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L'rmprimerie par Gutenberg.

Té1égraphe électrique.

Invention de 1a Presse
rotative.

Satellite de
té1écommuntcation.

AdoPtion
de 1a publication assistée
par ordinateur (PAO).

À partir du Xtx'siècle, dans un contexte économique et social d'accélération

du progrès, l'information imprimée connaît de grandes évolutions

technologiques et des perfectionnements successifs dans tous les domaines:

transmission des informations, production des journaux, diffusion de la

presse sont en plein essor.

*:; ,.t1 î"!:,.:.ra." ',}-:.:,"j;r: i*{"-,,':--;;r;,"'- 1-. r.' :'..t'''t.

Les progrès de [a comPosition
L'atelier de inotypie dtL Chicago Newspaper, 1 941.

lnventée en 1 885, la linotype est une machine qui permet

de préparer, à partir d'un clavier, une ligne composée de lettres

et d'espaces (tine of type). Elle prélève et range elle-même

les caractères mobiles - long travail effectué jusque-là par

un ouvrier, Ie typographe, qui engendrait parfois des erreuTs.

L impression accétérée grâce à [a rotative
Pub icité parue dans le Bu letin offrciel des Maîtres lmprrmeurs

de France. I933.
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Thème 4, S'informer:un regard critique SUr LeS sources et les modes de communication



t décLin de [a presse écrite, du xlx'au xxl'siècle

- - nombre de titres et de tirages de la presse quotidienne en France

- - rt diens naIionaux
- -:lidiens régionaux
- - ltldiens gratuils 

,

4 titres l

ff a*,"s

1815
: trtres

-,.... L3 titres

ÿ1\
I et titres

1970
94 titres

I I titres

æ lltitres
^.^ . .:,

52 titres

20L7
72 titres

L

IL

3

,l

Tirages
Imittions
d'exemptaires)

.ï, Quotidiens naIionaux
Quolidiens régionaux
Quotidiens gratuits

242 titres

1.914

322 titres

i presse dans l'esPace Pubtic
, :resse est née dans le premier tiers du

I sièc1e dans les régions 1es plus dévelop-

==. d'Europe, entre Londres, Florence, Paris,
-' ers et Fiancfort. Dans cette Europe riche

- -.-,r en recomposition politique et religieuse,

--.: marchands, des lettrés et des aristocrates

.::entent un besoin d'informations, auquel

.: lmprimeurs peuvent répondre grâce aux
-- entions de Gutenberg. Les médias ont une
- .:oire qui s'inscrit dans 1'histoire générale'

- :',rr-ris plus de trois siècles, la formation d'un
.. -iace public séparé de l'espace privé a placé
-,. rnédias au c(Ellr de Ia vie politique, au

-,:refour des échanges et au rniiieu de notre

; prir,ée. [...] Les médias sont nécessaires
- ,a vie de l'espace public, qui lui-même est

---irsubstantiel à la démocratie, mais cette

.. .iance des médias et de la démocratie ne

::ut exister durablement que dans une éco-
:-rmie de marché et d'échange. Lessor des

:'.édias est donc inséparable du dér'eloPPe-

::rent économique et technique moderne.

Patrick Eveno, Histoire de la presse française,
derhéophrasteRenaudotà,",n:,!:i:::^iriii';3i'r:.
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ffi Érot,rtion

1. Quelles techniques ont permis l'essor de la presse i**r tl;?

2.Quel|epériodepouVeZ-VouSquali1erd,«âged,ordelapresseécrite»
+t*eç :: r:i Ëi? Justifiez votre réponse en donnant des exemples chiffrés.

,3.Co,,"ntcaractériserl,évo|utiondelapresseécritedepuisle
, *"Jtil.ru'.;:i?.t: ; =:? .

I a. er.t, sont les facteurs sociaux et économiques du développement de 
i

: la presse écrite l':l::i: + +: :;.i ?

, -$ {,xf 'g.lrit Présentez l'essor et le déclin de la presse imprimée depuis
I le xtx" siècle (étapes, facteurs).

1815 L9L4 1970 2017

Actlon des ouvrieTs du L vre sur les fhamps-É ysées lois cu corl l
dt Partsien libéré,21 févrler I 976.

LerempIacementdestypographespardeslogicieIsdePAoaprèSIaSeconcie
Guerre mondlale entraîne des tensions sociales et une importante grève éclate

en 1975 e|1977.

ç" Pour atter ptus toin
La presse à grand tirage
est-elle la garaniie d'une

information de l'ensemble

des citoyens ?

^*- ^-IJtbAI
Le décLn de 1a

presse imPrimée .

un danqer Pour
1a quallté de

1'lnformation ?

et enjeux de [a Presse écrite

Axe 1. Les grancles révolut 0ns techn ques de l'ni0rmat 0n
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En France, l'information est protégée depuis 1gg1 par la loi sur ra liberté
de Ia presse. Entre 1894 et 1906, l'affaire Dreyfus divise l,opinion publique:
dreyfusards et antidreyfusards s'opposent vioremment, notamment
par voie de presse. près de 1oo ooo articres ont été pubriés sur Ie sujet.
C'est le premier événement surmédiatisé en France.

' : ;-,: .rî5, *ntrætiet1le:rt {a pre*sæ *t i *æâr:$,,:t
;.t=:71i4.;4 p*axd,æert â'*ffæîre *r*prfaeæ? & .

te Petit Jourual
,,' ,, ,,,,| ,,,

Alfred Dreyfus, condamné
pour haute trahison, est
condamné au bagne.

Révision du procès,
Dreyfus a nouveau condamne
par le conseil de guerre mais
gracié.

Dreyfus réhabilité par la
Cour de cassation

Ensemble
des convictions, des jug,ements
et des croyances les plus
partagés dans une societé.
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&"''=§ Presse grand pubtic et presse d'opinion face à « tAffaire »
Le Petit journal,23 décembre t 894

Le Petitjournal, quotidien parisien fondé en
1 863, I'un des journaux les plus vendus à
l'époque. Comme d'autres titres grand public,
il évite de heurter les opinions de son lectorat:
ici une audience du premier procès Dreyfus.

ffir-.ë Le pouvoir de t'opinion
Uaffaire Dreyfus a révélé la domination de l,antisémitisme
sur l'esprit public [...], et la violence des haines nationalistes
contre la légalité républicaine. Confrontée à cette offensive
majeure qui traduisai! en régime de culture de masse,

l:J:y"gO de la presse tant extrémiste (La Libre parole::,

I L:ytr..-.)_ qrre populaire (Le petit lournal, L,Écho de pnris),
la République, à travers ses élites politiques et administra_
tives, s'identifia à la raison d,État, -rrr-Ë valeur supérieure
à tout intérêt individuel [...]. par journaux interpàsés, Ies
intellectuels (le terme naît pendant i,Affaire) se mobilisèrent
e.t mobilisèrent I'opinion publique en réactiory au nom des
droits de i'Homme et de Îa justice. Le régime autant que la

La Libre parole tllustrée, 1O novembre .l 
894.

La Libre Parole, quotidien politique antisémite
fondé en 1 892 par Édouard Drumont,
journaliste et député: Drumont jette à l,égout
un Dreyfus coiffé du casque allemand, signe
de sa trahison envers la France.

I e Crelot l9 o^cerDte 189/
À la une du Grelot,journal satirique
républicain: les défenseurs de Dreyfus (dont
Zola) aident l'allégorie de la vérité à sortir au
grand jour, malgré les antidrevfusards et la
justice militaire.

3oc1é_te 
démocratiqr.re se trouvèrent profondément menacés.

[...] La société française plongea dans 1a crise puisqu,elle
adhéra massivement aupiocès*public intenté contre lË capi_
taine Dreyfus et contre.les dreÿfusards. [...] puis, prog.à._
sivement, 

_les 
forces politiques se reclassËrent [. . . ].'f e"re1et

de l'antisémitisme, la crainte du nationalisme, la défense
des droits de l'Homme et du citoyen, la primauté du pou_
voir civil sur la force armée, la sôuveraÀeté et l,indépen_
dance de la justice furent des puissants vecteurs de cette
recomposition.

vi n ce nt D u c Ie rt' iffi ü l:,'*"lJf #i:ff î,î:,Tg;';t

LA VEBITE
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Le 6âp[aine BreYius devant l' coNlJ de grerr€

Thème 4, s'informer: un regard critique sur les sources et tes modes de communication



Él ,,,',*rr"nce réciProque de ta Presse

et de t'oPinion

-e développement, dans la deuxième moitié du

..tf siècle, cl'une presse quotidienne à grald tirage'

:ontribue à faire "t"'g"i 
une instance ?fétïO'n'

.-,.;;""t l" opinion publique : il s'agit det^]il':i
r.,.t, qri r'erpriment dans une presse très engagee'

.t prennent parti dans la lutte politique'. t l' :.1-"::
:;i',';;;i {u" t"' iournalistes pensent'.exPrrmer

'""f i"ià.a"i::,":::Ë1,,';::i:ifl "'r1i'*î,il.,1:
'instruction, se comP

.,"i';;;tilt"'-tt d"ttict" leurs quotidiens' comme

::r';#;Ë-io" a" iànui'" rirevrus' entre 18e7

.t 1ggg. Les journalistes qui, chaque. ioï-"Y:ttd""t
' j."r ,;u";; i;,' p"i'rtt peuverrt ainsi avoir le senti-

:rent qu'ils ne font qu" ai'" l'opinion de leur public'

' :;;;i;..-h;id;'n iou'n'l vafa't en quelque sorte

.;-,;;Jrïlo" de laligne politique et des opinions que

-.i.ri.i défend'
Patri ck c h am paglî,;;:;:H 

Ï;l ,|,ii]',,tJ§;

L évotution de ta Presse Pendant
['affaire DreYfus

=.:e au poids persistant de l'noinion antidreyfusarde' la

:-esse reste majoritairementîr cette ligne' malgré un partiel

-:équilibrage aPrès 1 898'

LETTRE [U PRÉSII}EüT ]IE LÂ RËPUBL§UT
Par Énnrr,g zoLA

ffi o l" vérité est en marche et rien ne l'arrêtera»

(Émite Zota)

À partir Oe t agz, Émile Zola (T 840-1902)' écrivain reconnu

et convaincu de l'innocence àt o"yt"' s'engage pour sa défense

Sa lettre au président ae f a n+uUf iôue (1 3 lanvierl898) réagit

a l'acquittement au tommanJtni ritttr'u'y dont la culpabilité

est Dourtant établie' «l'accuse " I » est un phénomène de presse:

:àffi;ffiüi"' àt LAurore sont vendus (5 fois plus que son

tirage habituel) tt Zota' tonâaî* pou' diffamation envers l'État'

oart en exil a Londres pour échapper a la prison C'est attsst

un tournant de l'affaire: rt pàtË'at Dreyfus est révisé l'année

su ivante.

o

En% AntidreYfusarde

Dreyfusarde

Favorabl.e à ta révision

':,

Février 1898

D'aDrès Ch Charles

Été 1898 Éte rags

Le Siècte de la presse (1 $A1939) ' 2ooA

1. À qui ces unes de journaux cherchent-elles à olalre *t1{ t:l

"t 
iofinlon publique se sont mutuellement influen-:e:,s:

2. Quel fut l'effet de l'affaire Dreyfus sur la société française lri;:r' 'l';r?

3. Comment évoluent les opinions pendant fAffaire i::e{'; } er 'f i?

Ü*T#;;;;nt 'eoittiqu" 
fui un tournant i;j+e ri?

4. Quelle pression s'exerce sur les médias d'opinion irl*; iii?

@ ffi §tÀ i\,! Mo ntrez q u' au cou rs d e l'.aff ai re 
.D 

reyl:'-:L: *tt'

,F Pour atter Ptus toin

Presse d'information
et Dresse d'oPinion: citez

des exemPles actuels'

DÉBAT

L'inf ormation
neutre est-e1le

possible et touiours
souhaitable ?

{

I

Axe2.Libertéouc0ntrÔle del'inf0rma]:]0r -- ]:-



A tA PHESSE À GRAND TIRAGE
Née de la mise au point de I'imprimerie par Gutenberg en 1450, t,information impriméeconnaît un rréritable essor avec l'industriatisation 

"u 
xîx. siècte, r-a générarisation

:ffii.îi:i:j::J::::îj:j::ï'"',ga,,é,,r" du niveau d'insrruciion p",ii"if.nt
comment les innovations techniques transforment-elles la presse en média de masse ?

, Chronologie des innovations techniques
dans l'imprimerie , !e tilage des quotidiens en France

de rgl4 àtggg
1450

1660

1777

1820

1845

1863

1880

1884

1960-1970

1980

9-r].r|9lg 
met au point les lettres métalliques mobiles Annéesassemblées et la presse à imprimer.

Premierjournal quotidien en Saxe, le Leipziger Zeitung.
Premier journalquotidien français, Le Journot de por.rs.
Apparition des composeuses mécaniques.
Début de la presse rotative.

Parution du premier ouotidien populaire , Le petit Journal,vendu 1 sou (5 centimes).

[v11t]11 
du stéréotgpe. quipermet l,impression deph0tographies.

Le linotgpe accélère le processus de composition du texte.
La photocomposition remplace le plomb.
Début de la publication assistée par ordinateur (pAO).

1914

1924

1939

1946

i959

1969

1979

1989

1999

':i,t;)a.i !:ai: ,,ti.

il]:::;!::l . ili: 
l

Quotidiensparisiens Quotidiensrégionau,
et quotidiens nationaux

Nombre Tirage Nombre Tirape
de titres de titres ' " "6"

80 5 500 000 242 4 000 a: ,30 4 400 000

31 5 500 000 175 5 500 c: .28 5 950 000 175 I 165 C: ,13 3 980 000 103 6 930 c:13 4 596 000 81 7752A_ _13 3 041 000 72 7468 C-
11 2828000 64 7093 C- _i0 2293000 56 6 575 0: _

!;l:.jit'iiiii!tl1!t,!:!li:r:.lril.::;c.:,llii.i;i!!l!, 
i:il;l-itr,::,.

Les débuts de la presse à grand tirageau XlX" siècle

Photographie colorisée d, bïlg.ï de gravure et d,impressionde ta grande safie de presse, wJ;;i;;;;., créé en 1862.

?.1.? Thème 4 ' S'informer : un regard critique sur res sources et modes de communication

La baisse du volume de papierjournal

E^volution de.la demande de papier journal dans le monde(en millions de tonnes) tglljotl

SourLe:Ihe World prESs Trends 201g



8 novembre 1944

1,1

million

265000
exemp êires

Vane§tette : titre d'article inscrit en gros

:aractères dans la partie supérieure

:e la première page d'un journal.

i/édias de friTêsrjs : ensemble des mogens

:e diffusion de l'information touchant un public

ztge.

iotâtlrre : machine de presse dont la forme

-primante est cglindrique et animée

:ar un mouvement rotatif continu permettant

:e gros tirages en un temPs réduit'

3coorp ; information imPortante

:u sensationnelle donnée par unjournal

:r exclusivité, avant tous les autres'

: ne : première page d'un journal.

***rr,, "tooi 15oooo. r2oooo
';;;ô:;.;" , Filhilür RâL'ilpà' 65000
(R tsF>d1) : ! b'05- Porg?rc

lFGnce-5oir

| 1044

Vente
reaord

del'édiüon
sur la mort
dugénéral
deGaulle

1970

35 000 22000 eoOOo

rg+s r tgs+ 1957 1961 1969

@@*"***, P.''L'b,' d. ::' ;'

Fronce-soir, un quotidien qui a écrit I'histoire de la presse

LSZO . tgss 19gg ?ooo 2op2 20.06 2009 2011

" "ftEA;;;.,,,,*,,. 
" -,0, c". Rlù* %#''-PBffi -' d(trPqaüù

oprès Io mort de |ohn F. Kennedy et en novembre 1970

oprès celte du générol de Goulle.

Là vent tourne dons les qnnées 1970' Quond Lozareffl

meurt, en 1972, lo presse quotidienne commence à être

bousculée por les rqàios et Io télévision' Lo ligne éditoriole

du iournofest de moins en moins cloire' ["'] Les fréquents

chongements d'octionnoires à portir de cette époque n'or-

rongànt pos les choses. Le "popivore" Robert Hersont'

qui possèae olors Ie Figaro, prend le contrôle de France-

sïir ô" 1976. Première hémorrogie à Io rédqction qui perd

80 iournolistes sur 200... Mois en 1983, lo diffusion s'ins-

crit encore à 400 000 exemPloires. '
;"nrn*.ier:gar.l::

1.. Directeur du iournol France-Soir de 1949 à 1972'

1972
H. morlouxoe

France-Soir s'est imposé comme Ie premier quotidien fron-

;ois dès Io Libérotion. Rqcheté por Hochette en 1949,le iour-
rql vit son â9e d'or dons les onnées 1950 et 1960' II fron-

:hit Io bqrre àu million d'exemploires en 1953-1954, olors

1ue lo Fronce s'enlise dons les guerres de décolonisotion' en

-ndochine d'obord, puis en À19érie. Les Fronçois portent ou

:ont et France-Soir tire à plus de 1,5 million d'exemploires'

Jn bondeou à lq une proclome : "Le seul quotidien vendont
plus d'un million d'exemPloires".

À coups de scoops, de monchettes percutontes et de photos

grorrd fo.tnot, France-Soir devient une référence' ["']
.\u sommet de so gloire, France-Soir fqit trovqiller 400 iour-
rolistes et sort jusqu'à huit éditions por iour' Les ventes

iépossent deux millions d'exemploires en novembre 1963,

::+.,I i::l r::r-., ,_::::. :1. ';' i..:l ::-:'.- .:i;"
:-1i'ii::" '..:- .'"'lt :. _: .' .. . r i: -].:i.r!
:i r.:: :r:t I :.:i: :: a::, : | . :,ita

,û+r*+à;al+iÈik++e++É=+iâiiiEir

'1..r, euelles innovations technlques ont permis une plus Iarge diffus on

des journaux ? {d**.'T et â}

rt:, Pourquoi peut-on parler de presse de masse en France

depuis le début du XX" siècle ? Depuis quand peut-on parler de crise

de la presse ? {da*. §, S et §}

..i,rtouettes sont les recettes du succès de la presse à grand tirage

des années l950 aux années 197O ? id;'' 1'

Pourquoipeut-onparlerd,âged,ordelapresseentrelaseconde
moitié du XlX" siècle et les années 1970 ?

JffiNrrnmtus

Axe 1. Les grandes révolutions techniques de l'information l?.



EÏ tA PffiË§§E

En révélant la condamnation du eapitaine Dreyfus
pour espionnâge et en relançant l'enquête,les journaux
contribr.rent à transformer un $ait divers judiciaire
en véritable affaire d'État quipassionne lbpinion.
Quel rôle la presse a-t-elle joué dans la mobilisation
de lbpinion publique durant I'affaire Dreyfus ?

Repères chronologiques

Décembre 1894 Le copitoine Dreyfus est condomné à lo déportotion
sur l'île du Diable pour espionnoge.

fu* ffu,î*;l
!a

:,iffi {-fl.&æ.

Novembre 1896

Janvier 1898

Juillet

Août

Juillet 1899

Septembre

Publicotion par Le Matin du bordereou oyont permis
de condomner Dreyfus qui entroîne l'identificotion
du coupoble, Esterhazy, par Ie colonel picquort.

Acquittement d'Esterhozy. En publiont . f 'occuse I ,
à Io une de L'Aurore, Émile Zolo reionce l'offoire.
Picquort est emprisonné ; Émile Zolo condomné
pour son qrticle s'exile à Londres.

feon fourès écrit une série d'orticles sur l'offoire
dons Ia Petite République.

Esterhozy reconnoît so culpobilité dons un récit
publié dans Le Matin.

Dreyfus, condomné ou terme de son second procès,
est grocié.

«< Le traître »»

Une du Petit Jo urnol,le 13janvier 1895.

Le Petit Journol, quotidien parisien d'informatic-
quititre ici sur la dégradation d'Alfred Dregfus,: = .

près d'un million d'exemplaires à la fin du XlX,s .- .

« Un sursout
Il y eut un sursout. Lo botoille po,;' _

recommencer. Toute lo journée dons :, -

les comelots à Io voix éraillée crie:.
L'Aurore, coururent avec L'Aurore, en ,

poquets sous le bros, distribuèrent Ill,..-. "

oux ocheteurs empressés. Ce beou no:. _"

journol, rebelle oux enrouements, plc:
comme une clomeur sur lo fiévreuse . . -

vité des rues. Le choc donné fut si ex:-.
dinoire que Poris foillit se retourner.

ijii;ltj*r r'i;lilI. i,iiti::::::i tjt:.,; ilt:,;:?tr;I: ri ijiii:Llr:iti.:

rlfaq eæti@

L'ÂUnOHH Ë',+,-t
Un tournant

-*-r It7 I an'-ï"'",.,:,:i.,.
Littêrâirê, ÂrtJsTique. sociâts -" ^ :'ll - 

...],ï '
dans I'affaire Dreyfus

*§'r&tr§*usÊç**?
il"§Tïmfr effi pffi#$*ffi§ffiT uH ffi ffirpffffiLl§#ffi

Fc,r §1\d[ILE Z0LÂ.
LETTRf,

, u. ,,i,i-*oo,

n J'accuse »», lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République, Félix Faure,
parue dans ['A urcre,le13 janvier lBgB.

??ç Thème 4. S'informer: un regard critique sur les sources et modes de communication
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La presse quotidienne durant I'affaire Dreyfus

i'l otidiens

Nombre

de titres

:: rrier 1898 48

::otembre 1898 29

!:ptembre 1899 28

:- ne pontg, « La presse quotidienne et l'affaire Dregfus en 1Bg8-1I99. Essai de tgpologie. », Revue d'Histoire moderne etcontemporoine,t.2l,n" 2 1974

« Des journâux esclaves de l'actualité »

. L'offcrlre Dreyfus [...] a pris noissonce et o été portée devont l'opi-
nion publique en 1896, le iour où fut publié dons Ie Mafin le foc-si-

milé ciu fomeux bordereou' [.. ']

Peu à peu, l'offoire [...] se tronsformo en question politique, divi-

sont Ie poys et 1o presse en deux comps ennemis, prêts à se mesurer,

prêts à en venir oux moins. [.'.]
Comme Io presse, comme I'opinion publique elle-même, lo cori-

coture fronçoise o été fort divisée ou suiet de ce qui étoit, il y o
quelques mois encore, 1'offoire Dreyfus [...]. Et de ces divergences,

ii ne iout point s'étonner puisque 1es journoux à imoges expriment

por le croyon ce que les lournoux à tortines politiques expriment

por Io plume, c'est-à-dire les opinions, les intérêts et, trop souvent,

mqlheüreusement, les possions politiques. Bleus, bloncs, rouges,

il Ieur o follu, pour suivre grophiquement l'octuolité, se déclorer

dreyfusiens ou ànti-dreyfusiens, de même que, touiours pour obéir

oux nécessités du moment, ils commencent à s'oppeler sémites ou

ontisémites.
Escloves de I'octuolité, ce grond mol moderne, iournoux à imoges

et dessinoteurs sont donc forcés de descendre dons I'orène, choque

fois que surgit un événement nouveou [.. ']' "
ititil iilni:ti Ë+tttl*1. i..fiiiititt: ililr'iir'i r-i : ;11:i!:i::..iii rî'iiliri:rlil''ri! l' '' '-' " 

' r"''

lt,

t.f ,: rii ,, l,r, l i,r,rr:, r représentation de la manière de penser et de juger

d'une société.

-". Pourquoi la lettre ouverte de Zola constitue-t-elle un

tournant dans le traitement de l'affaire Dreyfus
par la presse ?

: . Confrontez les positions défendues par les journaux

dreyfusards et antidreYfusards

', . Comment la progression de la presse quotidienne perî3:-
elle d'évaluer le rapport de force au sein de l'opinion ?

, r Expliquez l'importance prise par la caricature de o'es::
pendant l'affaire Dreyfus.

Antidregfusards

% des titres % des tirages

87,2 96

52,8 53

52 58

Favorables à la révision du Procès

l'lombre % des titres % des tirages

d e titres

35,52
18 32J 39

I 16,6 27

Dregfusards

Nombre % des tiues . cÊs I 'ai:-:

de titres

4 7,3 2

I 14,5 I
17 31,4 ',15

Les caricaturistes et lAffaire

::.: . / et[eSifflet, deux quotidiens consacrés à la caricature,

- 
-: fondés en février 1898 à l'occasion de l'affaire Dregfus

r- .: répondent mutuellement pendant toute une année.

::i::-,_!. t.fft*e

| \l'r ir.-:"

Une dujournal Psst." !, le 23juillet 1898.

TTSFFLET
(;rfr la bontbe I

H
T'I
*"

Une du journal L e Sifflet, le 15 septembre 1898.
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I E ISæâ=L il'§æ#ævrcæ€§ææ §repr§reææu Ææ §æ #*ffiæs*æsæ

ffi 
='=*€ærmæË*ære 

Ëre'epr$ræ** *t çæ §ææ*æ dë#acs**cr {xtueg**Hss* sË**Ëæ}

#æ §'§reffi#ffiæy*æ & §æ præsËæ & ætræffi# €&ræ6æ

I 5 prennent e nom d,occas onne s

de llbelles ou d'ainranachs. s véh cu ent des rnlorn-rations sur 'agricu ture, e c rmat, a médec ne
'astrologie et racontent des hrstolres merverller-rses ou des éoendes. Ces feuiles sont dlstrlbuée:
par des colporteurs.

dans es rég ons es plus développées de l,Europe
à Londres, Anvers, Parts, Strasbourq, Franclort ou F orence. Ces prem ers journaux réponclent al:,
asp rat ons des marchands, des rel g eux, des arlstocrates ou de ettrés av des d'informat ons. E-
1631, eprncipa mtnistredeLoulsXlll, ecardlnal deRicheleu,demancleàThéophrasteRenaudc.
de créer ce qu dev ent e prem erlourna français, la Gazette de France. tous les louinau^ qui sL_r

vront seront contrô és par a censure.

La Révo utron française est une parenthèse durant aquel e, les França s expérimentent
et s' nit ent à , tandis qu,apparaît ia notron d,

Lette parenthèse se referme avec a repr se en ma n par Napoléon Bonaparte. l-.

:

i
i
,;

x x-' stèc e, grâce aur progrès de 'a phabétisatron
toute a population tand s que se déve oppe une

&* #rææsf #æÉ*æ#s'Ë*tr ef
t.+æp,esÉ dæs Ææx"61Ées.s {3§#*}

ff ge*nr lssÀertBAd#§" rf
f *§?pe$ t *e*.$&*rgaea*
effi f §rl â sasü, fr s f rsto qrn gf
pfurctàuru mulfrem el#sem-

n&e"â?§*[âsffi8e*

I : : ::: : ::els canards, libelles, almanachs : nombreuses sont les formes
:: :::--:s :rbirées à partir du xvt" siècle. Un almanach comme celui
::-i::::: :s: :-utôt destiné au monde rural. Il évoque des sujets divers
::-s l--:-: - e::::rlture. 1'astrologie, la météo ou ta médecine mais aussi
i:s :::::: i :tsio:res merveilleuses.

zo+- yæÈry:= +

ll' ',

;::lr

de. c a::es taoyen te! :

Ëh*æpkxæs** ffi.sæesÂ#*É
Çvée âæ #æceÉÉe d* &æsrçæ

GA,ZY.TTE
FX§n E Roy CdPcrfc aucc r;. mrlic chcveux &ro, mrllc h on. Dtcola.

Effi ffi LlÏ,ftiiËiüii,ï;*',::,ii|*"'i.fii;?,f 
,1,r:

continuë nanobltrncc;éivcnitlcmcntJl lfairc toïr6ours vnc efirc
gucrrc rux prcneurr dc T lbsc;qu'rl fait furfoqucr à h fuméc.

St Srindtcté r finrlcmcnc ræculcr ardclês & condirioasecor-
ar* ."i".,'I., r" p.i.;r i;;;;Ë;;;;;:;;i;î:TiüË: L1H"
ycnu dans Mrdrrlrn accidcrr dcfcu qui a foncldoffirél,ho0cl du
Comte OIivarcz,& lc Pahis Royal.-SeMaidté Cethoïouceoout-
rcu lc Mrrquisl'Âyton dc [e chergc ricGcncraldchmLinlcnh
coftcdc Fhndrcs,& a cnvoyé Dom F-crdimnd Contiqrs oou heftcr
Icpartcmotdc h fottcdcVcltindc. Lc ClcrcécontribuÈ cn lro;u_

.9..:f T;:,î:.r.C,*iuq 
milcfcus pour fubvar-ir I le nccclliré prcfcn.

Le vrllc d'Vlm z rc6rlé ouvcnmcnt lr tonrribution oo"LDtùl»æ

;ïmffi ;nm:l*,1."ff.i{î;f,J:?r,',:.'a#l*::i2x."
chcr cortr'cux lcs RcgrmEsd'Itelis r Mts on croit ôuc lc pr(fieclcur
t{ra r§[ut; parccux dc Sucrc & Frucoric, qui oni dclii lculforcc
Soldars. '

Lslorpcriali0crfcionricvrrrellear:rcr hpnfc dc Frucfort fu t D? FnütlOdcr,&ritmdotmillc HoEroirquctè pa*'l" l."iiii,îTùî, - ,*rr rqutrcrohdron:'ai*'"""T:l#;T:r;#;,,:1.,ïl'ff1î:*''"'
L'lÏliil;l' u'*';.'"t'""

rijif4:,ïiili,,.1ftr.:ilx;"*tff :ii,ïîi,r,,ï"iun:a
§urucs, ôcdu-on qne Ia Gn&(promrcnr d'orciÉriir eâooo.
nolDmcsh I on cor-arnuÈlr gucrrc. A quoy lc, Frrnçois rcplioucnt-
uns tc hal:6.rqu-rls oc rctrdrotra l»inr cc qu'ils tirnn** i.rni vnéDonncqccutton du trai:tÉ dc h Dan dct aEircs-

_ Onlcvcdcs gcn:dc guarcpirtorcl,AurrichqSylc6c.Morrjl6- Drpirrrlr
Eohcme,Rrviscs,& prilrcirconvoifias, qui donnsonrbiodc s#ul I *1.
rcsru Roy dcsucdc.Lc Bugteucdc Doie cft tctoumé cnsylcfc "prcndrclrcoDduùtcdcltmccs.On ncdogrc plus dcL mir â,rtot;I
ny dc ccllcdc Trullilvmic, On e icy publii yn ea,Cfoorunmui

fr,ury*;:n:.m::r**nlm*,:ll.** ji"trï
u 6ctùttUrmc cordurrc lcs rrouppcs qui rctourncnr d,Itüi aufowl-
lcr. fc rloivrnr ioinrlrc r1 müc'Âor;"r, i* i.d; D;';ï ;iltË:i

Médecin du Roi, chargé de I'aide aux pauwes d.e paris, Théophraste
Renaudot fonde en I 63 I la Gazette de France, avec le soutien de RicL:_.
et du roi Louis XIII. Derrière la description des faits, comme ici le sie::
de Babylone par le roi de Perse en l632,la Gazette est surtout un joü: l
qui diffuse les idées royales.



r :::=:ii:;1!!:*.1*,1l,

1 ...,,__,i:' 1289-I?9â : trois années de liberté de ta presse

.,, f 'est la monarchie qui introduit la iberté de la presse

.\ \- orsque, le 5jui et 1788, le gouvernementdécide
- 'éunir les États généraux et demande aux "personnes
-. -ruites" de lui communlquer eurs idées sur la manière

- es convoquer. Certes, ni a censure ni es privi èges ne sont
,.:primés mais e régime de l'autorisation préa ab e drsparaît
:- iait. Aussi assiste t-on à une multip ication des brochures
.=.à nombreuses depuis 1787 I .l larticle ll de la Déclaration

--. droits de 'homme et du citoyen, voté le 24 août 1789,

: rsacre la libre communlcation des pensées et a Ilberté
: ^rprimer ses opinions, sauf à répondre des abus prévus par

"Éu :üxu siècle, Ïa presse à a"bonnement
dans les cabânets de leeture

la oi. [. . .] Les journaux de toutes tendances polltiques ont
proliléré. Souvent de petit format, imprimés à ia va vite, iis sont
d'un commerce rentab e pour leurs proprlétaires, imprimeurs
et auteurs, qul peuvent être une seuie et même personne. Mats
ils représentent aussi une activité risquée alors que s'accentuent
les conflits et es violences politiques. Après a chute du
trône, le 10 août 1792, leslournaux d'opinion royaiiste cessent
de paraître, Le 25 août 1792,Da Rozoy, qui animait la Gazette

de Paris, est 1e premier journaiiste à être guillotiné »

Philippe Mezzasalma (dir.), la Presse à la Une. De la Gazette à Internet,
BrË,2012.

@wxæw&*æffis

Les Français sont rarement
analphabètes, ne sachant
ni lire ni écrire, grâce
à la multiplication
des éco1es depuis
le xvlil'srecte. mars
ils restent souvent
illettrés, maîtrisant mal
la ]ecture. L obligation
scolaire (1882) par lules
Ferry accéIère Ie recul
de l'analphabétisme,
mais c'est
Ia diffusion de la presse
et des imprimés à bon
marché qui contribue
à faire reculer f illettrisme.

@ *æc, T *{ 3 *uq:i:
r+rl iüI si.:j*l: **r:rdÉ5
rjtr:r im pl*rilrrs
iRirri ;-*,r:,*'g*i*irfi ,rTi*i1 i
{i**l r*le i.' j*ue !'Éi*: ?

ffi#+<,S*tS
{**rnm*nt i,: *.*+'i+de
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:ilar,-l :il'* f fîial .î.. el iË
j.. Ij.Ji!{}.t Ci,j il--'.,ji

a la prr*x* î
,iÀ1.i tri ilr,iijr,i t-_:;Êi:I 1,

ff trïme, 4 *â S Frr.rirll:r.i
r.',û --. : r :,lL

un r*i*: ql;**r{i::l*ni
d**:: ir: i:ra;-:iq:

ri,l X;:1" :iÈi:lt ?

-§§æw*§n
Æ&ffi,qilAiy5rs

fIt'ri içr,:x ur: p*irçrapi;*
' "." " . :. ":..':. I '1 ".:ü :
*Ë !ê üifr::r* *li
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= --"-'',-ir.,
_ I .: :::r..11I., llliliI

: =:':a'i:.L-ë*4::::§.

'{t

À" .§{'§?4..
,,: -+,.-}@&<;

;.§4§§1§§LüT§
.'c*p l,;.frr*r;r.r:.'- , 

:

':.:.,-1*@a*+"" 
,

*4;r#-lrir"rçrx*:n*
.. *;t;i.,siLi:,rÿsi,i,:,. .:

§T*rxe,;*,*ii.ii*,
:a *s'. d.gt t s :jf. [ àa d * a:,
,,-Si,4?iti*1{eiË; ,

,i1.jr*1@Xtt*, .
.1,,,,, 1i.{lr'€:!,.q,,:,. r, {it

ir,l1i:ii. rr;i.rr.:-lj,:r' ,::, .. ' "l di

:i:'.lr .li:,ri:,-i:,-1;if:j:ï;..:: :#É.|r
lrte d'abonnement d'un cabinet de lecture de Metz, 1838. Archives murucipales de Metz.

is cabinets de lecture prospèrent dans les années 1820-1850. Contre une somme modeste, ils ofkaient à leurs
-omés des salons pour lire des liwes mais surtout la presse dont Ie prix étaient encore trop élevés pour
:aaucoup.

Ë- - -=,i".-i-:,--,. Ire recul de l'illettrisrne en franceF - -':--lr--
F-::l,.é#gl&:. fl au xme siècle

Proportion
d'illettrés (enYol

aSii 1*g+ ]*?ü

ffi'***

W
:::rce : d'après A. Prost, L'Enseignement en France 18A0-1967, Armand Colin, 1968
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à Erand tirage

§ ææere §#7§ *Ë ss€4, §'êgæ d'ær dæ sæ præs§* qu*âsdÊ*ffi§?æ

lrl
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14
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q=

La 'r+i,3r=::ai: æ }:q;::g

:=.+rcir: (Lo Presse,

i".ietr York Woild oo Le

Petit )ournal) a créé un
nouveau modèle éco-
nomique s'appuyant
sur ie progrès tech-
nique et a pub icité
pour augmenter son
tirage, baisser e prix
du journal et donc
élargir son lectorat.
Cettepresseà«l sou»
ou à «1 penny» modr
fie sa présentatron plus
aérée, plus ii ustrée
mais éga ement son

contenu:onytrouve
des feui letons a nsi

que des supplérnents
pour a jeunesse et
des i;e:itli t:iiçq:r:;. ls
sont e vecteur d'une :
grande *+ ir;.:rr;<+ ri{;+ 

.;

iti"iiB.§":tÈ+. i:

w{Fffi-ffi"ffi'#§,.}âHffiÆl

Ë.ke{E qH*iw's}Ê,Ë"

;{**ric;uc iiÊ #re15Ê
f,û!f i ür-af iü i-rl
ai#§ i iti{,r t"i1l.îî!fl fi j
;a;: p*r;Ér çÉ*er;i1*,
rr:iltiv*:ide:l*il:r
14u*ti*!*irs.

fllsilËÉrclss*
4i* srs:ê;sss6r-
1É:!:-;n* *r j.: fui-s

i r *i:,.r:,;i i*;:i s*il r i:
iJ: i,: i.r-:li*r* *t
c* :';*i:trili l;:r 1'*riilts
.'i ii,L.i I+lie.: {*eilr*i**T
.= r:*:s : L.ie,s d i:l ti n ét
; L::: t=:';s pL;iliii:
: I j ;: : r t: *, i,: aai-!ç,
,-;; :,.,i. :,: ;-,, l:; :liiç

ffiffiffi l*'essor de ta presse spécialisée

Une du Peûl Ecfto
de la mode,n'32,
8 août 1920.

Le Petit Écho de la ma::
connaît un rapide suc:::
Créé pour aider
Ies femmes àviwe la =;
économique consécu:r
à ]a défaite de 1871, L
aborde la mode,la crs;
la santé et Ia culture
sous un angle plutôt
conservateur. Imprir.:
à 300 000 exempiaires
en 1900, i] est diffusé
entre 1880 êt 1983.

ItrLoN t lïnformatiom imprimrée, de Ia d*ffuslon de lÏmprlmerie à tra presse

.i. _;; jr-..;- Ernite de Gârardân et les prerrriers journaux
bon marché

(- i es iournaltx se isent beaucoup en France (en famille, en cabinets de iecture, aux cafés,(( ).n,r.votstnsouamis),ilssevendentpeu.Commentyremédler?Enréduisantleurprix.
Avec le lancement, e 1= iuillet 1836, du quotidren La Presse, Emile cJe Girardin étab it l'équation
d'équilibre des journaux modernes : en baissant es prix de vente de moitié (l'abonnelnent annue
passant de 80 à 40 francs), ii augmente le nombre de lecteurs. Cet accroissement d'audience altire
les annonceurs publicitaires qui participent alors au financement du-]ournal. I luifaut 10 OO0 abonr=,
iena20000endlx-huitmois.[...] 5i Girardinn'aguèrechangélaprésentatronaustèrecleson.jourr-.
quatre pages 45 X 30 cm de trols colonnes en petits caractères serrés, il n'en est pas de même clu
contenu, auquel co aborent es mei eures plumes de 'époque .Bazac,victor Hugo, A exandre
Dumas I lavec en "rez-de chaussée" de a page une, ce qu'on appelle e "feuilleton":une chronio_-
différente chaque jou r.

l...1 En dernière page : la Bourse et es fameuses publicrtés [...]. La grande presse est née, Girardin e .
établi la formule : "bon marché, informative, distractive".»

facquesWolgensinge4 L'Histoire à 1a Une, O Éditions Gallimard, wr,v.w.gallimard.fr.
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HO6ÂN'S ALLEY FOLK HAVE À TROLLEY PARTY IN BROOKLYN.

Irtrait du supplément couleur du NewYorkWorld (ournal appartenant à I'homme de presse amérrcain
':seph Pulitzer), avec le personnage TheYellow l{id du dessinateur Richard F. Outcault, 1896.
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Royaume Uni

Italie

Japon

Ru ssi e

Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, Histoire des médias de Diderot à Internet, Armand Colin, 2000.
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I§r.$E1r I t'inforrmatisn, dépemdamâe de §'opimÊsm ?

taffaüre §Freyf,arc eË âa pres§€

Laffaire Dreyfus n'est pas qu'une simp e erreur judiclaire. Elle révèle *r'r e4Èm:*a* d* esË*qe eta ç*in
eàe+ 3a jet r.r* §.{â" ft.ép:rkïiE:e*. Après 'épisode de l'humi iant traité de Francfort (1871) qui acte

la défaite française et a perte de lAlsace et de la Moselle, la République tarde à s'imposer. Des ois

importantes sont adoptées, comme ce le sur la liberté de la presse (1881), ou les lols Ferry sur l'école
(1881 1BB2).{*ap*:*sse*rri**.,"Étsæ; âry*<â'*r, lestitresdesjournauxsemultiplientetjouentun
rôle de contre-pouvoir grandissant mettant à jour des scandales politiques.

La contestation polltique de la République prend des formes diverses:attentats anarchistes (,l894:

assassinat du président de la République Sadi Carnot), succès d'un Tnouvernent nationa iste ei
popuLaire, le !:*utr;*xtgis er+ (lBB9), qui défend un changement constltutionnel avec un renforce

ment du pouvoir exécutif contre un système pârlenrentaire considéré coTnme corrornpu.
tidée de 3a tr§te-ra:n*ï;.*!; ü{imîgfi T!.RBT.e:a"aagrae est cultivée pour constituer le ciment
patrrotique de a France après 1871. Dans 'armée, les services secrets sont chargés de collecter des

informations sur les autres puissances européennes, notamment lAllemagne. Une intense activité
d'espionnage et de contre espionnage autour des ambassades parlsiennes entretient un climat

délétère propice aux fantasmes de complots dont a presse se fait l'écho.

ffi§ Uææ æffæ§r* d'æsp*ænffiæ#æ dæqreæu* pæë§Ë§qw*

trææêææLAgæ=

§+ca!a*gà=e==.
l'.{e ur:eme i"lt po} i:iq'le
popuiaire e: nationalisle
ce*iré aurour ce ;a figur*
*u génerai Bouler':çe i,
-rr ri > <:nc <r rrrÀ< ontro
'836 e: 188ÿ ten:e d urir
!roLceS ant;repubiic.ri, rr
^r ^.^+j il:!--
tLcriLi-EliLH5

Ja i-i: u l-: !'T-rciJvÊr:lealt

de renversem*nt
de ia Répi"tbiicirie"

nrlllrlll.r'l.ll.l':ll:l

Un combat rnené par voie
de presse et de justice

l@Azl septembre : découverte d'un bordereau prouvant

l'existence à l'État-Major d'un espion à la solde de lAllemagne.
15 octobre : le capitaine Dreyfus est accusé et arrêté. Le 29,

le journal antisémite La Libre Parole diffuse l'information.
Décembre : Ie Conseil de guerre réuni à huis clos condamne
Dreyfus à la dégradation et à la déportation à perpétuité

en Guyane.

IEEEI s janvier : dégradation solennelle de Dreyfus

dans une cour de l'École militaire. La foule crie « Mort aux Juifs »

IEEE Rott: le coionel Picquart découvre que l'espion est

le commandant Esterhazy.

Septembre: l'épouse de Dreyfus demande la révision.

[f,[fl Novembre: ]'" campagne pour a révlsion du procès.

IEEI tO janvier : procès à huis clos d'Esterhazy : il est acquitté,
Picquart est écarté de l'État-Major.

13 janvier: Zola donne les noms des vrais auteurs du faux

et en appe e dans L'Aurore au président de la République.
23 février: Zola est condamné à un an de prison et
3 000 francs d'amende pour diffamation contre l'armée, peine

maximale prévue par la loi sur la presse de 
-1882.

4 juin : la Ligue des droits de I'honrme est créée pour soutenir

Dreyfus. Zola s'exile en Ang eterre avant un second procès,

31 août : suicide de l'auteur du faux bordereau accusant
Dreyfus, le colonel Henry.

2 octobre : la Cour de cassation exige la révision du procès.

1@17 août : ouverture du second procès Dreyfus à Rennes.

AIors que le vrai espion et l'auteur du faux qui l'accuse ont été
découverts, Dreyfus voit sa condamnation maintenue. '10 jours
plus tard le nouveau président Émile Loubet gracie Dreyfus.

[p@ Dreyfus est réhabilité.
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«Lâge du papier», lithographie de FélixVallotton publiée
dans tre Crj de Pans,23 janvier 1898.
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.( l'ac-cuse 
le ieutenant-colone du Paty de Clam d'avoir été l'ouvler clrabolique cle l,erreur

'\ Jlud crarre, en inconscient, je veux e croire, et d,avoir ensurte défendu son ceuvr-e
-':ste, depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les p us coupables.

, accuse le généra Mercier de s'être rendu compl ce, tout au morns par faiblesse d,esprit,
''e des plus grandes iniquités du siècle.

- accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains es preuves certaines de l'innocence
- )reyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse humanité. :e lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-ma1or compromis.

- accuse le général de Boisdeffre et 1e général Gonse de s'être rendus complices du même-re, 'un sans doute par passion cléricale, i'autre peut-être par cet esprit de corps qullait
=. bureaux de Ja guerre l'arche sainte, inattaquabJe.

J accuse Je général de pellieux et le comn.randant Ravary cl,avoir fait une enquête
: érate,]'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons,
. -s e rapport du second, un rmpérissable monument de na,,ve audace.

J'accuse les trois experts en écltures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couarcl, d,avoir fait
- -j rapports [nensongers et trauduleux, à moins qu'un examen méclicai ne les declare
...eints d'une maladie de la vue et du jugement.

J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené clans Ja presse, particu ièrement dans L,Éclair
-- lans L'Écho de Paris,une campagne abominable, pour égarer J,opinion et couvr r

= ,, r fa ute.

J'accuse enfrn le premier consei de guerre d'avoir vlolé le droit, en condamnant un accusé
,,.: unepiècerestéesecrète,etj'accuse esecondconseil deguerred,avoircouvertcette

:ga ité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d,acquitter scremment
, - coupable.

:' portant ces accusations,je n'iqnore pas que je me mets sous e coup des articles 30
=- 31 de la loi sur la presse du 29 juillet lBBl, qui punit les délits de d ffamation. Et c,est
:lontairement que je m'expose.

]ant aux gens que j'accuse, je ne les conna s pas, le ne les aijamais vus, je n,ai contre eur ni.incune ni haine lls ne sont pour mor que des entités, des esprits de malfa sance sociale. Et
:cte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutronnarre pour hâter J,exp osion de a vérité

=. de la justice.

-: n'a qu'une passion, celle de la lumière, au norn de 'humanité qur a tant souffert et quia
:roit au bonheur. Ma protestation enflammée n,est que le cri cle mon âme. eu,on ose donc-re tradurre en cour d'assises et que l,enquête ait lieu au qrand jourl

- attends. »

Émile Zola, «J'Accuse ! Lettre au président de Ia Répub riqte>>, IiAurore,r3 janvier r g9g.
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§qqîqr§ ry §.tnformatio*:, dépendante ds §'cpirçÊ*n ? §.'affaire Sreyfus et Iæ presse
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{.-; §*a pxæsse, veeËea.as d* É'amÉiséffiêàÉâæm*

,, Adroit,intellrgent, llejuif! s'insinuepartoutetpartout,il fomente ahaineduChrist:iJ possède\\ / \tout Ior dl monde et, à l'aide de cet or, par la franc maçonnerie dont il est l'âme, par la presse
qu'il paye, il a bou eversé les soc étés chrétiennes et poursuit avec acharnement l'Église et le pape.
Ce luif... i est 'enn-.mi »

L'abbé Picard dans La Croix. l0 mai l89i

,, Àu" Dreyfus ait trahi, je le conclus de sa race.»
\\ \Z Maurice Barrès, Scènes et doctrines du nationatisme,lgCl

,, Ç^rt ,ê in'r^, ê.. re- ^'cê.d ^L re. oê r ^. pr'.nd,e. ig-oro Lr pour,on- se ,oL. .o ê
\\ Ja cette evidence la République, c'est le mal. La République est le gouvernement des.luifs,
des llifs traÎtres comme Dreyfus, des,luils voleurs, des Julfs corrupteurs du peuple et persécuteurs
de a religion cathollque » 

Affiche dumouvementroyaristeetnationahste.L,{ ctionfrançaise,rg--
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Dessin d'Aclulle
Lemot dans.Le PèJerm,

le 30 janvier 1898.

Les antirépublicains
monarchistes et

catholiques retrouvent,
dans une partie

de Ia presse, un mythe
drffusé lors de

1a Révolution française :

l'idée que
1es Juifs, appuyés sur

les francs-maçons,
seraient les causes

du déclin de l'influence
catholique et de la fin

de la monarchie_
L'affaire Dreyfus relie

ces antirépublicains
anciens au nationalistes

dans une même détestation
de la République et
des «Intellectuels»,

qui seraient Ia cause
du déclin de

f influence française.

Le mot «intellectuel»
est alors forgé par

Maurice Barrès pour
insulter les partisans
de Dreyfus. Ce terme

sera repris et retourné
par Clemenceau pour

lui donner un sens positif.

:1:.
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LE PILonIrnal
Le Petii Journal
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« Ll, rr'l.nrono.. Le gros des journaux s'étant porté au secours des faussalres' les leullles

-t publié des p èces lausses ou fa sl]iées, des njures et des mensonges? lr4ais il faut

-:onnaître que, le plus Souvent, c,était pour.ontenter le publ c er: répondre aUX Sentiments

-.lmes des lecteurs. Et I est certatn que la résistance à La vérlté vient de 'instinct popula re

.l [a lou]e se falsait de l'armée une iclée simple Pour elle l'armée, c'étalt la parade, Le défi1é,

i evue, les manceuvres, les unlformes 1...1. C'éta jt etrlln rtn symbo e de sécurit'Â Ces chefs

tl défilent, l'épée au po ng, dans es éclalrs de 'acier et les feux de l'cr, comm"nt Cotre

,re, tantÔt enlermés dans une chambre, courbés suI une table, tête à tête avec des a-qetrts

-r és cle a préfecture de Police, lls manlaient e grattolr, prenalent la plume pour contl:fai e

:s écrltures, afin de perdre un lnrrocent:? [...] Et pourtant, c'est vrai que que ques bureaucrates

. .lépi, les UnS pareSSeUX et lourbes, e5 aUtres agitéS et turbulents, ont, par eUr papela t je

::fide et fraudeuse, trahi La lustice et trompé tout un grand peup e »

-lnatole France , Monsieur Bergerel à ParÈ, I 90 ]

ÀPC):r-ÊâËÜçiE
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T.:E :TF"AI'T]Eî'E
Dégradatio' é Aifred Dreÿfus

Le traitre" Dégradation d'Âlfred Dreyfus>r, Une dt Petit Journal'

- 3 janvier i895.

:ntre 1894 et 1899 1a presse française s'est très fortement divisée sur

-lnnocenceoulaculpabilitéducapitaineAlfredDreyfus.Plusgrostilage
-.e la presse, .Le P etit Journal éÿile, malgré cette Une du I3 janvier 1895'

:e pràndre ouveïtement parti par peur de perdre des lecteurs'

«Apothéose», Une

du journal satirique
Le Pilori,10 awil 1898.
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=a 1B94,après avoir été condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne, Alfred Dreyfus ne trouve

aucun soutien dans l'opinion publique, qui a une absolue confiance en l'armée. cependant, à partir de

,1898, 
au fur et à mesure que les preuves sont remises en question, l'opinion publique, informée par unÊ

presse écrite abondante et lue par toutes les couches de la population, se déchire entre dreyfusards

partisans de l'innocence de Dreyfus, et antidreyfusards, partisans de l'armée, nationalistes et antisémites

F

tra

Zc

'i f;Ë'ri I

Le capltaine Alfred Dreyfus, juif alsacien, est 
'

condamné pourhautetrahison paI leConseil de,
guerre. ll est déporté en Guyane, sur llle du Diable I

Une nouvelle enquête secrète menée par le capitaine Pkquart c0n(lut à

l'innocenre de Dreyfus et à la culpabilité du colonel Esterhazy'

[armée fabrique alors de fauses preuves pour a«abler Dreyfus

@

i t**ç l

: Nouveau procès dllfred Dreyfus. ll est gracié Réhabilitation

I par le président de la République Émile Loubet d'Alfred Dreyfus

Acquittement à huis clos d'Esterhazy par le (onseil de guerre

: ri ,,ji:1,,. ', ii':,ii:

Parution de n J'accuse...l, d'Émile Zota dans LlAurore

La montée de l'antisémitisme dans la press'

française au moment de l'affaire Dreyfus

Theodor Herzl est un iournaliste viennois d'origine 1t '
qui couvre l'affaire Dreyfus. Devant l'antisémitisme c '
voit en France, pays qui pourtant a émancipé et inte: '-

les Juifs dès 1790, il prend conscience de la nécessite ' '
créer un État luif pour les persécutés, et fonde en 1 : '
le mouvement sioniste.

La France d'aujourd'hui est antisémite, cela ne fa : : '
de doute. Le Figaro,l'un des journaux les plus rich=' ''
les plus influents, qui avait pendant un certain te ^-:

pris la défense de Dreyfus, fut contraint par l'op - ' '

r, publique à capituler. Le rédacteur en chef a dÛ d=^

sionner pour ne pas mettre en danger lêxistence r- ' - -

du journal. Et pourtant, un journaliste de l'impor:''
du rédacteur en chef du Figaro esl bien plus libre e: : -

indépendant qu'un député, dont la popularité es: : '
r instable. Les scandales parlementaires de ces de'- ' -

années avaient considérablement diminué leur p'='-

Oseraient-ils, même s'ils pensaient autrement, s'c:: - :
aux passions de la populace ? Les élections ôppr: : - :

et il est facile de prévoir que l'antisémitisme en -= '
. cheval de bataille. Des conservateurs à lêxtrême Ii - '

on nentend qu'un seul cri : « Contre les luifs ' '
une ambiance des temps d'émeute et ceux q-: -: -

affaire intéresse en premier lieu sont sourds et a " = -

ils pensent toujours que cela passera' Certes :-

r:, passe, mais de quelle manière ?

D'aPres r. n",r,, 
li ::i:*î:Î ;;1":-

Éd. Fédération sioniste de F'' :'

Jsmrnal
il1lriiTliLl llr rr1

[e Petit
sljlH,uMllNT

ffi ,, dégradation d'Alfred DreYfus

vue par Le Petit Journal
UnedttPetit)ournol, supp ément illustré,13 janvier 1895'

fUÈVf fV " S,informer: un regord crltlque sur les sources et modes de communlcotion
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« J'accuse...! » d'Émile Zola,
à la une de llAurore,journal de Clemenceau

Ecrivain célèbre grôce au succès des Rougon-Macquart, Émile
Zola rejoint le camp des dreyfusards après l,acquittement de
lbfficier Esterhazy, et écrit sa célèbre lettre ouverte au président
de la République, Félix Faure, le t 3 janvier t g9B.

[...]J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d,avoir été
lbuvrier dlabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je
veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son æuvre néfaste,
depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et
les plus coupables.

J'accuse le général Mercier de sêtre rendu complice, tout au
moins par faiblesse d esprit, d'une des plus grandes iniquités
du siècle.

J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves
certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées,
de sêtre rendu coupable de ce crime de lèse humanité et de
lèse justice, dans un but politique et pour sauver létat-major
compromis. [...]
J'accuse les bureaux de la guerre d,avoir mené dans la presse,
particulièrementdans tÉclair eTdans lÉcho de paris,une cam_
pagne abominable, pour égarer lbpinion et couvrir leur faute.

[...] En portant ces accusations, je n,ignore pas que je me
mets sous le coup des articles 30 et 3l de la loi sur la presse
du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et cêst
volontairement que je m'expose.

[...] Je n'ai qu'une passion, celle de la lumlère, au nom de
l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma
protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. eubn
ose donc me traduire en cour d'assises et que l,enquête ait
lieu au grand jour I

J'attends.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l,assurance de mon
profond respect.

É. Zola, r, ), accuse...! », LAu rore, 1 3 ja nvier 1 g9g.

Comment Le Petit Journal et psssf.../ présentent-ils
l'affaire Dreyfus ? i*r:r. ! *! 5i

De quelle manière Herzl et Zola analysent-ils les enjeux
de l'affaire Dreyfus dans la presse ? i:È+=. Ë +: 3;

Comment la caricature de Caran dAche illustre-t-elle la
division de lbpinion publique lors de l,affaire Dreyfus ?

i**;. €:
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rs ne trouva
:, à partir de

rée par unÊ

reyfusa rd s

r ntisémites

; la presse
reyfus

' g ine jul', :
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A partir des documents,
le traitement de l'affaire
a ntidreyfusarde.

Presse dreyfusarde

remplissez le tableau pour comparer
Dreyfus par Ia presse dreyfusarde et

ffi Zolu vu par la presse antidrey.fr:s:.::

æ . Un dîner en famille »

P§sT...!

(aricature de (aran d'Ache, Le Figoro,14 février 1g9B.

« Surtout ! ne parlons pas de l'affayre Dreyfus !

- lls en ont parlé... »

l.',\1i:i:, ir:

[aricature de Forain, une de psrii :

Derrière le masque de Zo a := _.:
Allemand (reconnaissabl: :,: - _.
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Presse antidreyfusarde


