo,pT ).
Én p-p**t de telles formules : " cet ami intime de François Mitærrand ', ' L'AIl''flTIÉ

FRAryçOIS'UfnnnnlltO - BOUSQUET n ( surtitre ),' A Ia terrasse dtun grand retburant'

frinçbV Mttbnand eû a$h en facc d'un lnmine. Un arii. Rcné Bousqaet n

i 
"-n"ir* 

), " I'a6i du chef de l'État " ( légende photographique ) ( " La dernlère épneuve du

Présfdent ', 15 septcmbre 1994, p 26 - n ).
2 6que donne à penser la lecture dc oes séquences, 1nr exemple : " 

' Mitûerrand ? Ben, on le

savait, Vichy, Bogsqrct. ie ne sais pas ce qu'ils ont tous à s'énerver comme ça 
'. Andé eet -drmrd "

i; l' l'Éfyree, lec étonnantcs réfleilons des Françalg ",.18 sePtembre lT1: P 2 ) :' Le 26
j'"i",if uOiapi*uois,mairedePtanchez: 'Avec mon étang, je pourrais votcr ici, et même êtne
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proposés par L'Humanité, Le Journal du Dimanche, Le Monde et La Croix

L,Evénernerzl, présentent des réactions négatives portées à son encontre 1. D"t papiers

publiés par Le Nouveut Détective, La Croix L'Evénement, L)Humanité, Le Monde 2

soulignent aussi, en le dénigrant parfois, le soutien apporté par François Mitterrand à

René Bousquet : il I'a aidé, en recueillant des témoignages avantageux, lors de son

passage devant la Haute Cour ; il n'a rien fait pour que René Bousquet comparaisse

maire '. 'Je serais volontiers votre premier adjoint ', a épondu Dumarais. l* péart ala Uar\ blonde ne

;;; p* slnterroger. ' Des carrières rectilignes, est - ce que cela exisæ ? ' ", n Dans le flef de

François Mitteirand, ses fidèles ne veulent pas 8e ,poser de questiolt. Jy 6ur son

passé, ni sur son amltlé avec René Bousquèt " ( chapeau ) ( n Dans le Morvan' le

èhagrin et la pitié ", l8septembre I99tl,P2O).
1 

- 
Nous lisons : n ' Il nous a eu enoore une fois ', écrit Jean Daniel dans ' I-e Nouvel Ob'servateur ',

répondant ainsi à ses propres qræstims. Lèdirecteur de I'hebdomadaire socialisant afÏirme qu'il aurait aimé

àn'ænar" ,un mot sur Aôusquer Un mot simple : 'Je me suis trompé sur cet homme '' Que ne I'a - t - il

orononcé ! 
" 

regrefie - t - il n ( " La polémique continuc au PS 
" 

in L',HuntÛrtité,J6 ryntgrybre
iffi,iol;;3i, a" sa réserve, il-avalt ivoué ce qu'il a avoué sur son passé pétainlste

et sej relations avec Bousquet, on seralt . Golrllrle aujourdthui ' sous le chocr on

condamnerait - comme ariJourdthui - ses efforts tlui chenchent à banaliser ses

erreurs ., et on ressentiralt - comme auJourd'hui - une douleur indlvlduelle et

"olf""ti""'n 
( n Non n,inlzJournald.aDbnanclw, tasepæmUre !994,P 1); " Dfficile.devoircelui

oui s'est voulu le garant de la mémoire des enfants dlzieu confirmer ses relations avec I'ancien secrétaire

iâJJ O" f" pofié a" Vichy, René Bousquet, et révéler quïl avait fait pression Peur ralentirle cours de la

i*ùË*tnà de'larécorcitiationmtiorwlc" ('Lc trouble des iuifs dc France.i.i"?Montu'
"23 septembre 1994,p9); " Onauraitaimé ici unactede contritiondenotreprésidentn ( n LA

VfnïfË UUX pftÉSfDENT ", in La Croix L'Événcment,zgseptembre 1991, P 2l )-
2 Nous relevons, par exemple, les séquences suivaffes : n René Bousqu€t atlend d'être jugé pour

faits de ællaboration. Pouraoq qùme ans plus tard, au moment de sa oomparution devant.la Ftraute Cour

ilG;;ttdve en la personned" françoii Uinerrana, alors secrétairc dÉtat à I'informaton, un soutien

efficace. pour commencer, certains membres du mouvement de prisonniers de guerre créé par François

ùtærrana versent au doesier Bousquet une série de témoignages favorables. Puis, au deuxième jour de

iuodi"nè, le même Mitterrand prcfi,se au Conseil des ministres un grand projet d'amnistie concernant la

oériode 4O - 45. Comment s'étonnei, dès lqs du verdict de clémence de la Hauæ Cour. qui re.nd Bousqugt

;;p"blr d'ildignité nationale, mais annule sa condamnation sous préæxæ qutl aurait fait de la

résiiance ! n, " Ce que I'on sait, c'est qu'après avoir été élu hésident de la République, François

tutitærr-a n'arien faii pour que Éousquet cômparaisse devant une cour d'assises. Bien au contraire !

Rarement un dossier 
"timin"l 

auo trafirg si longtemps de chambnes d'accusation en bureaux de juges

ài*ru"ti"n, se perdant dans la dédale procédural pour resurgir brièvement à la lumière le ûempe d'une

manifestation Oe t,l,srociation dcs fils et filles 
-des 

déportés de France, puis replonger illico dans

f'""Uii...-l ; I-e 8 juin 1998, alors qu'enfin, ap,rès quinze années de-procédure, il est sur le point d'être-1g-a*yé 
dlvant la cour d'assises, itené Bousquei est assassiné-" ( " La dernlère éprcuve du

i*riâu"t ,, in Iz Nouveau Détective, 15 sepæmbre 1994, p 26 - 27 ) ; " L'aveu présidentiel de

pr"*iilexercées $r ses ministes au nom o" tu_fql-91i[3^t-u1q"l qp:n_*_S*qht "
[-;ùiiTEiRAND pouRsulvl paR srs ExPLIcarIoNs', in I-a croix L'Evénement'
iS *pæ.U* 199/t,p7 ) ; " François Mitærrand a ouvert un nouveau front de polémiqye et de critique

sur le ttrème Oe ses râppôris avec É justice ", ' il a néanmoins officiellement reconnu avoir dernandé à ses

ministres de freiner des procédures i I'enconte de personnalités irrcul@ de crimes cont€ lhumanité '

i;fhnçots Mltterraïd et les entraves à ia Justlcc 
',.iî.L'Ilhrûnnité, li_sepæmbre 1994'

à gl ; ; ilfncile de voir celui qui s,est-voulu le garant de.la mémoire des enfants dlzieu confirmer ses
'.iuiiô* 

avec I'ancien secétaire général de la police de Vichy, René Bousqtret, et révéler qu'il avait fait

o*rri* po* ralentir le cours de l-a justice au ti-tre de ' h récortilialion ,utionalc | ; ( n I4 fioubb de s

i"û ai France ',inLe Iubrd.,23 sepæmbre 1994' p 9 ).
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devant une cour d'assises. I-e Président reconnaît officiellement avoir demandé à ses

ministres de freinertoutes les procéduresjudiciaires contre des penonnalités inculpées de

crimes contre I'humanité. Ce qui amène certaines personnalités à réagir pour démentir

I'information:

- n Ces prises de position ont provoqué I'entrée dans le débat de I'ancien procureur

g4.a1é.p1l près de la cour d'appel de Paris, Pierre Truche, selon lequel ' jamais, ni

directement, ni indirectement ', on ne lui a demandé de retarder la procédure concernant

Bousquet. Deux anciens ministres socialistes, Michel Vauzelle ( Justice ) et Georges

Kiejman ( délégué à la Justice ), ont confîrmé les propos de M. Truche, actuellement

procureurgén&alprèslaCourdecassat ionrr ,annonceL'Humanité("François

Mitterrand et les entraves à la justice n, 15septembre 1994,p9).

A en croire le fils de René Bousquet, son père n'a jamais eu l'impression d'être

g11dé pardes interventions du Président. Par contre, à la lecture de papiers publiés pt b

Croix L,Evénement et L'Humanit4 nous apprenons que René Bousquet a soutenu son

ami lors de l'élection présidentielle de 1l)65 1. Iæs journalistes paraissent s'entendre pour

présenter ces différentes informations alîn que les citoyens puissent juger, en toute

connaissance de cause, Iattitude de leur hésident :

- " Tels sont quelques - uns des faits qu'il faut connaître si I'on tient à s'ériger en juge de

I'attitude de François Mitterrand ", indique d'ailleurs Jean - l.ouis Bianco

( " Mittemand face à I'histoire o,inlzFigæo. 15 septembtel9*l,pl ).

1 Ce que donne à penser la lecture dc ces trois extraits : " Intenogé sur d'éventuelles _inÛerventions
du chef de lÉtat en faveù de René Bousquet à partir de 1978, Guy Bousquet a épondu : ' Mon père n'a
jamais eu I'imp,ression quTl y ait eu des interventions de Franç9i9 Mitterrand. Vous dire, si oui ou non'

âhs ont existé, je ne peux-pas le savoir. Pour le resûe, il parlai! de lrilinerrand comme on parle d'un

tronme pofitiqué I i (-i Guy Bousquet : mon père a aldé lUltterrlnd ", in L'Hwanité, 15

r"pæmbt" tgù,p9); " Inærrogé WtrFigoo,oetavo@t,aujgurdhui$e F59 *:' elpJique que s9n
ptit" u aidé Ë caniare potitiqug de Françoi-s l$F-ry{ -]gry--9" -t". efd*n{"tt:.J" 1e6s n

i " uIrrnnRAND poùRsulvl pAR sBs ExPLrcarIoNs ',inlacrobL'Evétæment,

15 sepæmbre 1994,p 7 ) ;' M e GUY BOUSQUET, fils de I'ancien sccréaire général de la police de
Vi"hy, a affirmé, tori a'un entnetien publié hier par ' le Figaro ', que sotl père_a ai& la canière politique de

Franiàs Mitærrand - notamment financièrement - oontr€ le général de Gaulle, au cours de l'élection
présiàentielle de 1965. Il a déclaré à ce sujet : ' Qu'il I'ait soutenu, notamment contre de Gaulle, en l!b5'
bho. fait aucun douæ. Four le restc, jè n'en sais rien ' " ( " Guy Boucquet : mon pèrc a aldé

Mltterrand ' , in, L'Httttunité, 15 septembrc 1994, P 9 ).
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L,un d'entre eux revendique même ouvertement un droit de regard sur les

relations du hésident:

- n Les propos tenus lundi soir par François Mitterrand sur ses engagements de la fin des

années trente au début des années quarante et sur ses relations durables avec un René

Bousquet soulèvent des questions essentielles. On est en droit d'attendre la transparence

et la clarté de la part de celui qui occupe la plus haute fonction de la République. D'autant

plus quand celui - ci se présente cofilme le garant des valeurs progressistes o ( n Devoir

de mémoire et questions d'aujourdthd ", in L'Humantité, l'5 septembre 1994,

pe).

Et Patrick Wajman, parlant au nom de François Mitterrand, montre comment il

aurait fallu être vigilant à l'égard du Président ; Président qu'il présente de manière

cynique:

- n Pétain, de Gaulle, Vichy, Londres,la francisque, le socialisme, la rose, la ruse, le

poing levé, la main tendue,les mânes de Jaurès, I'esbroufe de Tapie, la larme versée sur

1e tombeau de Jean Moulin, les dners affectueux avec René Bousquet : qu'importent ces

aller- retour, ces contradictions, ces reniements gigognes ? Ne sont - ce point là, après

tout,les marches inégales qui m'ont conduit au sommet ? Au moment où je sens l'éternité

m'effleurer de son aile, où déjà devant moi les ombres du soir s'allongent, il est bien

tard, mes chers compatriotes, pour me reprocher les taches qui ont marqué ma vie et le

cynisme glaé qui l'a orientée. Bien tard, aussir pour exiger de moi I'expression d'un

regrct qui briserait I'unité factice de mon destin. C'est avant qu'il vous fallait être

lucides ! " ( n François Mittemand ou la passion de soi ", in Le Figaro, 15

septembre 1994,P2).

Deux papiers sont publiés isolément les l1 et 30 octobre 1994 par La Croix

L,Événement ef k Mondc. Ces derniers reprennent des points de we d'un lecteur ou
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d'une personnalité politique pour dénigrer la relation, I'amitié, I'estime de François

Mitterrand pourRené Bousquet l.

Au cours de la période du 1 er -> 16 novembre 1994,1'amitié unissant François

Mitterrand à René Bousquet est toujours mise en avant. La. Crok L'Evénement, Le

Figto et Le Monde rapportent aussi les réactions engendrées par la révélation de la

relation entretenue entre les deux hommes 2. Celles - ci sont mitigées. Nous notons aussi

le choix fait par Le Journal du Dimanche de publier une photographie ( proposée dans

une biographie de René Bousquet réalisée par Pascale Froment ) présentant François

Mtterrand et René Bousquet assis à une même table. I-e journal I'accompagne par cette

légende:

- u (In déjeuner à Latche, en avrtl D74. Manuel Bidermanas, photographe

au' Poittt', effectue un reportage sur François MittenaruI. A la table du

caniliilat à l'élection présidentielle, face à Danielle Mitterrond et à lf,

I Nous pouvons relever les séquences suivantes : " Ph. Morant, de Paris, se dlt choqué
par les relatlons du président avec René Bousquet n ( " LE PASSE DE FRANçOIS
ilAttfpnUND ", in La Crob L'Événemenl, 11 octobre 1994, p 23 ) ; n faisant référence à
I'intervention télévisée du chef de tÉtat apras la publication du livre de Piene Féan à son passé à l'époque
de Vichy, M. Chaban Delmas a déclaré :' La seule clnse qai me soit restée en travers de la gorge, c'est le
nahtiei de son estime, son estime plus ercore que son amitié, pour l'abominable Bousryet ' " (' M.
Chaban - Delmas témolgne du rôle de M. Mitterrand dans la Résistance n, in Iz Mondc,
30 et 3l ocûobre tggtt,P 6).
2 No* lisons : " 'I-a seule chose qui me soit restée en tavers de la gorge, a - t - il ajouté, c'est le
maintien de son estime, son estime plus encore gue son amitié, avec I'abominable Bousquet, alors qull rrc
pouvait pas ignuer que Borsquet était en effet abominable ' n ( ' R,ESISTANCE. Chaban soutlent

Mltterrand ", in It Croix L'Évércmenl, L et et2 novembre l99l,p 14 ) ; " ' Si lzs Français accePtent
de lai PéUin et Ia trancisqæ, Ics relatbns suivies avec Bousquet, stils lui Wdonnent ses nansonges et
les coups nortels qutil a distribués sans relâclu, pourquoi s'ofrtuqueraient - ils d'un nénage anncxe

fidèlcttutpréserué, 
m ( i Ce qu'écrlt Phllippe Alexandre', i\ I"Figaro,4 novembre l99tt,p

l0 ) . " ce vilain rest€ qui mêle Vichy et Bousquet, ils se pincent moralement le nez et ferment les yeux.
l.ouis Mermaz z' Je savais quc Mincnand avait été an petit soibouillard àVichy, truis ie Ic cowuis trop
pour nùe poser dcs Etcstiotts. C'est un nwwais procès. S'il auait coynw le rôlc exæt fu Bousquct, pour'desraisdruéthiques, 

lril.maincs,clutnelles,ilrul'utrailpaslréryenté ' " (...) " l.ouis Mexandeau:'Er
trente ans, on l'a tellcment attaqÉ qu je conruissais à peu près tout. Bousqaet ? Fn 1960, Maurice
Paponénitbienànnnnariage aæ lafi.lle durésistant Gaston Cusin Mais bs relatÎotts dc Mitænand
et'Bousqwt olt ùré w pea bngtemps. Je serais phts à l'aiæ s'il avait coupé plus t6t, nuis ie rc lui en
veux de-rien ' " , ( Irène Dayan ) n Bousquet ?'Françnis Mitunandrc peu|Wrqn?re,c'estphysi4ue. Et
il sc trompe quelryctois en anitié ' ', ( Erik Orsenna ) ' ' Je ne comprends W (W Mitbnand ait pu
afirmcr qu,il w-cowuissait ps la responsabilité de Bousqtut '. Pas plus qu'il qePç ceux qui
rr,:inimisent I'attitu& de François Mitt€rrand et sa fidélité à Red Bousquet ' C'est là lc dranv de la

Wtité,qpandonestdansle batcut,cetlearcludcNoéquile Wtèggdebslitude. Un drane obsohr'n'(, 
Fraiçoûs Mittonand sout le regard & ses amiE', in Iz fuIonde, 16 novembre 1994, p 1 -

1 1 ) .
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gauche ile Chrtstine - Gouze Rénal : René Bousquet u ( " Bousquett

assoiffé de pouvoir, prévoyant...n, L3 novembre 194,p4).

Les précisions apportées par cette légende renforcent les idées énoncées

ultérieurement par les papiers publiés, à savoir que René Bousquet a pu soutenir François

Mtænandlors de la campagne électorale ; que le Président est ami avec René Bousquet

puisqu'il I'invite à sa table familiale. Même si, à le lire,Ia Croix L'Événement, aflitme :

- " 'Nous ne nous sommes jamais appelés par nos prénoms. Nous n'étions pas

intimes'u ( " VICHY Les relations Mitterrand - Bousquet confirmées ", l1 et

12 novembre 1994,p l2).

Deux papiers 1 apparaissent ensuite, ponctuellement, sur I'espace public. Le

premier, proposé par Le Canard Enclraîné, fait état de I'amitié unissant François

Mitterrand à René Bousquet et critique I'entreprise de retardement du procès de René

Bousquet ; le second, publié pat Iz Monde,retranscrit des propos de Danielle Mtærrand.

Celle - ci vient se défendre comme défendre son mari de leur relation avec René

Bousquet.

Quelques papiers sont ensuite publiés sur la période 11 -> 15 avril 1995. Ces

derniers se rapportent à I'ouvrage Mérnoire à dew volx. Sont alors mis en lumière les

entretiens du Président avec Elie riliesel ; entretiens au couni desquels il a notamment êté

question des relations de François Mitterrand avec René Bousquet. Les propos

retranscrits pt Le Monde, I-a. Croix L'Événement, Le CanudEnclnlné et Le Figaro

s'accordent pour présenter et / oujuger les dires tenus par François Mtterrand à propos

I Nous retevons les séquences suivantes : ' Ce même Bousquet qui fut ensuite lhqnme à tout
faire de la banque Indooucz et resta I'ami du chef de lÉtat ", " Il se lie avec Mitterrad qui le regoit dans sa

Fopriété aes L:naes ", " Bousqræt, ex - socrétaire général à la police d-e Vichy, miraculeusement Tqoitté-paria 
llauæ Cour en 1949 ", ' Là encore, la date du procès n-resll9uj9ury-Pos.fixê, mais il est hors de

question qull se déroule avant le départ de I'actuel locataire de lÉysée. Hisûoire, sans doute, de ne pas
jacna legdernières semaines du second sep!€qnat de Mtærrand par l'inévitable mPpe,l de ses_liens avæ
Ibrganisaæur de la grande rafle du Vel'dTliv' de juillet 1943. Délicieuse pudelr... ",, dans Iz Canæd
mnA*t"De Papon à I'assafsln de Bousquet: dec procèc impocciblec ",4janvier1995,
p 2) ;, L'affaire Borsquet, le livre de Piene Féan sur son passé de résistant 'l ' Il a sa conscictrce et son'actton 

dans la Résisance pow lui. Ce fut procès est assez odieu (...) Nons nc sviow W eyi énit
fuusqæt.Pourqnûrcturèprocluriow-wwryelEtcclose qte wus igrcrions?'", dans Iz Monde

( " M me Mftterrand eepèrc encore une vlctolrc de la gauche ', 18 féwier 1995, p 9 ).
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decetterelation 1. A en lire tous les textes produits, nous apprenons que le Président n'a

ni remords ni regrets concernant son amitié avec René Bousquet et est indigné par le

procès qui lui est fait à ce sujet.

D'autres papiers sont publiés sur la période 7 -> 17 mai 1995. I-a majorité d'entre

eux s'attache à commenter la fin du septennat de François Mifterrand. Est alors évoquée

sa relation avec René Bousquet. Pour des journalisûes da Figoo, du Monde et de Frmce

,Soir, celle - ci est critiquable et est de ce fait critiquée 2.

1 C" que montre, par exemple, la lecnrre de ces séquences : " _Au cours de leurs entretienst
Elte \illesei inslste lur les- relatlons entre Françols Mltterrand et René Bousquet'
I'ancien secrétaire général de la potice de Vlchy. Pourquoi, en 1994, Iavoir quelilié

ile , sympathique l, ' compétent, brillant, exceptionnel, dc carrure | ? Le président

rrpp"il"' la ùndamnatlon de 1949 aussitôt relevée plur services rendus à la
Réiistance. Il note qu I uz homme aussi erigcant que KlarsfeW ne dépoæra plalnte
quren lgEg ., alors que lul, Mltterrand, a cessé de volr René Bousquct en 19E5 "'
i ,  

9u, Bousquet âi t  comnts des fautes 
I  condulsant 'à det crtmes',  I  ctest

*oÉ"or"utem"it lc cas', Bousquet I ttest leurré, iI stest fourvoyé 
r. M. Mitteffand

ne le ' réhabitite pas'.Il dlt les choses I comme il les voit ). t fe ntai Ûucun rcgrct
nû remordc à avoir', soullgne - t - ll. ' Et poarquoi donc ? Ce procès qui mtest fait
mtindigne... J'essaie de juger mes actions autant qu9 faire æ peut. Jc.1u!1 en paix

on"" ioi - même "1'Â11àire Bousquet : ' Le procès qui mtest fait mtindignc... 'n'

in Iz Monfu, 1l avril 1995, p 34 ) ; ' Françols Mltterrand revient sur ses relatlons avec
René Bousquet. Des exégètes de la pensée préeidentielle voudront retenlr qu'il

accepte enfti de parler dei ' crlmes ' de I'ancien secrétaire général dc- la pollce de
Vichy. Mals te ctret ae l'État continue surtout à être ' Indlgné-' _d1_ Procès _q_ul lul est
tal t ;1"rTraval l  dc mémolre t ' , inLaCroixL'Évércnpnt,  l2avr j l  1995,p3);  "  I -aréponse
tombe,immuable,crispée@mmeunhurlementsourdetnageur, la même que dans le livre de Pierre

Féan : , Sur le ænaii où vous vous placez, dit - il à Wiesel, I'afiaire Bousquct, je n'ai atrcunregret ni
remords à avoir, Arcan. Et powquoi func ? Ce procès qui m'estfait es! irtdiSttc '. Ë,trange ohtination : le
terrain où se place Wiesel eit cetui du Bousquet de la guerre, de ses fonctions soutl Vichy, -ses relations
avec les nazii, et la livraison aux Allemands, çi n'en demandaient Pas tant, d€s milliers d'enfants juifs de
larafleduVei6tliv'.'Ni regret ni remords ',donc" ( " Salnt Tonton perslcte et salgne,! ",
in lzCmailhclulrté,l2ivril 1995, p 1-8); " t Et René Boucquet ? 'Ilyaqælquecho-æ

d,infanant. Si j,ai ea qætEæs comphisances pow René Bousqlct, sachanr lc rôle qæ-.lui_atnihænt lcs
aoàments leiptus reôentnent cowtus, depuis une quiryzairc d'atutées, l'afiairc ar! Vgf- d'Hiu-, c'est - à -

dire Aus ces pâuwes gens, y compris ces ènfants ryi énienl destinés uu canps e dépor-tatbn aa four
crémanire - æ qui eit époiwntabtc, ce qui nu crève, moi aussi, le c(rew, ce qui n-æ- bouleversc -, si on
peut penser ati seconde qæ sachant cela laurats pa_être complaisant, on rne blesse, naturellement

iusqi'aufottdducæur 
r i 1 I L'introepectlon culturellc de Françols Mltterrend ', in Le

Figuo,15 et 16 awil 195, P 8 ).
2 Ce que montre, pa1 exemple, la consultation de ces formules : " Sa volonté de fracasser des
tabus, le réât rétospeclif de sa relation, sombre et amicale, avec René gousquet jeqent le tnouble et
alimenoientlacmf,overse'('Mltterrend, un acteur dcvcnu compllcateur de ilHlstohe ",
in Lc Figuo,l l mai 1995, p 7 ) ; " Quand il comprit que la rÉvélation tardive du pan pétainisæ de sa

ieunesdatt*r anéantir ltmige pieuse qu'il avait offerte à cetæ Francc qui lb_vait tant aimé, il prêta sa

iropp main à la démythincafion. n h manière de Faust, il fit mine de croire qubn pouvait Passer dans le
mgm" rouu"mentdu ùonbeau de Jean Moulin à la table dïm Rcné Borsqwt ' ( " La noetelgle du
souffteur de mythcs ', in Iz *bnde, l1 mai 1995, p VIU - tX ) i " P* 

- delàtoutes ces.' affaires ',

les nombrcuses et constanl€s campagnes de dénigremcnt dont il a fait I'objet, les ' révélatiors '- sur sa vie
privê, sur son passé durant I'Occupation, sur sc,n amitié p,rolmgê avec le ryqé{* q#.de lapolice
àe Vichynene Èorsquet, François Miuerrand, pendant oes quaûorze années à la têæ de lEtat, n'a jamais
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Trois papiers, publiés par La Croix L'Evéræment et Le Nouveau Détective,

apparaissent ensuite isolément 1. l,e premier met en avant, en la critiquant quelque peu,

I'amitié Mitterrand - Bousquet ; le second souligne I'aide apportée par François

Mitærrand à René Bousquet ; le hoisième préfère présenter les justifications du Président

et se demander si René Bousquet a bénéficié d'appuis politiques pour échapper à la

justice, question qu'il présente comme " terrible n.

Différents papiers se répartissent ensuite sur la période 8 -> 26janvier 1996 ;

période correspondant aux hommages rendus à François Mtterrand toutjuste décédé. Est

notamment rappelée I'amitié unissant François Mitterrand à René Bousquet. La

présentation de cette relation est accompagnée, dans la majorité des cas, par des critiques

aux origines diverses 2 ( publiées par L'Humanité, IzFiguo, Le Canard Enclnlné, Le

déposé une plainæ en diffamation " ( " Des ' affalr.es I et des morts n, in France Soiir, 16 mai 1.995,
p v I ) .
I Noos relevons ces séquences: " Le président socialisæ qui, par sa participation au régime de
Vichy et par son amitié tardive avec René Bousquet, toutes deux revendiquées enq,re tnès récemment sans
rêel mea culpa, a inconæstablement ajouté à I'affaire une troublante ambigulté " ( " CHIRAC
RECONNAIT LA ' DETTE ' DE LA FRANCE',inlnCroixL'Evércmenl, 18 juillet 1995, p
5 ) ; n René Bousquet, poursuivi pour collaboration avec I'ennemi, s'était vu omdamné à cinq ans de
dégradation nationale, peine aussitôt levée pour 'faitsderésisance'. Des ' fail's de résisnnce' en liaison
avec un réseau dirigé par un certain'Morland ', plus connu sous le nom de François Mitt€rrènd, qui
allaitdevenirprésidentde la République et garderpour René Bousquet une sollicitation qui a fait couler
bearcoupd'encre " ( " CEUX QUI ONT PEUR DU PROCES ', in Iz Nouveau Détective,9 novembre
1995, p 16 - 17 ) ; n C'est lorsqull travaillait pour I'administration de Vichy que François Mitterrand a
connu René Bousquet l,es deux hommes poursuivront une relation amicale pendant près de vingt - cinq
ans. Relation que Mtterrand tentera de justilier dans différentes interviews : ' Je n'ai rencontré Bou.squet
qu'utæ douzairc de fois 

', dit - il. Ou encore : ' Il n'y a rien de lonteux à voir Bousquet'. A une
journalisùe, il affirme aussi : ' C'est un lontnc énww.nt et cluleureux ' ", " Pielre Péan, le journaliste
qui a consacré un livre à oetæ question, doit témoigner lors du proês de Christian Didier ainsi que d'arres
spécialisæs de la seconde guene mondiale. Ils tenteront de répondre à cetûe teniHe intenogation : René
Borsqræta- t --il Hnéficié d'appuis politiques pour échapper à la justiæ ? " ( ' Mitterrand - Bousquet
UNE AMITIÉ PARTICULIERE ', in Iz Notneau Détective,9 novembre 1995, p 16 - 17 ).
2 Nous lisons, par exemple : " Après la parution d' ' Une jeunesse française ' de Pierre Péan fin
1994 et les révélations sur I'amitié de François Mtærrand avec René Bousqrct, ancien scqÉtaire général à
police de Vichy, M. Wiesel avait déclaré : 'I-e président a dt passer beaucoup de nuit sans sommeil ' n

( " Elle lTles€l : le sens de I'amltlé ', in L'Htrtwnité,9 jmvier L96, p 10 ) ; " quelle carrière,
deux septennats, eL luxe final et jouissance suprême, avouer Péain et Bousquet sans lbmbre d'une
intenogation" krade orgueilleuse d'un artisæ qui n'a crê que sa propre vie " ( " Mar Galb : il n'anit
le goût de l'absolu quc Wur M-nrêne ',inlcFiguo,9janvier 1996, p4E ) ; " Pas un mot clair
et net de frarche oondamnation ou de vrai regret sur des relations si prolongées avec Bousquet et quelques
autr€s... Autant 4e choses dont il est difficile de ne pas se souvenir " ( " CONSENSUS ET
CHRYSANTHÈMES ', in Ie CanndF)ùclminé,10 janvier 1996, p I - 8 ) ; " il tnouve encore la fqæ
de sbxpliquer. Sur son amitié suspecæ avec René BousqueÇ lbn des responmbles dc la rafle du Vel
D[liv ' ( " I-A MORT AU BOUT DU COURAGE',inI-e Norneur Détectîve,ll janvier 1996, p 16 à
19 ) ; " Comment s'étonner, dès lors, qu'au trou de mémoire sur le statut des juifs s'ajoute soudain une
imprécision inhabituelle sur les dat€s de la tnop longue fiéquenation de Bou-squet par M. Mtærrand ? On
ne peut décemment croire qu'en politique si avisé d'ordinaire le chef de I'Etat ait dt attendr€ 1986 pour
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Nouveau Détective, Le Monde et La Croix L'Événemenr ). Nous notons que des

papiers, proposés par L'Humanité et Le Monde,font état de cette relation amicale en

I'accompagnant par des propos de François Mitterrand 1. Nous sommes sensible aux

propos, sans détours, de France Soir et de Mirwte. Le premier titre contrecarre

I'argumentation de François Mtterrand selon laquelle il n'a rencontré que quelques fois

René Bousqu 62 ;lesecond tifre aflirme que François Mtterrand a fait retarder le procès

de René Bousquet parce que ce dernier était son ami 3. Toutefois, I'un des papiers

savoir à quoi s'en tenir sur les responsabilités du perconnage qui furent publiquement dénoncées bien
avant oette date. On le perrt encore moins quand on sait que M. Mitærrand fut, dès 1917, enawé de deux
anciens proches collaborateurs de Bousquet, Jean - Paul Martin et Pierre Saury " ( " Trou de
mémoire ', in Iz Monde, 12 janvier 1996, p III ) ; " nous pouvons faire jouer à plein ' la communion
des saints'- ce dogme que nous proclamons tous les dimanches dans notre Crédo -, en faveur de ce
pauvr€ François Mitærrand qui à tant à se faire pardonner ! Nous pouvons offrir nos prières pour lui. Il
en a plutôt besoin " (...) " Ce n'est pas le condamner que de rappeler ses mensonges, ses fourberies, ses
impostures, ses doubles jeux, ses trahisons, depuis le faux attentat de lbvenue de I'Observatoirç jusqu'à
ses relations ambigues avec I'antisémite Bousquet " (...) " futdré.Queinec ( Paris ) ( " APRES LA
MORT DE FRANçOIS MITTERRAND n , iî In Croix L'Evérument,23 janvier 1996, p 23 ).
I No* relevons ces séquences, par exemple : " Bousquet sera invité à t'ascension de Solutré, fera
partie du cabinet du ministre de I'Intérieur Mtterrand, dlnera chez lui et qu'en 1994 encore, le président de
la République dit de lui à Pierre Péan : 'C'était un homme d'une camre exceptionnelle. Je I'ai trouvé
plutôt sympathique, direct, presque brual. Je le voyais avec plaisir'. Mais ajoutera - t - il, ' je ne suivais
pas la législation du moment et les mesures prises '. François Mitterrand évoquera plus tard ses rencontres
avec Bousquet comme avec un homme ' acquitté par la Flaute Cour de justicp ' et ' que fréquentaient de
nombreux hommes politiques et hommes d'affaires' n ( " De Jarnac à I'Elysée : le vérlté drune
vie u, in L'Hwrwnilé,9janvier 1996, p 4à6) i''unanifidèle ', aconfié François MitterrandàPierre
Péan, ajoutant à propos de René Bou.squet, I'ancien secrétaire général à la police de Vichy :' C'était un
lnrwne d'une catrure erceptionnclle. Je lai trowé plutôt sympathiqnc, direct, Wsque brufal. Je le voy-ais
avecplaisir...'" ( n Les eecrets de Jeunesse d'un président n, in Iz Monde, 12 janvier 1996, p
m).
2 No* lisons : n Il faudra attendre les derniers mois de son second sept€nnat pour que le voile
commence à se déchirer publiquement sur la vie du président de la République pendant cett€ Éride
sombre de nofe histoire, sur sa présence et son activité à Vichy, comme sur les relations qu'il a
enhetenues - longtemps après la guene - avæ René Bouquet secrrétaire général de la police vichyssoise et
responsable de la grande rafle du Vel'dTliv ", " Il sera reproché à François Mitærrand sm passage à Vichy
et sa fréquentation de penpnnages tels que René Bousquet ", " I)es relations liées avec René Bousquet,
François Mtærrand parlera tnès peu sauf pour dire qu'il ne I'a rencontné que de rares fois à I'occasion de
réceptions, au milieu de la foule des invités ". [,€s faits avanoés par aett€ dernière formule sont remis en
question par l'auteur de ce papier qui énonce deux exemples venant les contarier : " Et pourcant, une
photo a été publiée, qui montne, en Ifl4, François Mtterrand assis autour de la même table que lui, dans
sa maison des [-andes. Et, pourtant, en llb5, 'I.a Dépêche du Midi ', dont René Bousquet est I'un des
dirigeants, verse 500 000 F pour alimenter la caisse de campagrre présidentielle " ( " LE TEMPS DE
LA GRANDE ILLU$ON ", 8 janvier 1996, p 4 ).
3 Ce que donne à peruler la lecture de ces formules : " François Mltterrend aura tout falt
pour évlter que René Bousquet solt Jugé pour ' crlmes contrc I'humanlté | et a vécu
son assasslnat comme un t deull personnel | " ( chapeau ), " On sait aujourdhui gue c'est
Fraryis Mtærrand qui est int€rvenu auprès de deux de ses gardes des Soeaux successifs, Henri Nallet et
Mclplle Vauzellg pourûenter de retar&rle cours de lajustice " (...) " Iæ présidentde la République était
hostile à ce procès pour une simple et borc raison : René Bousquet était son ami, ainsi qubn atteste une
photo prise en avril 1970, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, et sur laquelle on voit
I'ancien secrréaire général à la polioe déjeuner à Larche avec François Mtterrand, sa femme Danlelle et
trois autres convives " ( n Son aml Boucquet ", l0 janvier 1996, p 15 ).
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prduits s'abstient de faire état de cette relation amicale. Mais en résumant la destinée de

René Bousquet dans une chronologie consacrée au grands moments du double sePtennat

de François Mitterrand , France Soir 1 nous fait comprendre que la vie des deux hommes

s'entremêle, qu'il est impossible de parler de I'ancien hésident sans faire mention de sa

relation avec René Bousquet. De plus, dans un autre texte, proposé pat LeFiguo, nous

constatons que la population peut s'interroger sur la nature des relations Mitterrand -

Bousquet 2.

Enfin, trois papiers, proposés par des organes de presse distincts, apparaissent

isolément sur I'espace public. D'abord, I* Figaro note que I'amitié Mitterrand -

Bousquet tend à être occultée durant la période de deuil du Président... comme s'il

s'agissait, par respect pour I'honneur du mort, d'ignorer momentanément certains aspects

de sa vie3. Ensuite, k CanardEnclnlné, qui fait la critique du livre En toutes libertés,

s'abstient de préciser la nature de la relation unissant François Mitterrand à René

Bousquet ; il reprend seulement les propos de Danielle Mtterrand défendant son défunt

mari 4. Enfin, Cnla, plutôt critique dans une question ( sur la relation Mitterrand -

Bousquet ) posée à Roland Dumas, retranscrit une répolse défendant également I'ancien

hésident5.

1 Nous lisons : ' 1993 " (...) " E JUIN - Assassinat de René Bousquet, 84 ans, secréùaire

général de la poliæ de Vichy qui avait été inculpé d. 'jnT1s_ jgg$_ lhumanité ' le I tr mars 1991 "

i"f,ps cRiNDEs DATEs DE soN DoUBLE SEPTENNAT',8janvier1996,p6-7).
2 geque monte la lecnre de oete phrase : " Une aute question-br{lle les lèvres des adolescents :
, ettelkséuientsesrebtionsexactcsnec Péan? Et avec brcqtet? 'demande Jonathan " ( " Le
, bénératfon Mlttcrrand ' s'lntcmgc ' , in Le Figuo, 12 janvier 1996' p 5 ).
3 No* lisons : " Four quelques jours, tont est ouHié : les ambigutTés, les [ancunes, les amitiés
particulières avec un Bousquci teJieux dangeretx avec le Front national, la trahison des valeurs de la

à"*h" par oelui même qui Ctait censé les porteç le dernier discours ofliciel, à Bonn, qui rend hommage
iux brai,es soldats de la Ûehrmacht sans prcnmoer tme seule fois le nm de De Gaulle, I'argent dénoncé
au moment même où il régnait plus gloriêusernent que jamais... Tout est oublié dans lattendrissement dr

falxoonsensus,&lacmmuniônfacfioe" ( " Mlttcrrand : le comédie traglquc des edlcux ", 20

février 1996,p2),
4 Nous relevons cet extrait: n Mais pour le resûe il doit y avoir une manière mitterrandienne
d'écrire I'Histoire, Bousquet, Vichy... ef le debat qui s'ensuivit ? ' I*s attaqrys mensongères,
I'aclwrncmentà&slonoreiFrunpis,àfai.redanulàsesproclus'"(" Tatle Danlellc I cn toutes

llbcrtés I avec I'hlctolrc ",6 mars 1996, p 8 ).
5 Cr qræ nous omstatons à la lecnne dc cet échange :
- Gala: " Soir amitie pour le collaboraæur Bousquet, responsable de la déportation de milliers !9luits,
n'est - ce pas là qrælque chæe d'inacceptable potrr un homme comme vous dont le père a été I'un des

martyrs de la Résistance ? "
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3) Dimension argumentative

Les différentes unités d'information appréhendées, nous en concluons, corlme

dans I'affaire Roger - Patrice Pelat, que François Mitterrand est atûeint dans sa personne.

Lesjournalistes, en réagissant en leur propre nom ou en présentant les critiques de

différentes personnalités, se mobilisent pour dénigrer I'amitié de François Mtærrand avec

René Bousquet. Et comme pour donner plus d'ampleur à leur campagne de

destabilisation du Président, les rédactions proposent régulièrement et en quantité

importante des critiques de membres du parti Socialiste alors désolidarisés ; elles

ressassent le rôle de René Bousquet durant la seconde guerre mondiale. D'une manière

unanime, on reproche à François Mtterrand son amitié de longue date avec ce

personnâge ; sa manière de déclarer qu'il ne connaissait rien du passé de son ami

jusqu'en 19f36 ; son choix d'assumer une telle amitié, d'apprécier la camrre et la

sympathie de I'homme qu'il défend en répétant notamment qu'il a été acquitté par la

Haute Cour de justice. François Mitterrand est aussi atteint dans sa fonction. Dfférents

journalistes mettent en avant le fait que le hésident ait demandé à ses rninistres de freiner

toute procédure à I'encontre de personnalités inculpées de crimes contre I'Humanité ; ils

s'offusquent de la véritable motivation d'une telle entreprise. A les lire, le chef de l'État,

financé parRené Bousquet lors de sa campagne présidentielle de 1965, aen réalité voulu

" couvrir " son ami,le protéger contre toute inculpation.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques

Uaffaire René Bousquet concerne un hésident'couvrant' son ami ; prenant des

initiatives pour metfte en sommeil son prccès. Pour ce faire, François Mtterrand pétexte

- Roland Dumas: " Les relations entre François Mtærrand et Bousquet ne sont Pas tout à fait conformes
à ce qubn en dit aujourdhui. A partir du moment où le Pr,ésident a été informé du vrai Éle de Bousquet
pendantl'Occupation, il a rornpu définitivement avec lui. Et cela, bien avant g1r! Serge Klarsfeld et les
associations des enfants des victimes du nazisme ne déposent une nouvelle plainæ et ne réactivent la
prooédure. Jai beauæup parté avec Franpis Mtærrand de ætte affaire, notamment lorsqrc la. polémique a

iris les proportions que I'on sait Læs explications quTl m'a données et qu'il a données publiqrcment me

inraissent ffi€spondrc ûout à fait à la réalité " ( " Mltterrand, ses vle8, ses lecrete, ct mol ", 5
au 1l déoembre 1996, p38à4O).
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le refus de' raviver les plaies 'et la volonté d'aboutir à la ' réconciliation nationale '. Là

encore, les professionnels de la presse s'entendent pour dénoncer tout amalgame entre

intérêts privés et intérêts publics, entre motivations personnelles et bienfaits collectifs.

C'est ainsi que les relations amicales, appartenant théoriquement au domaine de la vie

privée, semblent vouloir être quelque peu surveillées lorsqu'elles concernent un

Président.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques

Parmi les rédactions intervenantes, Le Monde se place en journal leader en

proposant le nombre le plus important d'interventions. Toutes periodes observées prises

en compte, nous notons aussi que Iæ Monde, In Cro* L'Événement, France Soir,

L'Humanité, Le Figaro, IzCanadÛnclalné, Le Nouveaa Déteaive et Mirute donnent à

lire, ne serait - ce qu'une fois, des propos dénigrant la personne de François Mitterrand,

critiquant son amitié avec René Bousquet. Plus précisément, Le Monde, Ia. Croix

L'Événement, France Soir, L'Humanité et I* Figoo interviennent le plus fréquemment

dans ce sens et forment de fait un réseau médiatique | ; La Croix L'Événernent et Ir

Monde font cause commune pour proposer une image exclusivement négative du

hésident et de sa relation. Pour ce faire,les rédactions donnent à lire des réactions de

leurs journalistes, de personnalités politiques ( du parti Socialiste notamment ), de

lecteurs. A I'inverse, France Soir, L'Humanité, Le Figaro, Lc Journal du Ditnanche, Le

CanudÛttclwlné et&la publicisent, ponctuellement, quelques dires plus indulgents. Ie

Mondc se place aussi en journal leader pour proposer des interventions, sans détours, de

pointures journalistiques telles Thomas Ferenczi, Blwy Plenel et Patrick V/ajman. Par

contre, LeFiguo apparaitplus frileux en n'intervenant, pour la première fois, que le 13

septembre 1994, une fois seulement qte Le lournal ùt Dbnanchc, Miruûe, L'Humanité,

k Monde, FranceSoir, La Croix L'Événement ontdonné à lire des informations sur la

I Rér.uu médiatique que lbn peut également percevoir par le choix des informations donnês à lire.
En effet, nous oonstaûons de façon flagfanæ que oes différents tifes publicisent fr{uemment les mêmes
réactions de mêmes personnalités politiques.
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relation Mitterrand - Bousquet. Nous notons enlin que deux informations révélées par

Mirwte et L'Humanité netrouvent aucun écho dans [e reste de la presse. D'abord, le 16

juin 1993, Mirute met en avant le fait que René Bousquet a joué un rôle décisif dans le

ralliement de In Dépêche du Midi à François Mtterrand lors de l'élection présidentielle de

l!165. Ensuite, à la lecture de L'Hurnanflé, nous apprenons que I'ancien chef de la police

de Vichy a participé financièrement à cette campagne présidentielle ; ce que le titre

pÉsente avec gravité. Touûefois, ces informations ne sont pas immédiatement relayées.

Ces huit affaires médiatiques décomposées, nous comprenons que différents

points sont récurrents, de leur mise au monde à leur maturation. Ce qui nous permet de

définir un modèle de la construction médiatique de l'affaire.

ll. 2. 2 La définition d'un modèle de la construction médiatique de

I'affaire

La construction médiatique de I'affaire suit en général le même schéma, à savoir:

-> une situation initiale est poséet

-) uD déclencheur à Ia naissance de ltaffaire eurgit,

Ce dernier peut être un événement dramatique tel un suicide ( comme dans

I'affaire Pierre Bérégovoy ou François de Grossouvre ), une inculpation judiciaire

( comme dans I'affaire Roger - Patrice Pelat ), la parution d'un organe de presse ( par

exemple, dans I'affaire des photographies de François Mitærrand sur son lit de mort,

c'est la publication,par PuisMatch, de clichés du Président dêcÉdé qui fait scandale ), la
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publication d'un livre (tel Uræ jeuncsse fra.nçaise, Fratçois Mitterrand, 1934 - 1947, de

Pierre Péan ).

Les événements passés entraînent alors des réactions inter - médias. On a ainsi

une espèce d'effet 'boule de neige ' qui amène les rédactions à se mobiliser et à reprendre

l'événement en choeur. Fait qui nous a permis de définir des étapes au cours desquelles

ont lieu, selon les cas, des progressions, stagnations et régressions du nombre

d'interventions entre deux balises temporelles. Précisons que oes réactions inter - médias,

amplificanices, peuvent être de deux ordres :

- soit les organes de presse tendent à proposer, dans un même laps de temps, les mêmes

visions de monde et points de vue ( comme dans I'affaire René Bousquet, par exemple )

-> on a alors un modèle synergique,

- soit les organes de presse tendent, dans un même laps de temps, à émettre des points de

vue différents, à rejeter les réactions de leurs concurrents, à provoquer ainsi débat sur la

placepublique ( comme dans I'affaire Mazarine, par exemple ) -> on a alors un modèle

polémique.

Modèles gd, pou une même affaire, peuvent se conjuguer et être éitérés en

fonction de I'apparition de nouveau( centres d'intérêts ( ainsi, dans I'affaire du cancer de

François Muerrand,la sortie de I'ouvrage Le GrandSecret relance I'affaire ).

La mise en avant systématique du comportement particulier de chaque support

révèle que des complicités ( non avouées ) s'installent entre les tihes d'inforrration

générale. D'une manière générale, ces derniers ( les quotidiens notamment ) se relayent,

se répètent et adoptent une même attitude critique à l'égard de François Mitterrand. Ils

forment ainsi un réseau. Ce qui est différent pour les titres spécialisés dans le traitement

de la vie privée qui se contentent de proposer leurs propres informations, de ne

développer que ponctuellement les révélations faites par leurs concurrents.

-> finalemeng apparalt une nouvelle nepr€sentation



3 7 9

Ainsi, dans l'affaire François de Grossouvre les premiers papiers proposés par La

Croix L'Événement, I-e Figwo, Le Joumal du Dimanche, I* Monde, Mirute et puis

I'ldch indiquent que François Mitterrand et François de Grossouvre entretiennent, sans

conteste, une amitié sans faille. Mais le temps passant, les événements et dires produits,

François de Grossouvre n'est plus que prÉsenté, dans les derniers papiers répertoriés, par

sa fonction professionnelle.

Comme nous I'avons noté, la publication d'un organe de presse ( avec

I'information exclusive qu'il propose ) peut être un déclencheur à la naissance d'une

affaire. Toutefois, il nous faut préciser que tous les quotidiens et heMomadaires ne

peuvent être appréhendés de la même manière. Si tous ont le pouvoir de révéler, tous

n'ont pas le pouvoir de mobiliser I'ensemble des organes de presse. Ainsi, nous avons

remarqué, au cours de notre étude, que Mirutte, Cflla et FranceDùnwtclu ont publicisé

des scoops ; pourtant ces derniers n'ont h.ouvé aucun écho dans la presse. Un exemple ?

Lorsque Minwe évoque dans ses pages la vie illégitime de François Mitærrand, on ne lui

accorde aucun égard. Quelques années plus tard, une publication de Pans tr'Iatch,mettant

pourtant en avant la même information, suscite I'engouement. Qu'est - ce qui explique

I'effet de contagion et de mobilisation qui a suivi ? Certes, le magazine propose une

interview d'un journaliste de renom et donne à voir des clichés du Président en

compagnie dc lvlazarine. Clichés qui ont une grande authenticité : n dans la photographie,

je ne puisjamais nier que' la chose a été là' n (...) n toute photographie est un certificat

de présence n ( Barthes, 1980, p l2o - 135 ). Mais ce n'est certainement pas

exclusivement pour ces raisons que l'action du magazine est relayée.

Les médias constituent, pow reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu, 1n

champ de production, c'est - à dire, un espace de production dans lequel chaque

producteur est influencé par les auhes producteurs. C'est un microcosme qui est régi par

des forces internes, par des conflits, par la concurrence, de sorte qu'on ne peut

comprendre laproductiond'unjournalqu'en éférence avec celle des autrres journaux.
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Deuxindicesreflètentalorscettefermeture du champ sur lui - même : la revue de presse

et la reprise d'informations entre médias ( lors de I'analyse de I'affaire René Bousquet,

nous avons noté que les journaux vont jusqu'à publiciser les mêmes propos de mêmes

personnalités politiques ). Toutefois, le comportement même des professionnels de la

presse écite nous amène aussi à comprendre que dans ce champ médiatique, espace

d'intervention des institutions médiatiques, deux'sous - champs ' sont en quelque sorte

différenciés:

- la presse généraliste ( avec notamment Le Monde et PæisMarch dont nous avons noté le

pouvoir de Évéler et de mobiliser les autres organes de presse ),

- la presse ( étroitement ) spécialisée ( avec notamment Galaet FranceDimanclre dont les

informations transmises ne sont pas relayées, dont les interventions restent isolées sur

I'espace public ).

Néanmoins, un titre comme Mirute, classé par les typologies de la presse

consultées dans la presse dTnformation générale, voit aussi ses actions ignorées par le

reste de la presse. Nous proposons donc de considérer deux types de presse dans

lesquels nous classons ainsi les titres de notre corpus d'étude : presse ' sérieuse ' ( avec

FranceSoir, In Croix L'Événement, L'Humanité, Le CanardEnclnlné, Le Figaro, Le

IournalduDirnanche, Iz Monde, Pçis Match ) et presse ' non sérieuse ' ( avec Frætce

Dinwtche, Ctala, Ici Ptis, Le Notneau Détective, Point de Vue - Images du Monde,

Voici, Mirute ). Nous précisons alors que les tifes de cette prcmière catégorie se réfèrent

régulièrement ( en citant parfois leurs sources ) aux informations transmises et aux

actions entreprises par les uns et les autres. Toutefois, ils veulent donner I'impression

d'ignorer toutes interventions des titres de la seconde catégorie ( même si en réalité, ils

peuventlesconsulter)l.Pourleur part, les périodiques de la presse'non sérieuse'

1 Faitque Minatedérpnceetcritiqued'ailleurs: i t Minute', dit - on dans les milieux parisiens,
n'est pas crédible- Crest la raison pour laquelle scs informations sont tus. Raison officielle... Car par
quel prooédé magique la même information, douteuse quard elle est imprimê dans ' Mnutc ', peut - elle
devenir digne de oonsidération quand'Læ Monde', ou ' Libération', ou 'Paris lvlatch'la reprend, au déail
pnès, quelques jous ou plusieurs mois, plus tard ? Une seule explication s'impooe : une information n'est
aujourdhui 'convenable 'en France que si elle est transmise par un organe de presse ' politiquement
corr€ct " (...)' 'Minuûe 'ne serait donc qu'une banque de données dans laqrrclle on puiserait selqr les
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tendent à délaisser les actions commises par I'ensemble des organes de presse ( qu'ils

jugent et / ou citent qu'exceptionnellement. Quand c'est le cas, ceux - ci font notamment

référence aux tiûes de la presse d'inforrdation générale ). Constat que nous proposons de

schématiser de la manière suivanûe :

- relations des titres de la presse ' sérieuse '
- relations des titres de la presse ' non sérieuse '

La presse écrite n'est qu'une partie du champ médiatique. Si nous nous attardons

sur son comportement, c'est parce qu'elle constitue le support de notre recherche.

Toutefois, nous voulons considérer un instant son attitude adoptée à l'égard de la radio,

de la télévision ou dlnternet. L'étude analytique de huit affaires nous pennet, en effet, de

proposer les idées suivantes :

- le média à I'origine d'affaires est la presse écrite. L'idée vulgarisée selon laquelle les

médias audiovisuels sont devenus aujourd'hui les médias dominants du champ

médiatique ne se vérifie donc pas lorsqu'il s'agit de mettre au monde une affaire,

- les titres de la presse écrite font ponctuellement référence aux médias audiovisuels.

Nous notons que les journaux font généralement mention des interventions télévisées de

François Mttenand. Ce dernier, en proie à différentes critiques, choisit toujours de

impératifs du moment et les manques d'inspirarion. De l'investigation au moindre cott pour carrières
raPides et frimes faciles. Sauf que, à notre connaissance, aucun de ces ' confrères ' n'a jusqu'à présent
souscrit d'abonnement à notre service d'investigation. I-a publication par d'autres des enquêtes que nous
avons réalisées - et le scandale que leur révélation euscite - a au moins ce mérite de prouver à noe lecteurs
que la confiance qu'ils nous accordent leur procure de belles lo'ngueurs d'avance sur les lecteurs d'autres
journaux prétendument informés " ( n l)éontologle et ' politlquement correGt t ", 22 févner
1995, p 4).
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s'expliquer à la télévision. Læs organes de presse présentent alors les propos tenus ( avec

une plus ou moins grande objectivité ) et s'autorisent même à émettre certains

commentaires. Par contre,les références faites à la radio sont exceptionnelles. Enfin,la

seule fois où la presse écrite s'intéresse à Internet a lieu au moment de la mise sur le Web

dt Grand. Secret.Les rédactions rapportent alors ce fait et informent du vide législatif

concernant ce suPPort.

Néanmoins, les journalistes de médias différents enhetiennent certaines relations.

Ainsi, lors de la sortie de son livre, Philippe Alexandre, journaliste à RTL, donne une

interview au magazine de presse écite,Puîs Match.

Parallèlement à ces différents médias, existe un certain champ éditorial. Notre

étude nous amène à soumettre ces constations :

- la parution de livres traitant de mêmes thèmes peut avoir lieu à une même période.

Ainsi, à quelques joure d'intervalles, deux ouvrages, à savoir Uneieunessefran'çaise,

Frarçois Mittenand,Ig34- 1947 etla.Maindroite dc Dieu,livrent à I'opinion publique

une manne de détails sur [e passé politique de François Mtterrand. Nous supposons alors

que ces publications simultanées résultent d'une pure coïncidence mais aussi qu'elles

viennent refléter une relation, calculée, entre éditions ( Fayard et I* Grand Livre du

mois );

- les informations transmises par certains ouvnages, nouvellement parus, sont présentées

parlapress€écrite( comme porx LeGrutdSecrer ) alors que d'autrcs sont ignorées

( c'est le cas du livre de Jean Montaldo, Mittetand et les qtoante volctns délaissé par la

quasi - totalité des titres de notre corpus d'étude ). Nous pouvons alors soumettre I'idée

selon laquelle certaines signahrres sont plus crédibles et fédémtrioes que d'auhes.

Nous notons enfin I'existence d'un certain système médiatico - éditorial reflété par

les faits suivants : desjournalistes rédigent des livres, des organes de presse publient des

exhaits d'ouvrages et des interview de ces écrivains - journalisûes.
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Avec François Mitterrand, des tabous sont transgressés, des comportements

naguère impensables voient le jour. Ces précédents peuvent faire autorité et servir

d'exemples aux institutions médiatiques. Tout dépend alors des sentiments et des

intentions réels des journalistes mais surtout des entreprises de presse que nous pouvons

percer par l'étude des discours tenus. En effet, ' l'affairisation ' est un travail

d'argumentation dont on trouve trace dans les papiers produits par les organes de presse

( d'information générale, notamment ) l. Leur consultation révèle alors que la

participation dejournaux et de magazines à la construction d'affaires n'est pas le fruit du

hasard. Bien au contraire. Leur action relève d'une volonté d'informer les Français de

certains événements et scandales. Mais elle reflète aussi une crise profonde des

professionnels de la presse. Ainsi, se profile I'ombre d'un nouvel épisode dans la

pratique journalistique où eqieux symboliques, identitaires et économiques sont les fils

conducteurs des actions entreprises.

I pans la prcmière partie dc notre travail, nous avorut décrit la situation dcs organes de presse
écrite, des ûextes législatifs en matière de vie privée, des comportements des Penonnages politiques. Il

s'agit à pésent de voir, au traven le regard du charnp médiatique, l'état de la situation entre le 1 sjanvier

196l etle 31 décembre 1996 ( Ériode au cours de laqtrelle éclaænt les huit affaires éhtdiês ). Four ce
faire, nous nous référons d'abord aux papiens propocés par les organes de presse de nobe ærpus d'étude.
Cee derniers s'avèrent être principalcment produits par les titres d'informatiott générale, les autres titres
n[mettant" généraleme,nt, ni oorrme,ntaire ni insinuation. Ensuiûe, et comme nous I'avons précédemment
expliqué, nor nous préoccupons des dircs des auûes <xganes de presse dTnformation générale dont la
prescntatim a dt être délaissée des grilles d'analyses. De tous oes PrcPos, nous retenons les plus
marquants.
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3. matique de ' I'affairisation I
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I. Enjeux symboliques et identitaires

La lecture des différents papiers produits au moment des affaires nous fait

percevoirunecertainevolonté de la presse écitefrançaise de suppléerauxinsuflîsances

de la justice ; un désir des organes de presse de créer ou conforter leur image de marque.

I. 1 La presse, champ qui cupplée la justice

Les rédactions et leurs journalistes entendent dénoncer les abus du pouvoir

politique en place comme tenter de combler certaines lacunes législatives en matière de vie

privée des politiques.

I. 1. I Pour une dénonciation d'abus de pouvoir du politique

" l,orsqu'ils rendent compùe d'un événement, les journalistes en donnent en

général des versions relativement proches, surtout quant aux ' faits '. Ce n'est pas qu'ils

échappent à I'humaine condition ! Eux aussi sélectionnent, trient, bricolent... Si les

journalistes s'avèrent des témoins plus habiles, c'est en partie parce que leur bricolage,

leur'construction de la réalité ', est lnur une part collective. I-es journalistes d'un même

M (cowrattun même secteur d'activité ) se côtoient, se connaissent, échangent faits,

évaluationsetinterprétations, et se forgent ainsi une vision plus ou moins commune des

événementsetdeleurconûexte(...) [-a concurrence entre médias d'information existe,la

fraternité et la sous - culture journalistique aussi n ( Ross, 1990, p 10 ).
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Au travers des différents discours tenus entre le 1 er janvier 1981 et le 3l

décembre 1996, une désacralisation du personnage politique est plus ou moins

identiquement proposée par les organes de presse. D'abord, dans plusieurs papiers, est

évoqué le contexte des affaires dans lequel les personnages politiques sont plongés. On

peut ainsi relever les formulations suivantes :

- u On plonge aux tréfonds de toutes ces affaires qui depuis plusieurs années secouent la

République " ( " Depuis 20 ans, dans sa vie une fernrne et un enfant ! ", in

FranceDirnanclæ, 16 au 22 iuillet 19D4, p ?5 ),

- " Lamode est décidément aux' affaires '. En voici une nouvelle, 'l'affaire Mazarine ' "

( " Mitterrand avait dit non... ",in FrarieSoir,5 novembre 1994, p 8 ),

- n Certaines des affaires qui mettent en cause actuellement des hommes politiques "

(' Vie privée, vie publique n, in I'a Croix L'Evénement,S novembre 1994,p 5 ).

Ensuite, I'absence d'idéologies des personnalités politiques qui compensent ce

vide en proposant, en dose importante, des éléments de leur vie privée est mise en avant

par lesjournalistes :

- " I-€s hommes politiques ont ainsi entrouvert la porte de leur chambre. Ils ont voulu

séduire, émouvoir, parce qu'ils ne pouvaient plus convaincre (...) L'homme politique n'a

plus rien à proposer que lui - même et en appelle à nohe admiration ou à notre

conviction ", annonce Max Gallo ( " Ltalcôve ee vend bien ", in L'Événement du

Jeudi,l0 au 16 novembrc 1994, p 18 ),

- " Iæ microcosme a évidemment prêté la main à l'évolution qu'il déploie actuellement. A

la panne d'idées, les dirigeanæ ont répondu par la multiplication des images. Ils en ont

usé et abusé. Le boomerang est là n, déclare pour sa part Sylvie Pierre - Brossolette

( ' vIE pnrrÉn : DoIT - ON SAVOIR ? ", in L'.Express,lo au 16 novembre

L991,p6aà67 ).

Cetæ attitude des hommes publics paralt alors troubler les journalistes ( quant à

leurpercepion de la vie privée de ces derniers ) :
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- Ils n se sont considérablement servis, depuis dix ans, de leur image personnelle, de leur

vie privée, pourfaire leur promotion. Du coup, on ne sait plus que très confusément où

se trouve la frontière ", indique ainsi Philippe Alexandre à Christine Ockrent ( " ' Oui'

mais f, t Non, mais t",inL'Express, l0novembre 1994,p74-75).

La désacralisation des hommes publics concerne aussi François Mitterrand.

Lorsque certains joumalistes s'aventurent à présenter sa présidence, ils dénigrent une

forme de personnalisation du pourvoir. Ce que montre la lecture de ces formules

proposées respectivement par Denis Jeambar et Philippe Alexandre :

- " Sceau de la royauté ", n Monarque ", n pratique monarchique du pouvoir ",

" sacralisation de sa fonction n ( n Où s'arrête leur vie privée ", it Le Poirx,S novembre

LW,p5gà61  ) ,

- " Je crois que nous sorlmes en monarchie. Un homme à tous les pouvoirs et n'a de

compte à rendre à personne u ( u t Oui, mais tr t Non, mais t ", in L'Express, l0

novembre 1991, p 74 - 75 ).

D'autres journalistes placent François Mitterrand dans une position tout à fait

commune en lui faisant perdre toute aura présidentielle. Nous lisons :

- " à nu " ( " I)epuis 20 ans, dans sa vie une femne et un enfant ! ", in Frure

Dinwtclv, 16 au ?2 irtillet 1994, p 24 ),

- " Monarque perdu n, " fin du règne " ( " Ifne exécution avec grâce ", in Iz Point, 5

novembre l99tl,p&),

- n A cet instant, le président n'était plus le président. C'était simplement un homme

inquiet du bonheur de son enfant r' ( 'r I Je vous présente ma lille ' n, in I2

NornteatDétective. 10 novembte l9*1,p6 -7 ).

Enfin, nous notons que les huit affaires médiatiques construites à partir de 1984

s'entremêlentpourfinalementatteindre, durant une douzaine d'années, le Président dans

sa personne et dans safonction
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Une telle désacralisation n'atténue probablement pas la volonté de la presse de

dénoncerles abus de pouvoir du personnage politique. Abus dont les bénéficiaires sont,

comme nous I'avons montré lors de I'analyse des huit affaires médiatiques,les proches

de François Mitterrand ( à savoir Mazarine, Anne Pingeot, Chris Forsne mais aussi René

Bousquet et Roger - Patrice Pelat ) ; abus dont une victime est le médecin présidentiel,

Claude Gubler, contraint de rédiger des bulletins médicaux erronés. Iæs journalistes

désirent alors revenir sur la trop grande confiance accordée au hésident ( du fait même de

sa fonction ).

Cette volonté de dénoncer les abus de pouvoir du personnage politique conduit

alors la presse à remettre en question les règles établies en matière de vie privée.

l. l. 2 Pour une remise en question de règles établies en matière de vie

privée du politique

Comme nous I'avons noté dans notre première partie, les professionnels de la

presse écrite sont parfaitement au fait de I'existence de textes régissant la publicisation de

la vie privée d'un individu. Néanmoins, les lacunes législatives en matière de droit au

respect de la vie privée sont également perçues par les organes de presse qui en profitent

pour soumetFe aux lecteurs,le plus naturellement possible,leurs interprétations. Certains

journalistes s'interrogent aussi sur les limites de la frontière entre vie privée et vie

publigue du penonnage politique 1. D'autres, sans donner de détails, réduisent le champ

I Nors lisons, par exemple : ' La qrnstion posée est dc savoir jusqloù pcut atler l'infortnatian ùæ
swwperrcwngepblicparrapport au reryct et à b. Wtection légitittu dc son donuinc prtvé'
('Dans ltlnttmité det charget publiqaæ',inl.e Mondc,24 sepæmbre 1994, p 2) ;'I.a
question est de savoir si la condition pnysique d'un chef dÉtat relève de ta vie privee " (. . . t " Mais si le
procédé et I'exploitation commerciale sot regrettables, il nbn rcste pos moins qu'un problème sérieux a
été posé ' (' Vle prtvéc ' , in It Figwo, 20 novembre 1981, p I ).
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de la vie privée du Président 1. Enfin, un certain nombre de professionnels de la presse

remettent plus ou moins ouvertement en question les règles établies en matière de respect

de la vie privée des personnages politiques.

Y - a - t - il perte de souveraineté juridique au profit des médias ? Pour Jean -

Claude Guillebaud, président de Reporters sans frontières:

- o ' on assiste aujourd'hui à une sorte de prolifération médiatique sur des institutions en

déclin : le débat politique passe maintenant par les médias et non plus par les partis ou le

Parlement. Id.em en matière de justice : les médias tendent à se substituer à I'appareil

judiciaire, accusant et donnant leur sentence dans la foulée ' u ( u LES UÉDHS lU

COEUR DE LA OÉIVIOCn^IUB ", in La Croix L'ÉvénemerX, 2O janviet 1993,

p  4 ) .

L,a prise en compte des actions des différents organes de presse de notre corpus

nous amène à constater que ces derniers s'interrogent ouvertement sur certains

événements, avarcent ou supposent certains faits mais ne s'astreignent que très rarement

à enquêter pour rapporter aux lecteurs 2 des éléments de réponse aux questions et

problèmes soulevés.I-e meilleur exemple concerne le décès de François de Grossouvre.

Certains titres insinuent son assassinat sans jamais en donner les preuves, sans jamais en

apporter des éléments d'information. Nous notons aussi que la presse cherche à

remédier, par un pouvoir grandi, aux lacunes des textes législatifs. Pour ce faire, elle

s'octroie la mission de contrôler le comportement et I'environnement du personnage

I 96 peut alore relever les formules suivanûes : " Vie privée ne rime Pas glec llÉ. s*,
Contraireinent aux apParenoes ... " ( " MARIER MAZARINE' SON UNIQT E FI,!,LE | ', in lci
P t is ,2 r / lau3Ojanv ie r1996,p8-9) ; "Onn 'a t tendp lus ,enFtance,dbnchefd 'E ta tquT lso i tun
modèle de vernr.-lvlais la protectim de sa vie privée est nécessairement moins granie que celle de I'homme
ordinaire"(" Llberté de la prcese et vle prlvée n,inlzFigaro, Snovembre L994,p2');' A
peine lc pésident a - t - il fini d'avaler son dessert que, déjà lne nguF Ae jogrytigtes - co. nvoqtÉe par

iui ? - l'àssaitlent de questions et le pressent de comme,nûer le moindre détail de t'acualité politique.
Éonne pôte, F. Mitærrad a compris, en un soupir, qull ' transportait sa fmction avec lui '. Alcs pour
ne vexèr personne, il y a été, de eon petit discourc " ( " MITTERR.AND PRENIT L|AIR' AU
GRAND - QUEVILLY', in La Ctoix L'bénement,25 novembre 19€i/' p8 ).
2 Codetrniers, rcndus méfiants, &ivent alors se conûent€r d€ ce jornalisme d'insinuation tendant,
d'une oertaine manière, à remplacer le journalime dTnvestigation
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politique en place. Elle apparaît alors intransigeant€ sur quelques principes I :

- les interférences de la vie privée du Président avec les deniers de l'État :

Les comportements privés des hommes publics ne paraissent d'aucune

importance. Toutefois, lorsqu'ils inlluent directement sur les caisses de l'État, il devient

impossible pour les journalistes de les ignorer. Alors, à la question posée par Pascale

Tournier,

- " Vous évoquez les rumeurs concernant I'existence d'un lils illégitime de Chirac. Dans

I'hypothèse où ce fils existerait, pourquoi le citoyen doit - il être averti ? n, Guy

Birenbaum rétorque : " On se retrouverait dans le même cas qu'avec Mazarine, la fille de

Minerrand dont I'existen ce a été révélée au public en 19*1. Iâ aussi, I'argent public serait

employé. Je suis en démocratie, j'ai le droit de savoir si mon argent sert à financer des

voyages privés au Japon et à éduquer un enfant ' ( o LE LIVRE QLn FAIT TREMBLER

NOS POLITIQUES, in VSD,4 au l0 septembre ?ntJ, p 14 - 15 ).

C'est ainsi que les journalistes, offusqués du fait que Mazarine, Anne Plngeot et

Cbris Forsne aient vécu aux frais des contribuables, trouvent légitimes de les en

informer;

- les incohérences entre les valeurs prônées par le penionnage politique et ses

pratiques personnelles :

I ge qui nous arnène à souligner que la ' mise en affaire ' révèle un chançment du raisonnement
des professionnels de la presse concernant leur attitude vis à vis de la vie privée des personnages
politiques.

D\rne argumentation basée surle pincipe suivant:
DowÉes

La vie privée est protégée
par la loi

Corr;lusion
le personnage politique est Læs professicurcls de la presse
conoerné par le texte de loi respecûent la vie pivée de lbomme
sur le respec't de la vie privée ; pditique
les p,rofessiomels de lapresee
respectent les textes de loi

Nors aboutissms à I'explicatio Euivante :
Schématisatim initiale : les professionnels dc la presse resPectent la vie privée de
lhomme politqw
Proflèmi1 qucstion ) : ta sinratim &itchanger. Fourquoi cee professionnels doiv€nt - ils modifier leur
atiude ?
Explicatio ( rÉponse ) : paroe qræ la vie pnivée de lhmme puHic peut influer sur I'activité ptttilique.
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Dans l'affaire du cancer de François Mitterrand, ce que les joumalistes reprochent

notamment au Président, c'est d'avoir promis la publication de bulletins de santé qui se

sont avérés être mensongers. Ils lui reprochent alors d'avoir trahi leur conliance en leur

faisant croire à une totale transparence. Et cela concerne aussi les informations données

sur son patrimoine. A ce propos, nous notons que si la loi exige du Président une

déclaration de patrimoine, elle ne paraît pas la vérifier. La presse s'attribue alors cette

fonction et dénonce toute incohérence. Ce que fant lci Paris,par exemple :

- , FRANçOIS MITTERRAND avait pour obligation de publier Égulièrement dans le

lownal officiel l'état de sa situation financière. Nous avons ainsi pu apprendre que son

salaire de président de la République s'élève à35 63 francs en 1990, ou encore qu'il

avaitacheté à Gordes dans le Vaucluse, une maison où il aimait tout particulièrement se

rendre l'été. Gràce à ces déclarations de patrimoine, nous avons aussi pris connaissance

des flucfuations de ses comptes courants ou encore de son livret A. Seulement, en maître

de I'esquive et du secret, il savait rester évasif quand les questions se faisaient trop

indiscrèæs. Pour sa vie privée comme pour les affaires d'F-tat il lui suffisait d'une bonne

formule ou d'une moue agacée pour faire taire les plus curieux. Aujourd'hui qu'il n'est

plus là, la preuve est faite que le Président nous a caché certains détails de son

pagimoine. Par exemple, si I'on en croit sa déclaration publiée par le Joumalofficiel le 3

mai 1995, François Mtterrand possédait une résidence de?53 mètres carrés, acquise en

octobre l97l,av?2 de la rue de Bièvre, dans le V e anondissement de Paris. Mais, en

fait, selon certains journalistes bien informés, il ne s'agirait là que de la surface au sol.

L'espace total des différents niveaux atteindrait en réalité 650 mètres carrés. Alors,

selon que I'on se fie aux chiffres officiels ou officieux, cet hôtel

particulier vaudrait eoit 5 millions soit 30 mitlions de francs ! n ( " Et

maintenant, autour de son héritage, un autre mystère.. . ', 17 au 23janvier

19D6,p l0-  l l  ) ;

- les inærfénences de la vie privée du hésident avec son rôle politique :
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- " Attention, la vie privée des politiques ne m'intéresse pas ! Sauf quand la dimension

privée influence le comportement politique ou crée un dérapage ", affirme Guy

Birenbaum ( ' LE LIVRE QLn FAIT TREMBLER NOS POLITIQUES ", in V.9D, 4 au

10 septembre ?frU3,p 14 - 15 ).

Il s'agit donc pour les journalistes de contrôler si le comportement du personnage

n'est pas influencé par sa vie amoureuse ( et s'il n'est pas I'objet de chantage ; ceux

informés des secrets de sa vie personnelle ayant alors un certain ascendant ). En effet, la

prise en considération d'une famille parallèle peut expliquer certaines des démarches de

I'homme public. Ainsi, on n'imaginerait pas mconter le règne de l,ouis XV sans faire la

moindre allusion à M rne de Pompadour, de tenir la chronique du siècle de l,ouis XIV en

escamotantM me de Montespan. Ainsi, peut - on comprendre le vif soutien de François

Mitterrand apporté à Roger - Patrice Pelat au moment de son inculpation dans I'affaire

Pechiney. Ce que Le Poirx ne maûque pas de signaler:

- " Cette famille en quelque sorte parallèle a causé de gros tracas au président de la

République. Au début du règne, c'était I'ami Pelat qui veillait à son existence matérielle

et, par conséquent, s'assurait un certain pouvoir sur Mitterrand. On comprend donc

I'ahurissante plaidoirie du chef de t'Éat à la télévision, à vous briser le coeur, lorsque le

compagnon de promenade a été mêlé à de juteux trafics d'influence u ( u Où s'arrête

leur vie privée n,5 novemble 1991, p 58 à 6l ).

Les professionnels de la presse tendent aussi à vérifier si le comportement du

personnage politique n'est pas inlluencé par ses relations emicales. C'est ainsi que dans

I'affaire René Bousquet, ces derniers accusent François Mitterrand d'avoir fait obstacle à

I'ouverture d'une procédure judiciaire contre d'anciens hauts fonctionnaires de l'État

français pour ' couvrir ' son ami. Invercement, les journalisûes s'autorisent à vérifier si

les actions d'amis du Président ne sont pas inlluencées par celui - ci. Ainsi, dans I'affaire

Roger - Patrice Pelat, I'ami du chef de l'État est accusé d'avoir acheté, parce que

bénéficiant de' tuyaux', un nombre important d'actions. Nous avons noté un penchant
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des rédactions à faire I'amalgame entre les actions du Président et celles de ses amis.

Comme s'il s'agissait pour elles de définir un monde dans lequel I'entourage du chef de

l'État ( tendant lui - même à n'avoir aucun défaut ) aurait une moralité inéprochable.

I-es journalistes revendiquent aussi le fait d'être informés des déplacements de

leur hésident. Ce que nous avons compris à l'étude de I'affaire des déplacements de

François Mitterrand au Maroc. Dans ce cas, deux faits sont ressassés et dénigrés par la

grande majorité des papiers produits, à savoir que les déplacements du chef de l'Émt ont

été cachés à la population ; que le Président, sous prétexte de séjours privés, a

secrètement mené une action politique. Une nouvel équilibre entre vie privée et vie

publique semble voir le jour: les déplacements privés d'un Président sont écartés de sa

vie privée parce que ces derniers peuvent interféreravec la vie politique du pays. Mais ne

relève t - il pas légitimement au pouvoir exécutif, ici le chef de l'État, de décider de

I'opportunité d'informer ou pas les Français de certaines démarches diplomatiques ?

L'exercice de la diplomatie ne nécessite - t - il pas intrinsèquement une certaine

discrétion ? Ne s'agit - il donc pas ici d'une tentative habile de remettre en cause un

pouvoir qui échoit naturellement au Président de la République, d'une volonté du

' quatrième pouvoir' de sïngérer dans le domaine du pouvoir exécutif ?

Il s'agit enlin pour les professionnels de la presse de vérifier si le Président est

physiquement 4pte à gouverner. C'est la raison pour laquelle certains écartent

catégoriquement de la vie privée du personnage politique cete composante qu'est la

santé l. Certains suggèrent aussi l'établissement d'une commission de médecins en

charge de contrôler la santé du hésident et d'en publiciser les observations.

I Nour lisons, par exemple : ' De la maladie, ûout doit ête dévoilé ... " ( o MITTERRAND : les
s€crets du livre inærdit', in FranceDinu.trhe,2T janvier au 2 févrter-1996, p 24 - 25 ) ; " Se
désintéresser dbne information importante ooncernant la santé du clref de I'Etat ? Impossible sans doute n
( " Rumeure autour de la santé de Mltterrand', in Franæbir,l9novembre 1981, p I -3 ) ;
" Les lmpllcatlons d'une maladle sur lrexerclce du pouvolr eont tclles gurellce ne
sauralent échappcr au contrôle dee cltoyenc. I Dèt lors; qutelle boarculc les
événementt, changc les conpoftcments, dêbouche tur dcs actiont ou dct rcfur,
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[,a presse se donne donc pour mission de révéler ces différentes interférences et

contradictionset ainsi de publiciser certains pans de la vie privée du personnage public.

Comprenons - nous bien : les journatistes ne paraissent ni vouloir entraver gratuitement I

le droit au respect de la vie privée du personnage politique, ni briser leur consensus

comportemental à l'égard de la vie privée des hommes et femmes publics, mais plutôt

conûôler et médiatiser les éléments de leur vie que les citoyens sont, à leur avis, en droit

de connaître. Ensuite, pour les journaux et magazines, participer à la construction

d'affaires, c'est aussi désircr créer ou conforter leur image de marque.

I. 2 Les organes de presse en quête dtune image de marque à créer ou à

conforter

A la lecture des différents propos tenus, nous notons un certain penchant des

organes de presse à légitimer et glorifier leur action et participation à la construction

d'affaires.

écrivalt à Juste tltre Plcrne Vlrnsson - Ponté dans Le Mondc en 1973 à pro_pos de la

mrledle di Georgee Pompldou, b santé du président, qutclb tolt cxccllentc ou
médiocrc, nteil itut son- blcn, ton problènc oa ton towl, nafa le n6trc ''

( " Censu-e " , in lz lvfunde, 2O janvier 1996, p 14 ) ; " Quard le président s'enrhume, c'est la France
qui eærnu" m'aexpliqué un paysan ardéchcis. La santé de I'un de æs hommes, on-le compend, sela peut -

titre aussi un peu tà nôtr,e daqs les mois qui viennent " ( n Les maladies qul l9s= menaccnt ", in lz
Nouveau DéùAive,2l avril 1988, p 4 - 5, ; ' Dans tout régime pésidentiel, I'homme en charge des

affaires port€ pratiquement seul sur ses épaules les destinês de la nation et le sort de dizaines de millions

dhomm'es et àe fetmmes. Il est parfaitement légitime que les citoyens demandent à eÛe exactement

informés de sa santé. Ils ont le droit de savoir si sa condition physiqw, mentale et intellectuelle lui
permet dbx€rær ses fqrctiqrs de façon satisfaisante" (' Vie prtvéc ', in Iz Wtofr novembre 1981'

P  1 ) .
I Nous noûons d'aillcurs quc les papiers, relevés dans le tme 2, traitant de la vie prilée__de

François Mittcnand sonl pour la Ëlupart, aswiés à des affaires ( les excepions gonSrn.ent Point de Vue
- hmgesduMonde etVoici). Lcs org3nes dc precse sont apparemmcnt Peu enclin à traiæç sans raisons
valables, de lavic privée du Résidcnr
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L 2. t Auto - légitimation de leur participation à la construction d'affaires

" Contrairement à la notion de ' responsabilité sociale ' des médias qui fait

référenceau devoir des journalistes d'assumer pleinement les effets et les conséquences

au sein du public de leurs actes professionnels quotidiens ( c'est le principe anglo - saxon

de l' ' imputabilité ' ), le concept d' ' utilité sociale ' des médias renvoie à I'idée que

I'actionjournalistique peut directement servir les intérêts concrets des citoyens, produire

des changements tangibles au sein de la société et donc aussi répondre par des initiatives

et des solutions aux véritables préoccupations de I'audience ( emploi, logement,

éducation, sécurité, qualité de vie, etc. ) n ( Watine, I9%, p 36 )'

Iâlégitinitéde I'informateur public qu'est le journaliste trouve alors son origine

dans la volonté ou le consentement des inforrrés, les citoyens, qui reconnaissent en lui un

reP'résentant 1.

Les Édactions etjoumalistes proposent une argumentation basée sur le rôle de la

presse ; sgr son utilité sociale participant d'un état d'esprit où celui qui détient un certain

pouvoir 2 met spontanément son inlluence au service de ceux qui n'en ont pas. Ainsi, ils

I r I-a légitimité de la presse se manifeste à tavers un ensemble d'inûeractions, de faits et de

mécanismes roéiaux parmi lèsquels on trouve ni plus ni moins un contrat social déléguant aux

j"r-rlirt t le rôle de ieprésentants du public auprès d1 délenteury de pouvoit-'.{T que 99s derniers
-rendent 

des comptes relatifs e I'accomplissement des devoirs et des responsabilités conférés par la

communauté. Ce-contrat social reconnalt-un espace de liberté aux journalisæs ; esPaae en partie limité par

les lois, mais largement laiseé au jugement des journalistes. Cett€-cmcen-tio3 coltractgill veut gue te

Ë;""lir"t" soiiune fonction so,ciâe dont la visée fondanrentale est de favoriser I'intérêt public, la

âéro".ti" 
"t 

le respect des vraleurs humaines de base par la diffusion dlnfmmatios vxaies et importanæs.
p*rôi*ptiq lelournaliste a le devoir premier d'assurer la vitalité démocratique de la société en

iofo*-t *r cmciôyens d€s faits pertinents à la conduite générale et autonome de leur vie "' note lvtarc
- François Bernier( 1996, P 178 ).
2 

' 
Notons que Noël Copin préfèrre plutôa parter d'influence qle de 'quatrième pouvoir ' : " I-a

question a dejà fait oouler et fera eise coirter beauæup d'encre :-Quel est le porvoir des médias ? Depuis

i;é;pr - {gand m parlait seulementde presle - on disttit que la presse était le quatrième pouvoir. Un

ffiil" qr init o qui"rt t" pouvcriç Valéry Giscad d'Estaing, a même dit un jour, à I'occasim d'une

ârp"gràèf""to*tei que h f,resse éFt.lg premiei pouvqT. Le mot'pouvoir'n'eot sans doute pas le bon'

1.a oresse et €ncorc moins ie monde disiarate des médias n€ Peuvent constituÊr un lnuvoir, ce qui

*Ë*., 
"o 

effet" qu'il y ait organisatiqr. Un de nc confrères disait qu'il t:ugry1t d'un empire sans

;;;ù: O" poûàit ptutc aùirmer qu'il y a une multinrde de petiEPPiTL If- qot .' influence '

iol;ffi;il-ô;Ë mor ' pouvoir'' ' i " LES rrÉprls- ' ET i NOUS ', in La Croix
L'Événcnent, 6 novcmbrc l9!R' P ?A ).
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déclarent ouvertement apporter aux citoyens des informations nécessaires 1, dénoncer les

abus et mensonges de celui qui gouverne la France 2 tout en restant en conformité avec

les lois et l'éthique 3.

" En matière de liberté de I'information, la France est I'un des pays les plus

avancés de la planète. Nous avons, nous, la possibilité de savoir chaque jour ce qui se

passe dans le monde, pour peu que cela nous intéresse. Nos joumalistes ne risquent pas

la prison dans le libre exercice de leur métier - (...) n il nous faut aussi garder à I'esprit

nos insuffisances, toutes les menaces qui continuent à peser, aujourd'hui, sur notre

système d'information. Je fais allusion, évidemment, à la double pression, toujours

recommencée, du pouvoir politique et de I'argent sur les médias ", déclare Roland Cayrol

( " Satisfaire le citoyen ou le public ? ", in La, Croix L'Evénement,2 et 3 mai

IW! p 4 ).

Lorsqu'il traite de sujets politiques, le journaliste n'échappe pas alu( suspicions.

Est-ildegaucheoudedroite?Appuie-t-iltellethèseparrapportàtelle autre? Joue -

t - il le jeu d'une homme politique ? I-a présentation et hiérarchisation de I'information

sont souvent les meilleures mesures du ' parti - pris ' d'un média 4. Si les

1 No* relevons ces interventions très significatives : ' En publiant I'article en cau:te, le Monde
savait qu'il s'attirerait de telles réactions.Il énit conscient du caractère cruel des informations qu'il livrait
et de la dureté des qucstians que celles - ci soulevaient. A l'évidence, on se trorrvait là aux limites du
dcvoir d'informer, qui est le nôtre, et du droit de savoir, qai est celui de nos lccteurs et, ant - delà, b
citoyens en général. I-e Monde a cloisi d'asswtrer I'un et de satistaire laatre, u risqæ dc cloquer des
sentiments qa'il est habitucllement prté à resryctcr ' ( ' Dans ltintimltê des clurget
publ iquet ' , inIz Monde,24 septembre L994,p 2); 'Lapresse n ( . . . )  "  son rôle estd'abord
dlnformer, dedécouwirlavffité.- une parcelle de la vérité - et de la faire connaltre " ( " La presse et
les affaf res ' , iî La Croix L'béncment, 26 janvier 1989, p ?/1. ).
2 Ce que Pwis Matchfait compnendre : " L'entourage du président de la République ( mais quel
entourage?A-t- i lbénéf ic iédeconf idencesduchefdelEtat?Etai t- i lchargÉdetransmettreun
message ? Et lequel ? ) a fait savoir ( A. f. p., 'Le Monde ', eb. ) que lvtazarine, la fille de François
Mitterrand, n'avait pas participé au vo),age de son père en Afrique du Sud. ' Faris ldaûch ' n'avait pas cru
devoir apport€r de précisions dans son numéro de la semaine dernière. Mais puisque les services de
lÉysée prennent le risque de démentir la présence effective de la jeune fille dans la délégation officielle,
pourquoi nos lect€urs ignoreraient - ils que le compagnon de Mazarine était I'invité du président de la
Républiqræ française ? En guise de consolation, puisquTl venait d'échouer à un examen... " ( Fapier non
titné, 17 novembre 1994, p Æ - 49 ).
3 Comme nous lbvons noté drns notre première partie, I'absenc€ de sanction est I'un des
principaux défauts du journalisme. Faoe à lTmpuissance de la dôntologie, oertains auteurs en appellent à
l'éthique. Comme la moralg l'éthique renvoie au( usages, aux moeurs, au Bien, tandis qræ ladéontologie
renvoie à des règles professionncllcs.
4 Si les complaisances peuvent être visibles par la tecture de dires avantageux tenus sur le
personnage politiqw, ellcs peuvent aussi se r€marquer par une non - information ou l'absenoe de raillerie
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professionnels de la presse admettent que certaines pressions se font sentir, ils prétendent

les combatfe 1 et se présentent ainsi libres de toute emprise des partis politiques et du

pouvoir sur leur dire et action ; ils se défendent de toute dépendance perçue par I'opinion

publique 2. C" qu'ils déclarent ouvertement contrairement aux personnalités politiques

qui ne souhaitent pas toujours s'exprimer sur le sujet 3.

menê sur le pereonnage public : " En vérité, le hésident dispose, sans intemtpion depuis quaùotze ans,
de la presse la plus docile, la plus révércncieuse, disciplinée jusqu'au mutisme qui se puisse tnouver dans
le monde, dès lors que la hatù n'est plus Prarfu. Il devrait lui etre reoonnaissant, au oontraire, d'avoir
respecté la loi du silLnce au risqræ de tahir les devoirs de l'information. Dans quels pays le chef de l'État
peut - il être doté d'une famille morganatique, sans se cacher, mais sans que lbpinion publique en soit
avertie ? ", décla^re par exemple Denis Jeambar ( " Où s'arrête leur vie privée ', in Iz Point, 5 novembre
1994, p 58 à 61 ). Et concernant les dirigeants des ' Guignols ' de Canal +, Geneviève Jurgensen explique
qu'il n leur fut par exemple reproché d'avoir tardé à introduire la marionnette de François Mitterrand : on
les soupçonna de complaisance. La vérité est plutôt qu'ils mirent longtemps à trouver le personnage
archétypal fort qui puisse représenær le président de la République auprès de la grenouille appelée
'Dieu'"('L'INSOLENCE EST LEUR METIER',inla Croix L'béncmefi,7 avril 1995,
P 2  - 3  ) .
1 r Les journalist€s sont pr€ts à défendre - bec et ongles - leur liberté contre toute pression ",
déclare NcËl Copin, parexemple ( " Politico . médiatiqucs ', in La ûoit L'Evénernent, ll avril
1992,pM).
2 Chaque année, depuis LÇffI, La Crob L'Événenænl et TéIétwa s'associent pour demander à la
Sofrès où en sont les relations entre les Français et les médias. En 1996, année de clôture de notre
rechercbe,Iz Crob L'Évércnent concluait alors à cette remarque : " C'est toujours le point noir de notre
baromètne. l,esjournalisæs ne sont pas indépendants des partis politiques et du pouvoir pour une grande
majorité des sondés (62% ) sans qu'interviennent vraiment les critères d'âge 9t de niveau des diplômes n.

( "Françals et médlae : la méflance se conflme", inlaCroixL'Evéncmen|,24 janvier 1996,
p 1 2 - r 3 ) .

Le terme i toujours " nous pousse alors à rechercher ce qu'il en est plus précisément. Nous
compulsons donc les études menées au cours des années colncidant à notre période de recherche ( à
I'exception de I'année 1988 non disponible ). Nous nous aperoevons alors que l'évaluation, par I'opinion,
de lïndépendance des journalisrcs est effectivement assez médiocre" A la question n Croyez - vous gue
les Journallstes sont indépendonte, crest - à - dire qutlls résistent eux pnecslons des
partis polltlques, du pouvolr ou de I'argent ?',réitérée d'une année sur I'autre, 63 % des
penlonnes inærrogées en l9B7 répondenq " Non, ils ne sont pas indépendants " ( " LES FRANçAIS
ET LES MEDIAS',inLaCroixL'béncment,10décembre l9tl,p2-3). Etelles sont59 % àle
penser en 1989 ( " MÉDIAS, LA coNFIANcE LIMITÉE t, in In Croi* L'Événcnent, 14
janvier 1989, p 2 - 3 >. L'année suivante, la question n'est pas @e. En 1991, 61 % des inærviewé.s
jugent les journal!.tes non indépendants ( " LES MEDIAS DEYANT LEURS
RESPONSABILITES ',iî La Croix L'Evéttcnænt, l0 janvier 1991, p 2 f 4r. En 1992, lbpinion
n'est pas interrogée sur le sujet ldais en 1993,62 % des personnes questionnês déclarent les journalistes
non indépendants ( " OUI AUX MEDIAS, NON AUX JOURNALTSTES ", in La Croix
L'Ëvétument,20 janvier L93, p2 d4).

A partir de I'année 1994, I'analyse est affinée. Celle - ci différcncie, en effet, les pressions des
partis politiques et du pouvoiç des pressions de l'argent. On noûe alors que 56 % des Français, en 1994,
jugent les journalisæs 4on indépendants des prressions des partis politiques et du pouvoir
( " FRANçAIS ET MEDIAS : L'ESPRIT CRITIQIE ',in La Croix L'Evénement,12 janvier
L991, p Z e q). Et ils sont 55 Vo en 1995 ( " MÉotls : LE REToIJR DB LA
coNFiANct 

-r, 
iD Ia Ctoix L'É\énemefi,l8 janvier 1995, p 2à4).

3 Ce qutrn papier pro@ &ns Lo Croix L'Évércnænt ne se prive pas dTnsinuer : " Unique en son
genre, I'enquêæ annuelle de la Sofrès, avæ LA CROIX - L'Evércnpnt et Télérana mesur€ la crédibilité
des médias et srest enrichie depuis deux ans de plusieurs questions relatives à I'appréciation que l'opinion
porte sur les journalistes, notiamment dans leurs rapports aux pouvoirs et aux puissances écmomiques.
Elle est de nature à offrir des angles de réflexion intéressants atrx candidats à l'élection p€sidentielle. Du
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Concrètement, nous soûlmes informés par la presse du fait que toute publication

de clichés du Président est contrôlée. En effet, depuis le premier septennat, les

photographies privées du locataire de l'Élysée sont fournies par Claude Azoulay,

photographe à Paris - Match, devenu quasiment le photographe officiel de François

Mitterrand. Nous apprenons également que les actions de la presse sont surveillées,

qu'elles peuvent être empêchées :

- " IJne information n'est aujourd'hui ' convenable ' en France que si elle est transmise

par un organe de presse ' politiquement correct '. Par un journal qui saura s'arrêter à

temps. Par des journalistes qui savent quand, pourquoi et dans quel but - hautement

stratégique nous n'en doutons pas - une information doit ou ne doit pas être publiée. Lu

et commenté dans les rédactions et les ministères dès la veille de sa mise en vente - il faut

bien que les Renseignements généraux s'occupent -, ' Minute ' ne serait donc qu'une

banque de données dans laquelle on puiserait selon les impératifs du moment et les

banques d'inspiration' (...) " C'est I'un des avantages de n'être pas aligné sur le

' politiquement correct' que de pouvoir enquêter dans I'indépendance absolue des

contingences politiques. C'est aussi notre honneur n ( * Déontologie et

t politiquement correct t ", in Mirutte,2?févier 1995, p 4 ),

- " Face aux ' affaires ', la situation et la tâche de la presse sont délicates. S'informer

sérieusement n'est pas facile. C'est même parfois dangereux : plusieurs de nos confrères

D'ont-ilspasreçucestemps-cidesmenaces ? n ( " La presse et les affaires ", in

La Croix L'Êvércment, 26 janvier 1989, p 24 ),

- n Pour annoncer la parution de ce numéro de I Minute t, le 17 mars

lgg3, nous avions prévu dee messages publicitaires sur RTL On nous

moins le pensions - nous lorsque nous avons communiqué à leurs services de presse respectifs la partie du
sondage ooncernant le 'tavail des médias 'en demandant à chacun un éclairage. Philippe de Villiers,
Jean - lvlarie I-e Fen, Robert Hue et Dominique Voynet, qui incament chacun des engagements politiques
très différene, ont bien voulu nous rÉpondr€. lvlais ce ne fut pas le cas dBlouard Balladur, Jacqrs Chirac
et Lionel Josptn. Des agendas déjà bien cbargés peuvent peut - êûe expliqucr ce refus. lvlais le trouble
demeure: oe eont lee I grands ' candidats, ceux qui ont donc un accès plus facile aux grands médias, qui
déclinent I'offre qui leur est faiûe de s'intenoger sur leurs rapporE avec ses mêmes médias. Pndence
æmplice ou négfigenoe ? ' ( " Des candldate mécontents des médlec ', 18 janvier 1995, p 5 ).
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indiqua clairement que ces messages, pour être diffusés, devaient avoir

un contenu atténué. Nous ayons donc simplement annoncé des

t révélations waiment étonnantes sur un persotrnage waiment

important '... Quant à ltÉlysée, il tenta en vain de nous dissuader de faire

paraitre ce numéro u ( " Pourquoi les Français ont le droit de sayoir ", in

Mitwte,9 novembre lgY+, p 2 - 3 ).

De plus, nous notons que les terûres de " veto n, d' n imprimatur ",

d' " autorisation ", reviennent régulièrement d'un papier à un autre ; nous apprenons, par

desjournali$es, que des écoutes téléphoniques ont été pratiquées par la cellule élyséenne.

Cette emprise du champ politique sur le champ médiatique peut être financière.

Par I'intermédiaire des administrations, tÉtat constitue I'un des premiers annonceurs. On

peut alors se demander ce qu'il en est de la liberté de la presse. D'autant plus que la

discussion de la loi des finances au Parlement fait apparaltre des crédits destinés à lui

venir en aide. Alors, certains ne voient pas d'un très bon oeil cette aide. Citons le cas de

Jean - François l(ahn, au( propos assez tranchants :

- " Quelque chose d'inour survient : le pouvoir politique annonce qu'il va subventionner

la presse ! 200 millions seront réservés à cet effet. C'est énorme ! C'est relativement plus

que Moscou n'a jamais versé à la presse communiste occidentale. Tout ce qu'il faut pour

aménager de belles niches. Le bakchich à la tête du client. Et en plus, à supposer que les

chiens acceptent la muselière, on leur réservera autoritairement fi Vo de la pub des

sociétésprivatisables.Tantpispourlelibéralisme"(...)nQuoi,direz-vous,n'y-a-t-

il pas urgence à sauverla presse ? Certes. Mais aucune cause, si noble soit - elle, ne doit

êtredéfendue àn'importe quel moyen ! " (...) n C'est à nous, dans le sêcret de notre

conscience, de nous interdire d'être jamais des chiens. Mais lorsqu'il n'y aura plus de

presse que ceux qu'elle puissent accuser d'être ' chienne ', c'est qu'il n'y aura plus

qu'une presse pounie ou qu'une press€ vendue. Voire subventionnée, si on préfère '. Et

ce propos est acæmpagné par un encadré dans lequel on peut lire la mention suivanûe :
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" ?frQ millions pour sauver la presse. Cette matne du pouvoir est par nature

empoisonnée " ( " [æs chiens ",inL'Événemeni duleudi,l3 au 19 mai I9ff3, p 6 à 8 -

10àls) .

Si les organes de presse déclarent se défendre de toute emprise politique, ils le

prouvent, d'une certaine manière, par leur acte. Ainsi, notre recherche révèle qtre Le

Figoo se montre tout particulièrement critique à l'égard de François Mtterrand. Ce qui,

du fait de son orientation politique, ne nous choque pas. Par contre, lorsqu'un journal de

centre gauche 1, comme Le Mondc,se plaît à révéler des informations sur la vie privée de

François Mitterrand, à critiquer ouvertement le Président, cela nous interpelle. Ce journal

a - t - il besoin de multiplier ses actions pour prouver son indépendance éditoriale ? Cette

interrogation vaut aussi pour les autres quotidiens de notre corpus d'étude qui se sont,

d'une certaine façon, alliés pour mettne au monde huit affaires médiatiques.

Les organes de presse légitiment ensuite leurs actions en évoquant I'attitude

incitative et permissive de François Mtterrand vis à vis de la médiatisation de sa vie

privée. Certains insistent sur le fait que c'est le hésident lui - même qui a voulu que des

pans de sa vie soit publicisés. D'autres soulignent que le Président trouve légitime la

médiatisation de certains éléments de sa vie privée. Mais si le comportement du chef de

l'É,tat est un élément largement exploité par les organes de presse,le personnage même du

Président peut être un élément de leur motivation. Les journalistes peuvent être en attente

d'une vengeance menée contre François Mitærrand ( ce que nous ne faisons que supposer

I Orientation qui, à en lire Piene Péan et Philippe Cohen, est quelque peu différenæ depuis 1994 :

" Hier organe de la ' deuxième gauche ', puis du ' cercle de la raison ', Iz Monde n'a plus vraiment
d'identité politique. Ce qui n'emt'che nullement les hommes politiques de craindre par - dessus tout son
pouvoir de nuisance. Non seulement le quotidien de référence srest affranchi de ûouùe logtqug idéologique
ôu politique, mais c'est lui, au contraire, qui est en poeition de I tenil l le persoqtel po-liti$ue et en
preàier tieu celui qui dirige les affaires oourantcs du pays : le hernier ministre. Au falte de I'inflwnæ du
Monde, quand Uonel Jospin était à lvlatignon, Olivier Schrameck, son direcæur de cabinet, s'entrctient
chaque matin par deux fois avec des journalisæs du service politiqye du quotidien de Éférenæ. Lorsque
Jean- - Pierre Raffarin lui a succédé, celui - cr a êté frappé par la fébritité régnant dens les bureaux de
lvlatignon jusquh lbrrivée du numéroduMonde, vers midi " ( 20CE!, p 599 - 600 ).
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puisque I'argument n'est pas avoué ). En effet, certains propos tenus montrent que les

professionnels de la presse ont été touchés 1 par les accusations portées par le chef de

l'État au moment des obsèques de Pierre Bérégovoy.

" Læs médias sont - ils I'expression d'une société ou façonnent - ils eux - mêmes

cette société ? Vieux problème : qui est premier, de I'oeuf qui devient poule, ou de la

poule qui pond I'oeuf ? n, se demande Noël Copin ( " LES UnOfAS ' ET '

NOUS ",in I-a Croix L'Evénernenf, 6 novembre I993,p Vl).

I-es rédactionsjustifient enfin leurs actions en proposant toute une argumentation

basée sur la responsabilité des récepteurs des informations proposées. Il est difficile

d'établir, de manière catégorique, qui inlluence qui dans le rapport médias - société.

Néanmoins, il est intéressant de souligner que les organes de presqe se placent aisément

en position d'inlluencés, comme s'ils n'étaient pas responsables du choix de leurs dires

ou de leurs actes. Ils notent alors que les médias ne font que se calquer sur la société en

attente d'informations sur la vie privée des personnages politiques 2 ; ils publient des

sondages 3, courriers de lecteurs ou micro - trottoirs reflétant la volonté des intervenants

" Devant le cercueil de Pierre Bérégovoy, à Nevers, le chef de tÉtat a eu les mots les plus durs
pour dénoncer ceux qui ont rlivé aux chiens I'honneur d'un homme et linalement sa vie au prix d'un
double manquement aux lois fondamentales de notre République, celles qui protèçnt sa vie et la liberté è
chacund'entrenous'"("Des' affalres I et des motts',inFrance Soir, 16 mai 1995, p VI) ;
' lvlais on peut regretter aussi qu'après sa l€vue de la presse anglo - sa(onne sur les mériùes économiques
de I'ancien ministre, M. Mtærrand se soit contenté de reprendrc à son compte les arguments de MM.
Charasse, Fabius, I/oard ou Lang. Qui sont, à ses yeux, les ' chiens ' auxquels fut livré Pierre
Bérégovoy ? Apparemment, le président a décidé, somme ses proches, de transformer cette tragédie
personnelle en affaire politique. Qu'importc le mystère de ce suicide, pourvu que lbn désigne quelques
coupables, d'autant plus affreux qu'ils ne sont pas nommés. Le gesæ de Piene Bérégovoy mérite mieux
qædespolémiques intéressées. Il force le respecL Il commande la retenue.Il nous r€met dans les yeux
cette mort qui est partout ' (' Lc silence ct le respect ', in Iz Figmo, 5 mai 1993, p I ), peut - on
ainsi lirc.
2 No* lisons, par exemple : " En choisissant de ' couvrir ', ou non, la vie privée des bommes
politiques, les journalisæs font appel à leur propre jugement, cert€s, mais ils tiennent compte, aussi, de
la société à laquelle ils s'adressent " ( " Aux royaumec des excès ', in L'Express, 1O au 16 novembre
1994, p 78 - 80 ) ; ' Le srccès des liwes dc Jean - Mern Hallisr et du Dr Gubler prouvc fhûérêt Mgitime
que swcitent tous les mystères de sa vie ' ( " FRANçOIS MTTERRAND Il auralt un flle de t
ans, prénommé îhomac, qul vlvrelt en Suède... ", in FranceDimatrchc,LT au23 février 1996,
p22 -?s).
3 ga 1996, par exemple, à la question pocée, ' d'après - vous, les Français qrt - ils ou non le droit
de ûout savoir sur la santé de leur président.. . ' , L'F,ryress donne à lire les rÉsulta$ suivants : " . .. avant
soné lec t ion /Ou i :51 /Non:48 /Sansop in ion i l " , " . . .Pendantsonmandat /Ou i :51  /Non:48 /
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d'être renseignés sur la vie privée de leur Président. Une manière détournée pour les

rédactions de proposer une vision de monde qui les arange. En effet, une telle pratique

est loin d'être altruiste. I-es titres sont moins intéressés par le fait d'exposer le point de

vue de leurs lecteurs que de servir leurs propres opinions et intentions. Ainsi, dans notre

étude, nous notons que les courriers sélectionnés et libres opinions présentées sont

généralement en parfaiæ adéquation avec les dires tenus, dans les articles publiés, par les

j ournalistes et rédactions.

En quête d'une image de marque à créer ou à conforter, les entreprises de presse

auto - glorifient également leur action. Ce que I'on peut constater à la lecture des papiers

produits.

l. 2. 2 Auto - glorilication dans la construction d'affaires

" Ltexercice de la citoyenneté appelle au contraire I'infornation sur

les véritables eqieux. C'est ce à quoi s'emploie ' I'Humanité ' u

( 'Indignation ",in L'Hununtité,4novembrp 1994,p 6 ).

Quelques titres tirent vanité de leur choix de délaisser la vie privée de François

Mtærrand. D'autres, au conhairc, se flattent d'en publiciser des pans. Mais quand ils le

font" ils se défendent d'ehe assimilés à la prcsse à sensation ( alors dénigrée ). Ce que fait

Pafis llftatch 1, par exemple, dont I'argumentation est même présentée pat France Soir t

Sansopinionr I  " ,  " . . .  aprèssamort/Oui:27lNon:66% /Sanso'pinion:2 " (  Papiernon t i t ré,25
au 3l janvier 1996,p35 - 37 ).
I purs un pa$er drauûo - défense publiépr PadsMabh,on peut relever les séquences zuivantes :
- " Rien à voir avec une prc$F qui se nounirait de scandales mais s'en veut rigoueusement lbp@ ",
- " 

' hris lv[atch ' ne sera jamais un joumal de dénonciation et dbnecdotcs graveleuses ',
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Le Figaro 1. Co**" s'il s'agissait pour ces titres de reprendre à leur compte les

explications avancées. [æs lecteurs pourront alors retenir que ce n'est pas parce que des

organes d'information générale traitent de vie privée qu'ils appartiennent à la presse à

scandale.

Hormis ces enjeux symboliques et identitaires, un journal ou un magazine peut,

pour raison économiqu eZ , parnciper à la construction d'une affaire se rapportant à la vie

privée de François Minerrand.

- n la presse française va incessamment rouler dans le caniveau. Daniel Filipacchi se refuse à suivre le
président de la F. n P. f., M. Jean Mot sur cette pente fatale ",
- " respecté les conditions essentielles de I'anonymat des personnes, de leurs adress€s, des circonstances "
( " Des préclsions et des Informatlons pour faire talre les tartuffes ', 17 novembre 1994,
p 4 6 - 4 7 ) .
1 91 peut ainsi lire les formules suivantes : ' I* rédacteur en chef de ltebdmadaire récuse la
comparaison avec rme oertaine presse populaire tnès prisée dans les pays anglo - sar(ons. Selon lui, il ne
s'agissait pas d'une affaire scandaleuse mais plutôt 'de lhisùoire de la ùerdresse entne un père et sa fille ' n

( "Mltterrand avait dlt non...',inFratæeSoir,5novembre l99l,p8);" Paris - Match' par
le volx de son rédacteur cn chef, Patrlck Mahé, a Justifté ea démarche, en pr€tant à
Frençols Mltterrand la volonté ile ' bver des tabout laû - mâme t. Le rrédacteur en
chef de I'hebdomadalre récuse la comparalson avec une certalne pncscc à ecandale
qureffectlonnent notamment les pays anglo - strons " ( " Effervescence autour drun
tabou brlsé ", in Le Figarc, 4 novembre 1994, p l0 ). On peut également relever la réponse de
PhilippeAlexandredonrÉeàlaquestimpooéeparAnneFulda " Nravcz - yous tout de même pas
I'lmprecslon dc falre iht Voûcl ? " : " Je ne fais pas du Voici.ll suffit de me lire. Cbst le cas
contrairc. Je n'ai rien écrit de scandaleux. Mais je ne vois pas pourquoi la capitale, le petit monde
informé,sauraitquelquechose,etpaslaprovince"("Phlllppe Alexandne 3'Je n'el pas voulu
felre un coup | ', in Iz Figuo, 4 novembre L991, p 40 ). il est alors intéressant de souligner que
l'émetteur de la question assimile le magazine Voici à un genre particulier de discours. Ce que le
récepteur de la question perçoit parfaitement. Puis ce dernier apporte dans la réponse donnée un
oomplément dTnformations au lecleur ( qui n'est pas foré de comprendre le sens de lTntenqgæion ) qui
sait alqs qræ faire du Voîci, c'ætfuire du scandaleux.
2 t-ex txganes de presse sont toutefois frileux à reconnaftre publiquement qulls peuvent, pour
raisons économiques, proéder à certaines actions. Nous devons donc nous contenter dcs quelques
rcmarques faiEspar certains journalisûes, pourensuitc dépasscr les dires tenus. Nous effectuons alors des
étub qui nouspermett€ntde mettc en lumièrç o€rtaincs râlités.
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II. Enjeux économiques

Le choix fait par un organe de presse de s'immiscer dans la vie privée d'une

personnalité politique peut être le fruit d'une volonté, inavouée, de miser sur un filon

éditorial resté encore inexploié maisjugé prometûeur.

On sait aussi que les rédactions n'évoluent pas isolément. Elles doivent, au

contraire, faire cas des actions entreprises par leurs concurrentes appartenant ou pas au

même groupe de presse. Il s'agit donc pour elles de suivre, relativement contraintes, les

démarches des autres tihes.

II. I Les organes de presse en quête de succès

" Demandez brutalement aux acteurs : journalistes, patlons ou publicitaires, à quoi

sert la presse. Ils vous répondront en choeur : ' Informer, distraire, cultiver '. En privé,

ils avoueront qu'elle sert aussi à gagner de I'argent " ( \Vouts, 1990, p?.fi).

Les journaux et magazines désirant améliorer leur situation économique peuvent

faire le choix, par exemple, de révéler différentes informatiorr sur la vie privée d'une

personnalité politique. En effet, le thème dont aucun titre n'a encore fait sa spécialité est

considéré par cerAins journalistes coûrme pouvant intéresser les Frangis.
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II. l. I Le choix de thèmes novateurs

Chaque titre fait un choix quant aux fonctions à remplir prioritairement, adopte

une formule qui lui est propre et qui fait sa spécificité. Cette dernière concerne tant la

périodicité, la forme que le contenu du journal ou du magazine. Toutefois, rien

n'empêche I'organe de presse d'opérer certains changementS... son but premier étant de

garder ses lecteun coûlme d'en fidéliser d'autres.

L'une des nouvelles formules rédactionnelles choisie peut concerner le traitement

de la vie privée des personnalités politiques dont I'exploitation reste limitée : d'abord, les

professionnels de la presse d'information générale, se tenant généralement à un devoir de

réserve, ne font que présenter les informations et photographies sélectionnées et

proposées par ces individus ; ensuite, les titres spécialisés dans le traitement de la vie

privée ne sont pas intéressés par les penonnages politiques.

[æ traitement d'un thème nouveau peut être une profitable aubaine pour un journal

ou un magazine à la recherche d'un accroissement de profit ou en difficulté économique.

Et ce d'autant plus que les organes de presse spécialisés dans le traitement de la vie privée

remportent un vif succès.

II. l. 2 Le choix de thèmes prometteum

Comme nous I'avons précédemment indiqué, le.s titres catalogués dans ' la presse

spécialisée dans le traitement de la vie privée 'ont, globalement, un tirage et une diffusion

totale plus importants que les titres d'information générale. Les journaux et magazines

peuvent êne alors tentés de tnaiter de vie privée. D'autant plus qu'ils apparaissent
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convaincus de I'attirance des Français pour la lecture de révélations sur la vie privée l.

Révélations qui peuvent apparemment concerner les personnages politiques puisque ces

dernières provoquent, quand les cas se présentent, I'augmentation des ventes des

publications dans lesquelles elles apparaissent :

- n En moyenne 806 00O exemplaires chaque semaine pov Voici, 623 000 prr France

Dimanclw, 469 000 pour /ci Ptis, 361 000 porn CnIa, 825 000 pour Parir ll,Iûch,

1 130 000 exemplaires lorsque le même Parts Match publie les photos exclusives de

Mazarine... n, annonceL'Événemetx du Jeudi ( " A quels seins se vouer n, 15 au

2l aoîtI996,p20).

Il s'agit alon pour les rédactions de devancer, de façon délibérée, la concurrence

en exploitant un thème nouveau et quelque peu apprécié. Mais leur participation à la

construction d'affaires peut être aussi un passage plus ou moins obligé. En effet, les

différentes rédactions françaises, évoluant au sein d'un environnement médiatique,

peuvent être entrainées un peu malgré elles à traiter certains zujets.

I Nous ligons, par exemple : " Pauvre Mazarine ! Pauvre Diana, pauvre Stéphanie ! C'est
scandaleux de les pourchasser ainsi. Vous avez vu les photos de Mazarine dans ' Spécial Truc ' ?
Comment ose - t - on publier ça !... Et chacun de se précipiter lui aussi par le tou de la serrure. Quitte à
erle choqué de découvrir ce qull a payé pour voir. Trêve dhypocrisie ! Iæ paparazzo nb fait qrc braquer
son objectif sur ce que nous rêvions de contempler. Sinon, par quel inexplicable phénomène les journaux
indiscrets ou sordides obtiendraient - ils un tel sucoès ? " ( " Nous sommes tous des voyeurs... ", in
L'Événenunt dt Jeudi, lO au 16 aott 1995, p 47 ) ; " Le chiffre fait peur : 20 millions de lecteurs
shrracbntchaqræsemaine les potins dc la presse Fople. 2O millions, cbst vous, cbst moi, cbst nous
tous... Voici,le plus ag€ssif, est aussi le plus vendu : 7lOyls exemplaires par semaine €n moyenne en
1995. Skit pès de 4 millions de lecteurs. ParisMateh ne totalise qæ 646 471 exemplaires, mais compte
plus de 4 8 milliqrs de lecæurs. bTarceDinodv et lciPaaris, qu'une certaine élite intellectuclle persisæ
à ûaiter par le dédain, atùeignent rcspoctivement 5fi266 et4l9 5G exemplaires. Plus que L'F.ryress,
fli;s qre'Le Nouvet Obsemaæur. peui a trois fois dus que L'fuércnuw au nuat I ces ipeciatisæs de
I'intimité des stars, il faut encore ajorûer &, Point de vae et VSD. A eux sept, ils vcndent 3, 2
millions d'exemplaires par semaine, soit deux fois plus que les huit quotidiens nationaux réunis ! "
( ' It€esc : 20 millions de voyeurs ', in ll,hriote, 9 au 15 juin l99|l, p & ).
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I.l. 2. Les organes de presse soumis à un environnement médiatique

Si le journal ou le magazine est une création intellectuelle remplissant des

fonctions sociales, il n'en reste pas moins que celui - ci est aussi un produit industriel

soumis aux lois économiques de son marché l. L'organe de presse doit alors devancer

ses concurrents en proposant I'information exclusive mais aussi réagir en fonction des

actions des autres titrcs.

lL 2. 1 La course à I'information exclusive

'Il faut savoir qu'à la télévision, à la radio comme dans la presse écrite, les

journalistes vivent I'oeil et I'oreille rivés sur le travail de leurs confrères : qui va ' sortir '

quoi demain ? C'est une question qui les hante quotidiennement. ' Des fois, j'ai des

bafiements de coeuravant d'ouvrir Les Éclps', confie une journaliste de laTribunc qui

souhaite garder I'anonymat. Elle sait que si ce journal concurrent du sien sort un scoop,

personne ne lui reprochera rien, à elle. Du moins pas ouvertement. Mais ses collègues

vivront cela comme une perte. Et elle - même se sentira diminuée : dans la pnesse, le

scoop est la seule mesure de la valeur professionnelle. Plus un journaliste sort des

scoops, plus sa valeur marchande s'accrolt" Le scoop valorise aussi le journal qui le

publie n ( Mamou, t99l,p 16l - 162 ).

Sous I'effet des modifications des gotts et des attentes des lecteurs, les organes

de presse sont constarnment menacés de modifier leur ligne éditoriale pour une nouvelle

ligne remportant lesfaveurs du public. Toutefois ces remises en question ne suffisent

pas. Encore faut - il, pour prospérer, que le titre devance ses concurrents en proposant

Itnformation exclusive. Uimportante rivalité existant entne les organes de presse amène

I ' La sacro - sainte loi du marché règne désormais sur la presee, oomme sur le resûe ", déclare
Albert du Roy ( " Nous sommes ûous des voyeuË... ', in L'béncnænt ùt Jeudi, 10 au 16 aott 1995, p
47 ).
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ceux - ci à être à l'afftt du scoop I auquel on reconnaît un intérêt économique

( augmentation des ventes de la publication dans laquelle le scoop est révélé ) et / ou

symbolique ( valorisation de I'image de marque du titre à l'origine du scoop : ce dernier

est repris par les autres médias et reflète I'investigation menée par le titre ).

La présence en France d'éditeurs étrangers peu coutumiers à respecter sur leur

territoire la vie privée des personnalités politiques peut entraînerun déploiement accéléré

et accru de scoops se rapportant au thème. Ce que deux personnalités dénoncent

d'ailleurs ouvertement :

- A la question posée par Ddier llassoux : " La pnesse française va . t - elle

t s'angliciser ' ? n, Jean - Marie Charon répond ainsi : n C'est à craindre. D'autant

que la présence sur notre ûerritoire d'éditeurs anglo - srxons va en s'amplifiant. Et que les

édiæurs français sont sensibles aux pratiques des pays voisins. Par ailleurs, si la réaction

dans le public est positive - ce précédent - notamment en terme de vente -, des pratiques

similaires risque de se développer. Surtout en période électorale. Des journaux comme

Voici, sans s'immiscer dans le domaine politique, ont d'ailleurs redonné une vigueur et

une vitalité à la presse qui mise beaucoup sur la révélation d'affaires privées " ( " ' LA

SOCIÉTÉ VA TESTER LA RT]PTURE DE L'INTERDIT ' '" iN I.A CTO|X

L'Evénement,5 novembre 1991,p 28 ),

I gr noæ tortefois que si des professionnels admettent I'intérêt du scoop, certains opérant pour la
presse diûe'sérieuserpeuvent aussi se défendre de le rechercher... comme s'il était quelque chose de
honteux. Ainsi, concernant la publication des photographies de François Mitt€rrand en oompagnie de sa
fille, FatickTrapierannonoe: " Fin sepembre, Roger Thérond avait décidé de surseoir à leur parution.
En effet, informé de lbxistenoe de ces images - et en ayant pris ænnaissanæ -, François Mfterrand n'avait
fait aucun cqnmentaire. Malch avait conclu à un feu orange. hs de publication dans lTmmédiat. hbliées
seules, sans actualité, elles auraient oonoouru à la révélation d'une double vie. Un ' sæop ' gratuit, ce à
quoi Roger Thérond sbpposait 'Nous avons prlé longuement de ce sujet, avec Daniel Filipacchi, dit
RogerThérond, et jamais lemo/'scoop ne nour est venu aux lèvres '. [-e détonateur, la coihcidenoe, fut la
sortie du livre de Philippe Alexandre, chroniqueur impertinent et informé de RTL, qui allait confirmer aux
déûours de quelques pages seulement, sans donner son nom, ni sans parler de sa mèrc - Iexistenæ de cetæ
fille duhésident " ( " La semalne où apparut Mazarlnc', in Lc Jowrmlfu Dfuailclrc, 6 novembre
t994,p I à5).
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- " I'internationalisation des médias et la présence grandissante sur le territoire national

d'éditeurs étrangers habitués à ne tenir aucun compte chez eux des protections préwes en

France par la loi pour la vie privée, en font un enjeu majeur et à court terme ", annonce

Yves Pltette ( " Vie privée, vie publique ", in La. Croix L'Evéncmezf, 5 novembre

1994, p 5 ).

" Ce qui aura marqué ces dernières années, c'est la constitution ou le renforcement

d'énormes groupes de presse multimédias, entraînant une accélération du phénomène de

concentration " ( Guérin et Pouthier, 1993, p2l), " L'heure de la concentration a

sonné n ( u Presse et démocratie o, in I-a Croix L'Événement,l janvier 1!86, p 2O).

De grands groupes capables de tenirtête aux groupes concurrents sont composés.

Enfonctiondeleurappartenance àcertains groupes de presse, les journaux et magazines

agissent alors de façon plus ou moins orientée.

ll. 2. 2 Lt prise en compte des actions de titres du même ou drautres

groupes de presse

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la manière doot un organe de

presse, enfonction de la situation économique du groupe de presse auquel il appartient, a

participé à la mise au monde d'affaires. Nous relevons alors les places occupées 1, en

terme de chiffres d'affaires, par les groupes de presse détenant certains des joumaux et

magazines de note corplls d'étude:

Premier rang -> Société Hachette Filipacchi déternnt France Dinutrchc, Ici Puis, I* Journd du
Dilrwrhc, Parris trûolch,
Deuxième rang -> Société Socpresse &'tænt Le Figoo, Fratæ Soir,

I No* explcitons ( cf. annexe 7 ) les donnês proposées par Daniel Jrroquu, données concernant
lesannécs 1992et1993.( 1995, p4l ).
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Troisième rang -> Société Prisma hesse déænant Voici, @b, .
Cinquième rang -> Société Bayard Presse déænartla Croix L'Evénemenl'
Treiâème Ëng -> Société Ir Monde détenantlz Monde ,
Trente - septième rang -> Société LTlumanité détenantL'Hunanité'
Trenæ - neuvième rang -> Société I-e Canard Enchainé déænant I'ecanûdhclafué.

Nous constatons alors que, toutes affaires confondues, les titres proPosant les

nombres d'interventions les plus conséquents appartiennent aux groupes de presse les

plus importants : Le Figuo ( 335 interventions ), France ̂Son ( 320 interventions ), Ze

Monde (264 interventions ).

Il nous faut ajouter qu'un titre comme Pæis Match, à I'origine d'affaires,

appartientau 1 er groupe de presse français. Nous pouvons alors supposer que les titres

faisant partie de puissants groupes de presse sont les plus à même d'assumer la

publicisation de révélations sur la vie privée de François Mitterrand ; publicisation

pouvant choquer parce que venant trancher avec les habitudes de la presse française.

Mais pourquoi un titre appartenant justement à un puissant groupe de presse, sans

difficulté apparenûe, se dsque - t - il à proposer sur I'espace public de telles

informations ? Considéré individuellement, nous remarquons que le magazine connaît

une baisse de son tirage et de sa diffusion entre 1981 et 1996 ( cf. annexe 6 ). Nous

pouvons alors imaginer qu'un groupe de presse, bien que prospérant, ne laisse Pas pour

autant ses titres sombrer économiquement et menacer l'équilibre financier de toute la

société. L'hypothèse que nous avons ultérieurement émise, à savoir qu'un groupe de

presse à la sinration florissante compens€ les pertes d'rme de ses publications et lui laisse

la possibilité de maintenir sa ligne éditoriale, ne se vériIie pas ici. Dans cette optique, les

organes de presse en difficulté doivent faire en,sorte d'améliorer leur situation

économique ( cette tâche est d'autant plus importante lorsqu'une société ne possède qu'un

seul titre ). Iæ fait de proposer un scoop sur un thème relativement nouveau est

apparcmment perçu comme une solution. Aux périodes où Paris trfuch et Iæ Monde

proposent leurs scoops, ces derniers connaissent certaines difficultés économiquet 1. C"

I Né*moins, nous ne pouvotrs en conclure que les tites proposent des scoops seulement pour
raisons éconorniques: avant Paris March, des quotidiens, en proie à de sérieus€s difficultés, auraient pu

traiær de la double vie de François Mitterrand qu'ils connaissaient. Mais ils ne lbnt pas fait. Nous
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dont ils s'abstiennent de convenir. Est - ce le fruit du hasard ? Ou est - ce qu'ils

proposent justement des révélations de manière à enrayer leur chute ? En tout cas, les faits

sont troublants. Par exemple, lorsque PsisMach publie, en L994,les photographies de

Mazarine, ce dernier connaît une baisse de sa diffusion et de son tirage depuis L99l ;

lorsqu'il donne à voir les photographies de François Mitterrand sur son lit de mort, le

magazineàun tirage en baisse depuis 1991. Et quand Le Morùe annonce,le 10 janvier

1996, que le Président souffre d'un cancer depuis l!)8L, le journal connaît une baisse de

sa diffusion et de son tirage depuis 1995.

Nous comptabilisons ensuite, dans des tableaux proposés ci - après 1, l"t

combinaisons d'interventions des journaux et magazines de notre corpru d'étude. Notre

objectif est alors de mettre en lumière la manière dont les titres interviennent ensemble sur

I'espace public, de faire apparaître les coalitions.

N M æ q C

pmtlor
qmm[nct

tùt6rfidtts
mlmdncr )

L t a I z I a J z z z

Dirnoachc
@u

Ici Poris
L2 NilV4u

Dtudw
rwaca vu

hrragct ù.
Monde

tlanaa Janf
l4 c?o|x

L'É"fuMt
LnMruu
12 car,û14
F.rEhnbé
t-c rag@

Lt toalua 4a
Dbnrelu
I2 Moruc
M,rwu

tsaf,t Marcta

pouvons alors nous demader slls ne maintenaient pas leur consensus sur le traitement de la vie privée
ies personnalités politiques en att€ndant & relayer I'intÊrvention d'un titrË à la légitimité irrévocable. ..
I Ces tableaux se lisent à la verticale, de la manière suivante, par exemfle : I date de paruton
oommuneenfie Fratx:,eDùnarclu, Frattcfuir, La Croix L'Evénenpnt, L'Hutmnité et12 n&ûdc ; I date
de parution commune ente Flance Dbtmtrlu, La Croix L'Évércnen, Le Fûguo et Iz lvbnde .
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Au regard de ces tableaux, nous pouvons émettre les propositions suivantes :

- plusieurs organes de presse interviennent, régulièrement, simultanément sur I'espace

public. A I'inverse, certains journaux et magazines ne publient jamais leurs papiers et

illustrations à une même date,

- les quotidiens d'information générale sont les titres intervenaût le plus souvent au même

moment ( ce que reflète d'ailleurs l'éhrde analytique de chaque affairc ),

- les titres spéciatisés dans le traitement de la vie privée interviennent exceptionnellement

ensemble,

- les coalitions entne titres du même groupe de presse sont, comparativement au nombre

d'interventions relevées, peu nombreuses ( nous sommes néanmoins sensibles aux

féquentes interventions simultanées ûr Figro et de FranceSoù ).
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Est - ce qu'un titre honore un autre titre parce qu'ils appartiennent tous deux au

même groupe de presse ou au contraire est - ce qu'un journal dénigre les actions d'un

autrejournal ou magazine parce ceux - ci appartiennent à des groupes concurrents ? Est -

ce que les évaluations d'un organe de presse faites sur un autre titre sont les résultats

d'une appréciation sincère du journaliste rédigeant la critique ou est - ce qu'elles

dépendent seulement de stratégies économiques ( un organe de presse prenant la défense

d'un autre organe de presse parce qu'il fait partie du même groupe ) ? Pour tenter de

répondre à ces interrogations, nous relevons enfin, dans le tableau proposé ci - après, les

ap,préciations rencontrées à la lecture de notre corpus d'étude.
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et tnagazines de notre corpusI*s appréciations, faites dans les pages des journaux
d'étude, par les orgaræs de presse et journalistes r :

pordor dn
mulcr

ltw qu

poprdcvé
uas I ( . ;ûz L:t3 t (.:ts a ut3 5 utÛ o Çrs 7 L:3 ù

novcmbrc
t994

"  '  Jc YOO3
prds.rtc Dt
trtrc' '

Jçq[ - r4l

Dnchd
(Iê Noureur
Wiw)
jugc Pcris
Match(+l

r o Juvrçr
1996 phié sur -on

lit dc nort :
protcatation
iblafanillc'

jtlgc Puis
Mobh(+)

novcmbrp
I  oRl

. H r u I G q ç

F. ltfi!.F
r ld '

LNUM'E

jtgc Pois
MalahG\
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t98l

- æ [
I t t e r û  r l

lt t rlLtr N
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(L'Iitunaîi0
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d o '

unm
Canùc
(L'IlwnitQ
jugc Poris
M4tch(-)

unruu
Gûèrr
(L'Ifutrat itq
jugc
L'Hwnité
(+)

1994

U Juvrçr
t996

4

coacleæc' Cabancs
@'Il|4J'wtité)
jtlgc Parts
Irhtch Gl

r / Juvrq
1996

- 
Lë Plq6

mûrvËréca
dc ' Prr{r .
MdrL t t

jutc Pdrit
Mûbh(-)

1996
'' L'Uru.
l o r  d ' u l
grrrd rcot
qll dciYrdt
nrpatcrÈ
m '

urr!çù ùruJû
(L'Ilutrwfté\
j u g c  1 2
Mondc G\ a
P4'is Mobh
t-)

t994
LE l!Vt! -

DIT BT LB
QU'EN DIRA
- T . O N '
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iugc Pûis
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1995
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jugc Paât
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Frgès
(Le Cznard
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j u g c  L
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I Nous envisagpons différents cas de figures :
- un organe de pressejuge une int€rvention drun autre organe de presse ( cas I ),
- un organe de pressejuge une interv€ntion de son organe de presse ( cas 2 ),
- un organe de pressejuge une intervention drunjournaliste extérieur à sa rédaction ( cas 3 ),
- un organe de presse juge une int€rvention dbn journalisæ intérieurà sa édactim ( cas 4 ),
- un journalisûe juge une int€rventio d'un auue orgare de presee qræ le sien ( cas 5 ),
- un joumaliste juæ une intervention de son organe de presoe ( cas 6 )
- un journaliste juge urc interventim dbn auû€ journalisæ extérieur à sa rédaction ( cas 7 ),
- un journaliste juge une inûervention d'un auhe journaliste intérieur à sa rédactim ( cas 8 ).

Précisons que noutl considérons qubnjugement est réalisé par un organe de presse lorsque le
papier consulté n'est pas signé ; qu'un jugement est réalisé par un journaliste lorsque le papier référené
est ammpagné par ltdcntité de son rédacteu.

Ces cas dc figures se retouvent dans les rubriques du tableau réalisé. Celles - ci sont ensuite
complétéespardesinformations r€levées. Nors précisons que les mentions + ou - ajou6es représentent
les valeurs positives ou négatives desjugernenb portés.

Nous notms enfin que nous faisodr cas de ûous les papiers retenus dnns ns grilles d'analyses
( avec périæxtee vertal et iconographiqæ ).
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A I'observation de ce tableau, nous notons d'abord que les critiques, du champ

médiatique sur le champ médiatique, sont ratres ( comparativement à la quantité de papiers

produits ). Nous remarquons ensuite que les jugements négatifs portés par des

journalistes et rédactions visent toujours des titres et professionnels concurrents,

appartenantetopérant pour un groupe de presse différent. Par contre, lesjournalistes et

organes de presse glorifient quasi - exclusivement les interventions de leur propre

rédaction ( dans deux cas seulement Le Noweaa Détective et France Soir complimentent

PæisMatch. titre détenu par un groupe différent du leur ). Nous pouvons donc penser

que les organes de presse et leursjournalistes tendent à orienter leurs discourc en faveur

de leurs propres rédactions mais aussi en faveur de celles ap'partenant au même groupe de

presse qu'elles. En effet, il apparaît une certaine coalition entre titres de mêmes groupes

qui, s'ils ne se flattent pas publiquement, ne veulent et ne doivent jamais se dénigrer.

Cette idée est confortée par la lecture de cet échange :

" Gala : Dernièrement, vous avez dt quitter Le Journal du Dirnarrche pour avoir

condarrnélapublication des photos de la fille de François Mitterrand dans PæisMatch,

qui appartient au même gloupe de presse.

Françoise Giroud : En ce qui concerne les photos de lajeune Mazarine, je maintiens

ce quej'ai dit etje ne le regette absolument pas.

Gala : Comment s'est passée la rupture ?

F. G z J'ar êté chassée ! Êtrc chassée d'un journal pour délit d'opinion, à mon âge, c'est

un honneur. Pour moi, il s'agit de la liberté de pensée, la liberté d'esprit n (n Francoise

Giroud A 78 ans, elle aborde enfln I'amour', in C.û1o,5 au l2janviet 1995, p Vl

à?Â) .
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Conclusion de la deuxième partie. Le troitement de lavie privée de François

Miaerrmddans lapresse écrite. De ta rupture dc t'équîlibre à la construction médïatique

d'ffiaires

Les différentes typologies consultées ne s'entendant pas sur les contenus des

catégories de la presse, nous démontrons qu'il est nécessaire de sélectionner, lorsque I'on

choisit de travailler sur la presse écrite, un corpus de titres à observer. Notre corpus

anêté,nous retenons tous les genres d'articles et d'illustrations alors publiés ( entre ll)8l

etL996 ) surla vie privée de François Mitterrand. Ce choix délibéé nous donne une vue

d'ensemble sur tous les produits médiatiques, il nous permet de comprendre comment

naît une affaire mais aussi comment celle - ci peut être empêchée ou avortée. Nous

constituons alors une grille d'analyse dans laquelle nous détaillons le contenu des

énoncés linguistiques et iconographiques relevés.

Cette tâche nous autorise à soumettre certaines hypothèses. Meux encore, la

masse importante de papiers et la variété des affaires de notre corpus nous pennettent une

mise en lumière du référent'affaire médiatique '. Quelle que soit I'affaire étudiée, des

paramètres président à sa mise au monde et maturation. Ainsi, pour un journal ou un

magazine, s'engager dans la constnrction d'une affaire, c'est faire des choix récurrents.

Ils concernent ce dont il va parler ( à savoir d'événements marquants, de tabous se

rapportant à la personne de François Mtterrand ou à ses proches ) mais aussi de la façon

dont il va le faire. En effet, d'une manière générale, les titres privilégient un type

particulier de papier, dïllustration, d'emplacement et de superficie ( de I'article et de

I'illustration ). Nous retenons également que les agissements des journaux et magazines

s'inscrivent dans un système où la plupart d'entne eux viennent précéder, provoquer ou
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en accompagner d'autres. On a ainsi une espèce d'effet ' boule de neige ' qui amène

différentes rédactions à se mobiliser ensemble et à reprendre un événement en choeur.

Fait qui nous pennet de définir des étapes au cours desquelles ont lieu, selon les cas, des

progressions, stagnations et régressions du nombre d'interventions entre deux balises

temporelles. Ces réactions inter - médias, amplificatrices, peuvent être de deux sortes :

soit les organes de presse intervenant dans la construction médiatique d'affaires

proposent, dans un même laps de temps, les mêmes visions de monde et points de vue

( modèle synergique ), soit ils donnent à lire des points de vue opposés et des critiques

envers leurs concurrents ( modèle polémique ). Mais ces interventions sont, selon le nom

des titres Éagissants, à apprécier différemment. En effet, nous démontrons que tous les

organes de presse n'ont pas le pouvoir de mobiliser I'ensemble des journaux et

magazines français et proposons, de ce fait, de distinguer les titres de la presse

' sérieuse 'de ceux de la presse 'non sérieuse '.

I-a généalogie dehuitaffaires se rapportant à la vie privée de François Mitterrand

faite, nous révélons ensuite que les choix d'interventions des organes de presse ne sont

jamais innocents. En fait, ils répondent à des enjeux symboliques, identitaires et

économiques. En effet, lorsque dans le champ journalistique, certains journaux et

magazines construisent à un moment précis une affaire sur un thème tabou, qu'ils soient

seuls ou solidaires avec d'autres, qu'ils suivent ou contredisent leur ligne éditoriale

permanente, ils visent un effet final déclaré ou non, ils se donnent des enjeux. Ce que

I'on perçoit, de manière plus ou moins flagrante, à la lecture de propos tenus par des

rédactions etjournalistes mais aussi à lbbservation de leurs attitudes.
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coNCLUsroN cÉNÉnaLE

L'affairisation est une représentation multidimensionnelle qui autorise les jeux

institutionnels. Ces derniers sont possibles parce qu'ils dépendent d'une marge

d'imprécision ( de flou ) causée par des difficultés à installer des frontières précises et

stables entre des ordres de phénomènes publics et privés. Des équilibres provisoires se

créent alors ; des tabous et êglesjournalistiques expliquent et entretiennent ces équilibres

partiels. Les huit affaires étudiées ( de 1981 à 1996 ) au registre de la vie privée de

François Mtterrand relèvent des grands tabous actuels de la société française que sont les

sentiments,les amitiés, le sexe, la mort, I'argent, la politique et la religion. Ces tabous

sont, selon les cas, confortés ou bousculés ( réunion des familles légitime et illégitime de

François Mitærrand à ses obsèques, par exemple ).

Sur le plan médiatique de la presse écriæ française, I'affairisation ou construction

médiatique de I'affaire peut être étudiée dans sa double dimension sémantique et

pragmatique.

L'affairisation est au carrefourde plusieurs ordres. Dans certaines alTaircs,l'ordre

du réel ( qui conduit à la représentation corlme construction mimant le réÆl ) semble avoir

le rôle dirpcteur. C'estrle cas pour le décès de François Miuerrand, de Pierre Bérégovoy

ou de François de Grossouvre, par exemple. [a mort, et avec elle la santé et
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la religion, ont tenu un rôle prépondérant dans I'affairisation de la vie privée et politique

de François Mtterrand.

Sur le plan de I'imaginaire collectit la maladie pousse, d'une certaine manière, à

interpréter tous les faits et gestes du Président et à ainsi évaluer l'évolution de son état de

santé. La fragilité physique et la disparition du chef de l'État tendent ensuite à dynamiser

voire à multiplierla naissance d'affaires.

Dans certaines affaires, I'ordre médiatique semble avoir cherché à tenir le rôle

directeur pour déboucher sur I'affaire comme construction d'événements issue des

médias, provoquée par eux. C'est le cas pour I'affaire Mazarine, par exemple ; affaire

dans laquelle le sexe et I'argent sont les tabous principalement concernés.

Au terme de notre recherche, nous comprenons que ces ordres ménagent des

situations complexes où se tissent des relations entre affaires concernant la vie publique et

la vie privée, entre médias généralistes et médias spécialistes, sans que I'on sache

toujours de manière limpide qui ou quoi dirige les opérations. Néanmoins, nous notons le

pouvoir mobilisateur et fédérateur de Paris Malch et du Monde. Nous comprenons

égalementquele journaliste français joue à provoquer le scoop parfois pour des raisons

économiques, souvent au nom de la défense des droits du citoyen. Soucieux de vérité et

de momlité, ce professionnel se donne alors pour mission ( aflichée ) de vérilier et de

contnôler si les intérêts des Français ne sont pas lésés, bafoués et hompés.

" Pour atteindre certaines de ses cibles, Le Monde bâtit des accords occultes et

crée de 'facto' une caste d'intouchables englobant même parfois certaines personnatités -

ællesCharles Pasqua, Nicolas Sarkozy - dont le lecteur jurerait qu'ils sont pourtant des

adversaires du Monfu. Bref, le quotidien de référence dénonce quand cela I'arrange.

Mais quand il y va de son financement ou des liens de connivence qui concernent ses

dirigeants, il dissimule ou ment à ses lecteum n ( Péan et Cohen, ?m, p l8 ).
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Face à un tel constat, quel crédit peut - on accorder à cette mission d'utilité

publique de la presse ? Cette interrogation est d'autant plus légitime que nous avons noté,

au cours de I'analyse des différentes affaires, que les organes de presse tendent

régulièrement à proposer une vision de monde relativement identique ; que le poids des

invariants du discours journalistique finit par produire une unification oeuvrant, d'une

certaine manière, pour une mémoirc collective.

Mais peut - on laisser, en toute conscience, la presse s'arroger le pouvoir de

focaliser, d'amplifieç de taire ou de choisir notre perception du monde et des

événements ?N'est - ce pas au contraire à la presse de nous offrir une vision différente

des faits surgissants et / ou propulsés en avant - scène ? Le principe selon lequel l'union

fait la force se vérifie parfaitement lorsqu'il s'agit de construire des affaires atteignant

François Mitterrand. Mais cet unanimisme n'est - il pas aussi une faiblesse ? Ne

discrédiæ - t - il pas la légitimité du rôle d'information de la presse ?

[æs titres ne dénoncent pas seulement les affaires, ils les provoquent. Quand les

attaques ne sont pas direcûement dirigées contre François Mitterrand, elles concernent ses

proches. Ce qui crée, autour du personnage du Président, un climat perpétuel de

suspicion. Suspicion qui en politique est très mortifère. Comme il n'y a pas de fumée

sans feu dans I'inconscient et I'imaginaire collectifs, François Mitterrand apparalt

toujourscoupable.Y-a-t-i lderrièreunetelledémarchedelapressefrançaiseune

volonté politique d'atteindre un chef d'État socialiste, élu deux fois à la présidence de la

France ? En tout cas, I'image de François Mitærrand est, en toute conscience, largement

miseàmal.

La multiplication d'affaires sur trente ans de vie politique frangise ( de l97O à

2000 ) corrme dans le cas d'une carrière politique longue ( celle de François Maerrand )

pose la question d'une évolution, voire d'une dérive à I'anglo - saxonne, des moeurs

médiatiques en France.
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Les affaires concernant la vie privée de Frartçois Mitterrand ne sont pas

ordinaires. Dans le champ médiatique, et par conséquent dans I'espace public, elles ont

provoqué des polémiques nounies notamment de la part de certains journalistes et révélé

une crise profonde et non conjoncturelle. Ces affaires feront certainement date parce qu'il

y aura, au regard des moeurs médiatiques, politiques et judiciaires, forcément un avant et

un après François Mitterrand. C'est à I'examen de ces réalités sociales complexes que

notre thèse aura voulu quelque peu contribuer.

Si notre recherche n'aborde guère le champ médiatique entier, elle s'autorise

quelques remarques concernant la radio, la télévision et Internet. Ces remarques se

justifient lorsqu'une affaire visant François Mtterrand mobilise tout particulièrement I'un

de ces médias ( Internet pour la santé du Président, par exemple ). Il serait néanmoins

intéressant de montrer, de manière systématique, comment chaque chaîne de télévision,

comment chaque station de radio relaye les informations transmises par les titres de

presse êcnte, et aussi comment la presse écrite régionale française participe à la

construction d'affaires. Cela exigerait la mobilisation de nombreuses équipes de

recherche. Notre travail s'est donc sciemment limité à une ambition plus modesûe.
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