
   
dossier déontologie journalistique

10
ENSEMBLE N°112  
DÉC. 2023-MARS 2024  
WWW.ENSEMBLE.BE

Et – enfin ! – le Conseil de déontologie 
journalistique…
Le 30 avril 2009, le Parlement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles adopte donc le décret « réglant les condi-
tions de reconnaissance et de subventionnement d’une 
instance d’autorégulation de la déontologie journalis-
tique » (3). Cette instance prend la forme d’une ASBL, 
l’AADJ (citée plus haut), laquelle servira de coupole à 
l’organe effectif d’autorégulation en gestation. L’adhé-
sion à cette instance est imposée, par le décret, à tout 
éditeur de média audiovisuel et à tout éditeur de presse 
quotidienne souhaitant bénéficier de l’aide publique 
directe à la presse. « Le législateur s’assure ainsi qu’un 
maximum de médias participeront au système d’autoré-
gulation, ce qui est la condition de sa crédibilité et de sa 
pérennité », souligne Jespers.

En septembre 2009, le Conseil de déontologie journa-
listique (CDJ) sort enfin des limbes, et l’AADJ désigne 
ses 20 membres effectifs (et autant de suppléants), 
répartis en quatre catégories  : six représentants des 
journalistes, six représentants des éditeurs, deux repré-
sentants des rédacteurs en chef, et six représentants de 
la « société civile ». On retiendra encore que le mandat 
de membre du CDJ est incompatible avec un mandat 
politique, et que les membres du CDJ, tous bénévoles, 
siègent à titre personnel et non comme représentants 
d’une entreprise ou d’une association. Les missions du 

nouvel organe s’articulent autour de trois axes : l’infor-
mation (sa mission pédagogique en quelque sorte) – 
qui porte sur la déontologie journalistique en général ; 
la médiation – qui vise à rapprocher, dans la mesure 
du possible, les positions des plaignants et celles des 
journalistes ; l’autorégulation – traitement des plaintes 
et production de directives et autres recommandations. 
La présidence du Conseil est confiée, pour un mandat 
renouvelable de quatre ans, en alternance à une ou un 
représentant des éditeurs et à une personne issue des 
rangs des journalistes.
L’AADJ nomme aussi un.e secrétaire général.e 
chargé.e de l’instruction des dossiers et de la gestion 
générale, avec l’aide de deux assistant.e.s juridiques 
et d’un.e adjoint.e administrati.f.ve. C’est au secréta-
riat général que revient la tâche de faire le tri entre les 
plaintes qui portent bien sur un point de déontologie 
journalistique et qui respectent les conditions de délais 
– lesquelles sont donc considérées comme recevables –,  
et les autres.
Si la plainte est recevable, une médiation est tentée. Si 
celle-ci échoue, le Conseil débat du dossier et prend 
une décision sur la plainte.
C’est André Linard, juriste de formation, journaliste, 
créateur de l’agende de presse InfoSud  (et, soit dit 
en passant, père de Bénédicte Linard, ministre de la 
Culture, de l’Enfance, des Droits des femmes, de la 
Santé et des Médias (Ecolo) au sein du gouvernement 

Le 29 septembre 2021, L’Avenir publie un ar-
ticle en ligne reprenant une dépêche Belga qui 

évoque le démantèlement d’un réseau de prostitution 
de mineures à Bruxelles : « Réseau de prostitution dé-
mantelé à Bruxelles : 4 suspects sous mandat ». Le cha-
peau précise : « Un réseau de prostitution de mineures 
a été démantelé à Bruxelles, selon une information 
divulguée samedi par RTL Info ». 
On apprend dans l’article que le parquet de Bruxelles 
a confirmé la mise sous mandat de quatre personnes 
dans une enquête pour prostitution, que les clients 
prenaient rendez-vous via des sites de petites annonces 
spécialisées et se rendaient dans un appartement à 
Saint-Gilles loué à la semaine sur Airbnb, et qu’une 
des personnes placées sous mandat serait une jeune 
fille de 18 ans. Cette dernière conteste toute implica-
tion dans l’organisation du réseau, mais reconnaît 
s’être livrée à des actes de prostitution mineure. L’ar-
ticle mentionne également que les trois autres suspects 

ont une vingtaine d’années, que l’un d’eux serait lié 
à une bande urbaine, que l’enquête a été initiée à la 
suite de la dénonciation d’une Française de 16 ans qui 
a avoué à ses parents avoir été forcée à se prostituer, 
et que les enquêteurs ont identifié neuf victimes, dont 
quatre mineures.

L’article est illustré par une photographie (créditée 
Reporters/BSIP) en très gros plan du haut de la cuisse 
d’une femme qui retire une liasse de billets de son 
porte-jarretelles.
Cette photo a fait réagir une lectrice, qui a déposé 
plainte au CDJ : ce choix d’illustrer un article portant 
sur la traite d’êtres humains avec une photo qui hyper-
sexualise une jeune fille et « glamourise » la prostitu-
tion est inacceptable, estime-t-elle en substance.
En réponse à cet argument, le média observe que la 
prostitution n’est pas glamour mais revêt une réalité 
de violence et d’inhumanité dont rend compte l’article. 

LE POIDS DES MOTS…  
ET CELUI DES PHOTOS
Le choix des illustrations qui accompagnent un article est tout sauf anodin. Le Conseil  
de déontologie journalistique l’a rappelé à L’Avenir : porte-jarretelles débordant de billets  
de banque et prostitution de mineures font mauvais ménage.
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« L’image choisie, argumente-t-il, vise à susciter une prise 
de conscience chez les lecteurs en montrant les codes de la 
prostitution : sexualité et argent. »
« L’image choisie ne rend absolument pas compte de la réa-
lité dramatique qu’est la prostitution de mineur.es, c’est-
à-dire des violences sexuelles vis-à-vis d’adolescent.es  », 
rétorque la plaignante. Laquelle estime au contraire 
qu’elle alimente les représentations qui banalisent la 
prostitution d’adolescent.es et contre lesquelles les ac-
teurs de terrain s’efforcent de lutter : l’argent facile et/
ou rapide, l’affichage de la richesse, de l’indépendance 
et du libre choix ainsi que la présentation hypersexuali-
sée du corps féminin.
L’Avenir, de son côté, soutient que «  l’illustration est 
neutre, ce qui est le propre d’une photo prétexte. »

Le Conseil de déontologie journalistique a donné rai-
son à la plaignante, le 21 septembre 2022 (1). «  La 
photo prétexte était connotée de telle sorte qu’elle minimi-
sait, banalisait et relativisait les faits évoqués ainsi que la 
souffrance des jeunes filles qui en étaient victimes  », a-t-
il estimé, notant également que «  la photographie qui 
montrait une jeune femme retirant une liasse de billets de 
son porte-jarretelles jouait particulièrement sur les registres 
– stéréotypés - de la sensualité, de la séduction et de l’argent 
facile, conférant à l’information un caractère léger qu’elle 
n’avait pas ». « En conséquence, a-t-il conclu, le média a 
manqué de responsabilité sociale et contrevenu à la Recom-
mandation du CDJ sur le traitement médiatique des vio-
lences de genre. » (2)
Cette recommandation prévoit en effet ceci, en son ar-
ticle 2.2 : « Dans le récit des actes de violences de genre, les 
journalistes évitent toute scénarisation qui ne serait pas au 
service de l’information. » La photo glamour d’un porte-

ATTENTION AUX RÉPERCUSSIONS  
DE L’INFO SUR LA SOCIÉTÉ
Le préambule du Code de déontologie journalistique énonce que « les 
journalistes ont une responsabilité sociale inhérente à la liberté de 
presse ». Bien que liée à la responsabilité déontologique, la responsabi-
lité sociale va plus loin. Elle demande au journaliste une réflexion appro-
fondie sur l’incidence que peut avoir son information sur la société, sur 
des tiers.
« L’acte d’informer active donc, de facto, la responsabilité sociale du 
média envers son public, vis-à-vis duquel il s’engage, comme média 
d’information, à diffuser une information respectant l’ensemble des prin-
cipes de déontologie », précise Muriel Hanot, secrétaire générale du CDJ.
Par responsabilité sociale, le CDJ entend aussi la prise en compte par 
le ou la journaliste, lorsqu’il ou elle traite un sujet qui risque de heurter 
des personnes, des effets prévisibles qui peuvent résulter de la diffusion 
de cette information. L’impact de la diffusion de l’information s’analyse 
par rapport à trois acteurs : les lecteurs (auditeurs, spectateurs), les 
personnes citées, ainsi que les sources du journaliste.
La responsabilité sociale est inhérente à la liberté de presse, elle 
demande de porter attention aux éventuelles répercussions de l’informa-
tion ainsi diffusée dans la société.

jarretelles débordant de billets de banque relève bien 
d’une mise en scène qui, non seulement, n’est pas au 
service de l’info, mais la dessert en envoyant un mes-
sage bien éloigné de la réalité de la prostitution. 
(1) CDJ - Recommandation « Violences de genre », 9 juin 2021. 

(2) CDJ – Plainte 21-43 – 21 septembre 2022.

de la Communauté française depuis le 17 septembre 
2019) qui a inauguré la fonction de secrétaire général. 
«  Il a considérablement contribué à asseoir le crédit du 
CDJ  », reconnaissent encore aujourd’hui, en chœur, 
les différentes parties prenantes. Depuis mai 2016, 
c’est Muriel Hanot, «  transfuge  » du CSA (où elle a 
exercé en tant que directrice des recherches et études), 
qui exerce la fonction de secrétaire générale du CDJ 
(lire son interview en p. 23). 

… et son Code de déontologie  
journalistique
Le Conseil de déontologie journalistique a tenu sa pre-
mière séance en janvier 2010 et, le 16 octobre 2013, il 
a adopté son propre texte déontologique de synthèse, à 
savoir le Code de déontologie journalistique composé 
de 28 articles plutôt courts (lire « La quête de la vérité, 
axe central du travail journalistique », en p. 14), périodi-
quement mis à jour et assortis de commentaires, qui 
font désormais référence pour tous les journalistes et 
toutes les rédactions. C’est lui qui fonde les décisions 
du CDJ, y compris envers des médias ou des journa-
listes qui ne sont pas membres de l’AADJ, mais qui 
s’adressent au public francophone. Le texte du Code est 
publié en ligne sur le site du CDJ (4), ainsi que dans 
une brochure largement diffusée de la collection des 
Cahiers de la déontologie.
Depuis sa création, le CDJ a tenu en moyenne 10 à 

12 réunions annuelles. Il a pris de nombreuses direc-
tives et recommandations qui complètent et appro-
fondissent le Code de déontologie journalistique, 
notamment sur l’information relative aux personnes 
étrangères ou d’origine étrangère et aux violences de 
genre, sur la distinction entre information et publicité, 
sur l’information des plateformes en ligne, sur l’identi-
fication des personnes physiques, sur l’information en 
période d’urgence et en période électorale, etc. Il s’est 
prononcé sur des centaines de plaintes, déclarant cer-
taines fondées, et d’autres non fondées. Il a favorisé 
des solutions amiables entre plaignants et médias, et 
a répondu à des centaines de questions ou de sollici-
tations de journalistes, d’étudiants, de citoyens. «  Il 
a surtout favorisé, par son action, une prise de conscience 
au sein du public et une prise de responsabilité au sein des 
rédactions », insiste Jean-Jacques Jespers. 
(1) « Le savant et le politique », Max Weber, Plon, Paris 1959.  

(2) Cet article a été réalisé sur la base de l’article « Histoire du 
Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) » de Jean-Jacques 
Jespers, publié dans la revue Recherches en Communication n°54, 
le 7/12/2022.

(3) Décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnais-
sance et de subventionnement d’une instance d’autorégulation 
de la déontologie journalistique, Moniteur belge, 10 septembre 
2009.

(4) https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/


